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COURS 

DE 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

C I N Q U A N T E - U N I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Liberté individuelle appliquée à la manifestation de la pensée. — Diffi
culté de saisir le point d'intersection entre le droit de chaque indi
vidu sous ce rapport et le droit des autres individus et de l'État. — 
Dispositions des lois romaines au sujet des injures et des libelles. — 
Révolution produite par l'invention de l'imprimerie dans les moyens 
de manifestation de la pensée humaine. — Ubiquité et durée données 
non-seulement aux œuvres importantes, mais même aux moindres 
écrits. — Manifestation de la pensée par la voie de la presse. — Préoc
cupation des législateurs vis-à-vis de ce puissant instrument. — Trois 
sortes de moyens contre les abus de la presse : système préventif; 
censure. — Système répressif ordinaire. — Système répressif spécial. 
— Le système préventif a été jusqu'à ces derniers jours le système 
général en Europe, quelle que fût la forme de gouvernement des 
divers Etats. — L'Angleterre, avant 1688, n'offrait pas à cet égard un 
système de législation particulier; censure préalable appuyée de la 
Chambre étoilée. 

MESSIEURS, 

L'activité intellectuelle, l 'act ion de la pensée de 

l ' homme ne se renferme pas dans l 'homme in té r ieur ; 

elle auss i che rche cons tamment à se manifester au 

d e h o r s . Les manifestat ions de l 'activité intellectuelle 

sont encore plus nombreuses que celles de l 'activité 

p u r e m e n t phys ique et matér ie l le . L 'homme, émi-
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2 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

n e m m e n t sociable , cherche c o n s t a m m e n t à se m e t t r e 

en r a p p o r t avec ses semblab les , il c h e r c h e c o n s t a m 

men t à s 'associer à eux non-seu lement pa r des faits 

maté r ie l s , mais mora l emen t , in te l lectuel lement . Les 

manifes ta t ions de no t r e l iber té individuelle app l i 

quée aux faits de no t r e pensée , de n o t r e intel l igence, 

cons t i tuen t une p a r t essent ie l le de n o t r e vie ex t é 

r ieure e t sociale. Et ces mani fes ta t ions , pa r leur 

mult ipl ic i té , leur énergie , leur influence, on t t o u 

j o u r s a t t i ré l ' a t tent ion du légis la teur . 

Si les manifes ta t ions de l 'act ivi té maté r ie l l e , co r 

pore l le , r encon t r en t des l imites d a n s les d ro i t s d ' au

t ru i et dans les d ro i t s de l 'État , il en es t de m ê m e 

des manifes ta t ions de n o t r e activité intel lectuelle e t 

m o r a l e . Elles peuven t auss i b lesse r le d ro i t d ' au t ru i , 

les d ro i t s des au t r e s indiv idus , elles peuven t auss i 

ê t r e con t ra i r e s à nos devoi rs envers nos semblab les 

e t envers la socié té . Le po in t d ' in te r sec t ion en t r e le 

d ro i t de la l iber té individuelle app l iquée à la man i 

festat ion de no t r e pensée et les d r o i t s des a u t r e s 

individus et de l 'État es t p e u t - ê t r e p lus difficile à 

bien sais ir , à p o s e r ne t t emen t , qu' i l ne l 'est lorsqu ' i l 

s 'agi t de faits p u r e m e n t ma té r i e l s . La p e n s é e , m ê m e 

révélée p a r la pa ro l e , m ê m e révélée p a r les éc r i t s , 

es t de sa na tu r e moins facile à sais i r n e t t e m e n t q u e 

les ac t ions phys iques , que les faits essent ie l lement 

ma té r i e l s . La pensée de l ' homme ne se révèle aux 

a u t r e s h o m m e s qu 'à l 'aide du langage , de ce s igne 

si ca rac té r i s t ique de l 'excellence e t de la supé r io r i t é 

de sa na tu re sur tous les ê t res qui l ' envi ronnent ; 

elle se révèle, dis- je , p a r le l angage , p a r des s ignes 

d ivers ; mais la valeur de ces s ignes , la va leur du 
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CINQUANTE—UNIÈME LEÇON. 3 

langage lu i -même es t souven t difficile à saisir ne t t e 

ment , e t toujours plus difficile à saisir et à ca rac té r i 

ser que d ' au t r e s faits complè t emen t maté r ie l s . 

Voilà une p remiè re difficulté qu'offre la législa

tion s u r ce t te mat iè re i m p o r t a n t e . Et une au t r e dif

ficulté résu l te de la n a t u r e m ê m e de cet te act ion 

intellectuelle et mora le de l ' homme su r les au t res 

h o m m e s . Aussi voyons-nous que les abus auxquels 

on a pu se l ivrer en exerçan t ce t te act ion in te l lec 

tuel le , les dél i ts qu 'on a pu c o m m e t t r e en a b u s a n t de 

la pa ro l e , en abusan t des éc r i t s , sont , m ê m e aux 

yeux de l'offensé, d 'une na tu r e par t icu l iè re . Sans 

d o u t e , il y a un mal phys ique , un mal matér ie l grave 

dans les violences p h y s i q u e s , dans les b lessures cor

porel les ; mais il es t dans la na tu r e humaine d ' ê t r e , 

s'il es t poss ib le , p lus sensible encore aux b lessures 

d 'une au t r e n a t u r e . On p a r d o n n e plus difficilement 

une injure qu 'on n 'oubl ie une violence matér ie l le . 

Il es t donc aisé de c o m p r e n d r e que , de t o u t t e m p s , 

les h o m m e s invest is du pouvoi r aient dû fixer d 'une 

manière par t icul ière leur a t ten t ion su r ces faits, pa rce 

que ces faits pouvaient les f rapper , les a t te indre 

p lus encore que les faits maté r ie l s , et que , p réc i sé 

men t pa rce qu' i ls é taient dans une posi t ion sociale 

supé r i eu re et investis du pouvoi r s , ils devaient ê t re 

d 'au tant p lus sensibles à ces manifestat ions host i les 

de l 'opinion à leur éga rd . 

Aussi t rouvez-vous même dans l 'ant iqui té , et il 

se ra i t facile d 'en faire ici l ' énumérat ion, bien des 

lois , bien des d isposi t ions législatives contre cer ta ins 

dél i ts qui ne son t au t r e chose que l 'abus de cet te 

manifestat ion de la pensée , cont re ces déli ts quali-
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4 COURS DE DKOIT CONSTITUTIONNEL. 

fiés d e libelles., d ' in jures , d ' ou t r ages , de diffama

t ions , t ous m o t s p a r lesquels on a voulu dés igne r 

plus ou moins exac temen t des faits de la n a t u r e de 

ceux d o n t nous pa r lons , qui r encon t ra i en t la l imite 

des d ro i t s d ' au t ru i ou des exigences de l 'État . Vous 

t rouvez des d i spos i t ions de ce t te n a t u r e d a n s les 

Douze Tables , p o u r ne pa r l e r que de la j u r i s p r u 

dence roma ine . Lo r sque l 'é lément popu la i r e c o m 

mença à p r e n d r e une cer ta ine cons i s t ance d a n s l 'É ta t 

r o m a i n , l o r sque l 'ancien p a t r i c i a t souvera in se 

t r o u v a en p résence de ce t te c lasse nouvel le , se dé 

ve loppan t et a s p i r a n t à la c o n q u ê t e des d ro i t s qui 

lui manqua i en t , à la c o n q u ê t e d e l 'égali té civile, il 

d u t se former une s o r t e d 'hos t i l i t é p e r m a n e n t e en t r e 

ces deux c lasses . Et ce t te hos t i l i té ne devai t p a s 

tou jours se révé le r p a r des é m e u t e s , p a r des s é 

p a r a t i o n s , p a r des r e t r a i t e s ; elle deva i t souven t 

auss i se révé ler p a r la sa t i re , p a r l ' é p i g r a m m e , p a r 

l ' injure, t o u t e s choses auxquel les le pouvo i r é tab l i 

devait se m o n t r e r sens ib le . 

L 'a r i s tocra t ie romaine donc ne pouva i t p a s ne 

p a s p r e n d r e des m e s u r e s ; con t r e ce t te n a t u r e de 

faits. Vous t rouvez un édi t du p r é t e u r d o n t le t e x t e 

e s t conservé m ê m e au Diges te , au t i t re : De injuriis 

et famosis libellis. E t là, si vous pa rcourez le long 

f ragment d 'Ulpien où se t r o u v e n t ces pa ro les de 

l 'édit du p r é t e u r , vous y verrez des d i spos i t ions qui 

ont une analogie f r appan t e avec les lois m o d e r n e s . 

Ainsi , le ju r i sconsu l te d is t ingue le convicium de la 

s imple injuria. Il veut que , p o u r qu' i l y ait convicium, 

il y ai t une espèce de p roc l ama t ion d e l ' injure. Cela 

r é p o n d un peu à nos idées su r le fait de la publ ic i té 
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CINQUANTE-UNIÈME LEÇON. 5 

des ou t r ages . Ces idées , vous les t rouvez également 

déve loppées d a n s le qua t r i ème t i t re du cinquième 

livre des sen tences de Paul , De injuriis. 

Mais il es t inutile d ' ins is ter su r ces faits des t e m p s 

anciens , relatifs à la r ép ress ion des déli ts d ' injure, 

d ' ou t r age , de diffamation, de calomnie, r é su l t an t 

de manifes ta t ions ex té r ieures de la pensée et des 

opinions des h o m m e s ; car , en t r e l 'ant iqui té et nous , 

il es t intervenu un fait i m m e n s e , un fait don t peu t -

ê t re encore nous ne connaissons pas tou tes les con

séquences , mais qui a, en que lque so r t e , j e t é un 

abime en t r e la civilisation du monde ancien et la 

n ô t r e , en t r e les moyens du m o n d e ancien et les 

moyens du m o n d e m o d e r n e re la t ivement à l'influence 

de la pensée humaine : j e veux par le r de l ' i m p r i 

mer ie . 

L ' impr imer ie a donné , si j e puis par le r ainsi , des 

ailes à la pensée de l ' homme ; l ' imprimer ie a, en 

que lque s o r t e , s u p p r i m é les d i s t ances , les é léments 

de lieu et de t e m p s ; l ' impr imer ie a, en que lque 

so r t e , t rans formé tou t le m o n d e civilisé en un seul 

et vas t e t h é â t r e où l ' ac teur es t en tendu de tou t l 'uni

ve r s , où l 'ac teur a t o u t le m o n d e civilisé pou r spec 

t a t e u r et p o u r aud i teur . Les d i s t ances , j e le r é p è t e , 

ne sont p lus un obs tac le , les t e m p s éloignés ne sont 

plus un obs tac le , les langues d iverses e l les-mêmes, 

ce g r a n d obs tac le à la p r o p a g a t i o n des idées du 

m o n d e ancien, ne sont p lus qu 'un obstacle s e c o n 

da i r e . 

Et voyez quels ca rac tè res l ' imprimerie a donnés 

aux manifes ta t ions de la pensée humaine ; du rée , 

ub iqu i té e t facilité de se r é p a n d r e avec une g rande 
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6 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

r ap id i t é . La feuille impr imée se glisse p a r t o u t , elle 

ne s ' a r r ê t e p a s dans le cabine t du savan t , elle p é 

nè t r e d a n s l 'atel ier , elle s ' in t rodui t éga lement d a n s 

le sa lon, dans le boudo i r , dans la c h a u m i è r e . La 

pensée que vous livrez à l ' impress ion , si elle mér i t e 

d ' ê t re conservée , es t é te rne l le . Nous avons p e r d u 

une g r a n d e pa r t i e des m o n u m e n t s l i t t é ra i res de l 'an

t iqui té , nous les aur ions t o u s si l ' an t iqu i té avai t 

connu l ' impr imer ie . Et supposez un ca tac lysme 

c o m m e celui du moyen âge ; il eût é té imposs ib le 

qu'i l dé t ru i s î t une m a s s e d ' exempla i r e s auss i g r a n d e 

que ceux q u e l ' impr imer ie mul t ip l ie . On a pu p e r d r e 

des ouv rages de l ' an t iqu i té , p a r c e que les copies 

n 'en pouva i en t j a m a i s ê t re bien n o m b r e u s e s , p a r c e 

que c 'é ta i t une m a r c h a n d i s e t r o p difficile à p r o d u i r e 

p o u r qu 'e l le p û t ê t r e p r o d u i t e en g r a n d e q u a n t i t é . 

Il a donc pu a r r iver que p lus ieu r s de ces m o n u m e n t s 

aient é té p r e s q u e en t i è remen t p e r d u s . Mais aujour

d 'hu i , on ne p o u r r a i t imaginer des événemen t s te ls 

qu ' i ls fissent d i spa ra î t r e de la face du m o n d e j u s 

qu 'au d e r n i e r exempla i re d 'un ouvrage d igne de 

t r a v e r s e r les s iècles . L ' impr imer ie es t p lus for te q u e 

tous ces événemen t s . Lo r sque le g r and p o ë t e , l o r s q u e 

Virgile, voulant personnifier la R e n o m m é e , lui d o n 

nai t cent b o u c h e s , il faisait un g rand effort d ' imagi 

nat ion ; eh b ien , au jourd 'hu i cet effort de l ' imagi

na t ion du poë te app l iqué à l ' impr imer ie se ra i t 

a u - d e s s u s de la vé r i t é . 

De ce fait, d 'a i l leurs , que les moyens de c o m m u n i 

cat ion de la pensée é ta ient r édu i t s à des éc r i tu res 

longues à faire, chè remen t vendues , il r ésu l ta i t une 

au t r e conséquence i m p o r t a n t e : c 'es t que ce moyen 
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CINQUANTE-UNIÈME LEÇON, 7 

ne pouvai t ê t r e app l iqué un peu en g rand qu ' aux 

choses qui ea valaient la pe ine . Sans dou te , on p o u 

vait mul t ip l ier les écr i t s d 'Ar is to tc , les écr i ts de 

Cicéron, sans dou te on pouva i t mult ipl ier Y Iliade e t 

Y Enéide; mais il n 'y avait pas moyen , il n 'y avait pas 

possibi l i té phys ique de mul t ip l ier p a r l 'écr i ture une 

quan t i t é de p r o d u c t i o n s d 'une impor t ance secon

da i re , mais cependan t p réc ieuses p o u r l 'h i s to i re . 

Nous , au con t ra i r e , si n o u s p é c h o n s peu t - ê t r e , c 'es t 

p a r le côté o p p o s é . La p r e s s e , chez n o u s , p e u t s ' em

p a r e r de t ou t e s choses , elle p e u t s ' app l iquer aux 

choses min imes c o m m e aux choses de la p lus hau t e 

i m p o r t a n c e . Elle p e u t élever aux h o n n e u r s de la r e 

n o m m é e , non-seu lement l 'h i s to i re , mais l ' anecdote , 

non-seulement les g r a n d s événements , ma i s les acci

den ts m ê m e les plus futiles, non-seu lement l 'h is toi re 

de la vie des na t ions et des h é r o s , mais m ê m e l 'h is

to i re de la vie d 'un s imple par t icu l ie r . Ainsi, qui 

de nous ne connaî t , p o u r ainsi d i re , j o u r p a r j o u r , 

heure pa r h e u r e , j e ne dis pas la vie int ime de 

Louis XIV ou de tel au t r e g rand p e r s o n n a g e , ma i s , 

si l 'on veut bien s'en donne r la pe ine , la vie in t ime 

d 'une quan t i t é d ' au t r e s p e r s o n n e s nobles ou ro tu 

r i è r e s , m a g i s t r a t s , p r ê t r e s , l a ïques , e t c . ? Il suffit de 

ci ter , non les n o m b r e u x mémoi re s que nous pos sé 

d o n s , la l is te en serai t t r o p longue , mais il suffit de 

ci ter un seul l ivre comme type , et type qu 'on n ' a t 

t e ind ra p a s souvent , car il es t excellent ; j e veux 

pa r l e r des m é m o i r e s de Saint -Simon. 

Vous le voyez donc , le m o n d e m o d e r n e , pa r cet te 

d é c o u v e r t e , s 'es t e m p a r é d 'un in s t rumen t d 'une 

pu i ssance i m m e n s e , d 'un i n s t r u m e n t , pou r ainsi 
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di re , i r rés i s t ib le . La p r e s s e p o r t e les yeux p a r t o u t , 

elle pénè t r e d a n s les endro i t s les p lus c a c h é s , elle 

franchit le seuil du pa la is e t la c lô ture du couvent , 

elle va s ' asseoi r au foyer d o m e s t i q u e et d a n s la salle 

du consei l . C'est donc , j e le r é p è t e , un fait i m m e n s e 

et qui a dû de b o n n e h e u r e a t t i r e r l ' a t ten t ion des 

h o m m e s d 'É ta t e t d e s l ég i s la teurs . Il a dû l ' a t t i r e r 

de b o n n e h e u r e , quo ique , d a n s les p r e m i e r s t e m p s , 

la pu i s sance de la p r e s s e ne fût p a s ce qu 'e l le e s t 

devenue au jou rd ' hu i . Aujourd 'hu i , sa pu i s sance e s t 

i ncomparab l emen t p lus g r a n d e qu 'el le ne l 'é tai t lors 

de la p r e m i è r e découve r t e . Ce n ' e s t p a s lors de la 

p r e m i è r e d é c o u v e r t e q u ' o n t ravai l la i t à la v a p e u r , 

ce n ' e s t p a s lors de la p r e m i è r e découve r t e qu 'on 

pouva i t , à c inquan te , à so ixan te , à qua t re -v ing t s l ieues 

de L o n d r e s , faire un d i s cou r s d e deux ou t ro i s h e u r e s 

e t , en r e n t r a n t à L o n d r e s i m m é d i a t e m e n t p a r le c h e 

min de fer, t r o u v e r le d i scours impr imé s u r sa 

t a b l e . 

Vous voyez donc , encore une fois, à quel d e g r é d e 

pu i ssance es t pa rvenu cet i n s t r u m e n t . Et , enco re 

une fois, il é ta i t inévi table , nécessa i re m ê m e , q u e ce 

g r and fait des socié tés m o d e r n e s a t t i r â t l ' a t ten t ion 

des lég is la teurs , car la p r e s se es t un i n s t r u m e n t 

c o m m e c inquante a u t r e s c h o s e s , c o m m e les a r m e s 

q u ' o n peu t employer à la p ro tec t ion de son semblab le 

et à la défense de sa pa t r i e , et qu 'on p e u t auss i 

t o u r n e r con t re son semblab le e t con t r e le sein d e s a 

pa t r i e ; la p resse es t un i n s t rumen t c o m m e t o u s les 

au t r e s faits maté r ie l s , don t on peu t faire le p lus noble 

u sage , ma i s don t on p e u t auss i faire un a b u s , et un 

abus d ' au tan t plus dép lo rab le que l ' i ns t rument a 
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CINQUANTE-UNIÈME LEÇON. g 

acquis le deg ré de pu i ssance don t nous venons de 
par le r . 

Or, en c h e r c h a n t le po in t d ' in tersec t ion en t re la 

l iber té individuelle se manifes tant p a r la révélat ion 

de la pensée à l 'aide de la p r e s se et les d ro i t s des 

individus et du corps social , t ro is moyens s'offraient 

au légis la teur : les moyens prévent i fs , — la r é p r e s 

sion ord ina i re , — la r ép re s s ion spéciale . Je m 'ex 

p l ique . 

Les moyens prévent i fs , nous l 'avons déjà dit , se 

d i s t inguen t des moyens répress i fs en ce qu' i ls t r a 

cent d 'avance l 'usage qu 'on peu t faire de tel ou tel 

i n s t rumen t , de tel ou tel pouvoi r , t and i s que les 

moyens répress i fs la issent à chacun le l ibre usage 

de ce moyen , le l ibre emploi de cet te pu i s sance , 

sauf sa r esponsab i l i t é p o u r le mal qu'i l peu t p r o 

dui re en l ' employant , p o u r les c r imes et les délits 

qui peuven t ê t r e la conséquence de cet emploi . 

Voilà la dis t inct ion en t re les moyens préventifs et 

les moyens r ép re s s i f s , r ép ress ion qui s 'appl ique 

non- seu lemen t à la mat iè re de la p r e s s e , mais à d 'au

t r e s mat iè res don t j ' a i déjà pa r l é , et sur lesquelles 

j e ne m 'a r r ê t e r a i pas d a v a n t a g e . 

J 'ai di t qu 'on pouvai t op te r en t re les moyens p r é 

ventifs et les moyens répress i f s , et j ' a i ajouté qu 'en 

r e n t r a n t dans les seconds on pouva i t encore agir de 

deux maniè res ; voici le sens de ces paro les : 

La p r e s s e es t un ins t rumen t comme la paro le , 

c o m m e l 'écr i ture p r o p r e m e n t d i te , comme les épées , 

les clefs, les échel les , e t c . . ; p a r conséquent , on peu t 

p a r cet i n s t rumen t , comme on le peu t pa r la paro le , 

p a r le fer, p a r le feu, pa r d ' au t res moyens , c o m -
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m e t t r e des c r imes ou des dél i ts t r è s - d i v e r s , les faci

l i ter, les a ider , comme on peu t le fa i re , j e le r é p è t e , 

avec les au t r e s i n s t rumen t s q u i son t à la d i spos i t ion 

de l ' homme . Eh b ien , en s ' occupan t de la r ép re s s ion 

des c r imes et des dél i t s , on p e u t , e t c 'es t là ce q u ' o n 

fait le plus souvent , on peu t fixer son a t t en t ion su r 

la n a t u r e et la gravi té du dél i t (je p r e n d s ce m o t 

délit d a n s son sens généra l ) , sans ten i r c o m p t e de 

l ' ins t rument , sans s ' e m b a r r a s s e r du m o d e d ' e x é c u 

t ion. Je p r e n d s p a r exemple le m e u r t r e . La loi puni t 

le m e u r t r e d 'une ce r t a ine pe ine , que le m e u r t r e ait 

é té commis p a r un coup d ' épée ou p a r un coup de 

p is to le t , de fusil, de p o i g n a r d , p a r la s t r angu la t ion 

ou a u t r e m e n t ; s'il y a m e u r t r e , la loi ne s ' e m b a r 

r a s s e p a s de l ' i n s t rumen t , elle s ' a r r ê t e à la na tu r e et 

à la gravi té du c r ime . J ' appe l le cela le m o d e de r é 

p re s s ion o rd ina i r e . On peu t t rès -b ien cencevoi r une 

légis la t ion qui ne s ' e m b a r r a s s e r a p a s de l ' ins t ru

m e n t presse, si ce n ' e s t p o u r le cons idé re r c o m m e 

une c i r cons tance a g g r a v a n t e d a n s ce r ta ins cas , ainsi 

que la loi le fait, p a r e x e m p l e , du po i son . Ainsi , elle 

d i s t ingue l ' empo i sonnemen t des au t r e s a t t e n t a t s 

con t r e la vie de l ' h o m m e , elle d i s t ingue l ' incendie 

des au t r e s moyens de des t ruc t ion de la p r o p r i é t é 

d ' au t ru i . Eh bien, d a n s ce sys t ème , la légis la t ion de 

la p r e s se r en t r e r a i t t o u t à fait d a n s le code péna l . 

Seulement , comme il es t di t que le m e u r t r e c o m m i s 

p a r l ' empoi sonnement , que la d e s t r u c t i o n de la p r o 

p r i é t é d 'aut ru i commise p a r l ' incendie son t des faits 

d 'une gravi té par t icu l iè re , on aura i t pu di re : L o r s 

que tel ou tel dél i t , tel ou tel c r ime aura é té c o m m i s 

ou p r o v o q u é , non p a r la s imple p a r o l e , non p a r la 
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s imple éc r i tu re , mais p a r la p r e s se , la peine sera 

élevée à tel ou tel d e g r é . Voilà ce que j ' a p p e l l e le 

sys tème de r ép res s ion qui ne so r t p a s des règles de 

la r é p r e s s i o n o rd ina i r e . La r ép re s s ion ordinai re a 

p o u r p r inc ipe de cons idére r la na ture et la gravi té 

d 'un fait, et non l ' ins t rument , de ne cons idére r l 'em

ploi de tel i n s t rumen t , dans cer ta ins cas , que comme 

une aggrava t ion du fait. On aura i t pu considérer la 

p r e s se sous le m ê m e poin t de vue . 

Il y a ensui te le sys t ème de la r ép re s s ion spéciale . 

Ce fait n ' e s t p a s par t icul ier à la p r e s s e . Ainsi, vous 

avez une législat ion à p a r t sur la fausse monna ie , 

vous avez une législat ion à p a r t sur le faux. Or, il es t 

bien évident pou r t o u t h o m m e qui ne se paye p a s de 

m o t s que la fausse monnaie et le faux ne sont au 

fond que des vols , des a t te in tes à la p r o p r i é t é . Je 

par le du faux tel qu 'on l 'entend le plus o rd ina i re 

men t . Je sais bien qu 'on p e u t faire des faux qui ne 

sont pas des a t te in tes à la p r o p r i é t é , mais ce n ' e s t 

pas le cas o rd ina i re . La fausse monna ie , dis-je, et 

le faux sont des a t te in tes à la p r o p r i é t é , comme le 

vol , comme l ' e sc roquer ie , comme l ' abus de con

fiance ; seu lement , l ' i n s t rument et le moyen ont un 

ca rac t è r e par t icu l ie r . La fausse monnaie es t un moyen 

qui peu t j e t e r une g rande p e r t u r b a t i o n dans les t r a n 

sac t ions commerc ia les , la fausse monna ie e s t un 

moyen qui , o u t r e le mal d i rec t , p r o d u i t une g rande 

insécur i té . Voilà des ca rac tè res par t icu l ie rs , des faits 

spéc iaux d ' aggrava t ion . Malgré cela, vous ne pa r 

tagez p a s ce r ta inement l 'opinion des anciens j u r i s 

consu l tes , qui avaient p ré tendu voir dans la fausse 

monnaie j e ne sais quel cr ime de lèse-majesté , comme 
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si celui qui fabr ique de la fausse monna ie le faisait 

p o u r u s u r p e r le pouvo i r royal ; ce qu' i l veu t u s u r 

p e r , c 'es t le bien d ' au t ru i . 

Le faux est donc un moyen de s ' a p p r o p r i e r le b ien 

d ' a u t r u i ; c e p e n d a n t , nous avons une législat ion à 

p a r t p o u r le faux, -une man iè re de p r o c é d e r pa r t i cu 

l ière. On a pensé qu'i l y avait d a n s la n a t u r e du 

moyen, dans la na tu r e de l ' i ns t rument , des r a i sons 

p o u r une législation pa r t i cu l i è re . Le légis la teur n ' a 

pas dit : « Je ne m ' e m b a r r a s s e p a s de savoir p a r quel 

» moyen il es t p o r t é a t t e in te à la p r o p r i é t é d ' au t ru i , 

» j e cons idère l 'acte en lu i -même, qui e s t un moyen 

» frauduleux de s ' e m p a r e r du bien d ' au t ru i ; voilà la 

» n a t u r e , voilà la g rav i té du fait ». Non ; on a cru 

qu'il fallait là une r é p r e s s i o n spécia le . Et m ê m e , 

dans que lques p a y s , on a é té plus loin ; on a cru que 

p o u r le faux, p o u r la b a n q u e r o u t e , qui e s t auss i un 

moyen d ' a t t en t e r à la p r o p r i é t é d ' au t ru i , les q u e s 

t ions qui se p r é s e n t e r a i e n t se ra ien t si compl iquées , 

si difficiles à démêle r , qu ' i l é ta i t convenable de les 

renvoyer devan t un j u r y spéc ia l , de s o r t e q u e la 

spécial i té por t a i t m ê m e sur la p r o c é d u r e e t su r les 

moyens d ' admin i s t r e r la j u s t i ce . 

Eli bien, c 'es t ce t ro i s ième sys tème qu 'on a appl i 

qué à la p r e s s e . On a dit : Ici l ' i n s t rument es t le po in t 

capi ta l , la cons idéra t ion du moyen doi t l ' empor t e r 

s u r la cons idéra t ion du b u t auquel t end le moyen ; il 

faut donc une législation à p a r t , une r ép re s s ion 

pa r t i cu l i è re . Et il y a eu des p a y s où les dél i ts de la 

p r e s se étaient renvoyés devan t un j u r y spécia l , p a r c e 

q u ' o n croyai t que , p o u r l ' appréc ia t ion de ce t te n a t u r e 

de faits, il fallait une capac i té a u t r e que celle qui 
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suffisait à l ' apprécia t ion de faits criminels o rd i 
na i res . 

Voilà donc les t rois sys tèmes : 1° le sys tème p r é 

ventif, qu 'on peu t t radu i re pa r un m o t t r ès -énerg ique , 

qui es t la prévent ion à sa plus hau t e pu issance , 

la censure ; 2° le sy s t ème répress i f ordinai re ; 3° le 

sys tème répress i f spécial . 

Aprè s ces cons idéra t ions généra les , il es t inuti le, 

sans d o u t e , d 'a jouter que le p remie r sys tème, le sys 

t ème préventif, é tai t le sys tème en v igueur en E u r o p e 

j u s q u ' à ces dern ie rs j o u r s ; les gouvernement s comme 

l 'Église, l ' au tor i té civile comme l ' au tor i té ecc lés ias 

t ique , les o rdonnances du roi comme les canons d i s 

cipl inaires du concile de Tren te , s 'é ta ient t rouvés en 

cet te mat iè re par fa i tement d 'accord , et dès que la 

pu issance de la p re s se fut en t revue , on cru t n é c e s 

saire de la s o u m e t t r e au sys tème des moyens préven

tifs, de la s o u m e t t r e à la censure . C'était là, j e le 

r é p è t e , un sys tème généra l . 11 y avait en E u r o p e , 

avant 1789, des r épub l iques à Venise, à Gênes, à 

Lucques , à Berne , d a n s le r e s t e de la Suisse , en Hol

l ande , e tc . ; mais il ne faut poin t se faire d ' i l lusion, 

le sys tème prévent i f é tai t en vigueur dans ces pays-là 

c o m m e dans les a u t r e s . Sans dou te , on impr imai t en 

Hol lande , en Su i s se , à Genève, des livres qu 'on ne 

pouvai t p a s impr imer en F rance , en Espagne , en 

I tal ie , mais c 'é taient des livres ou sur la monarchie 

ou con t re le cathol ic isme, c 'é ta ient des spécula t ions 

commerc ia les que ces pays au tor i sa ien t chez eux, 

mais c 'é tai t tou jours sous la condi t ion sine qua non 

qu 'on ne se pe rme t t r a i t pas d ' impr imer m ê m e des 

c h o s e s , j e ne dis pas contre, mais sur les seigneu-
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r ies qui gouverna ien t l 'État , et le m o i n d r e éca r t à 

c e t t e règle aurai t été aussi s évè remen t puni qu'i l 

pouvai t l 'ê tre d a n s les au t r e s É t a t s . C'était d o n c le 

sys tème prévent i f qui étai t en vigueur p a r t o u t , 

c 'es t un fait connu et su r lequel il e s t inuti le de 

s ' a r r ê t e r . 

Il y a un seul pays sur lequel on p o u r r a i t concevoi r 

des dou tes à cet éga rd , où l 'on p o u r r a i t c ro i re qu 'un 

au t r e sys t ème a dû ê t r e en v igueur . Ce pays es t 

l 'Angleterre , où exis ta i t déjà le sy s t ème représenta t i f , 

ce sys t ème qui s'allie si bien avec la l iber té de la 

p r e s s e . Il vaut la pe ine d ' examine r b r i èvemen t quel 

é ta i t en Angle te r re l 'é tat de la législat ion à l ' égard de 

la l iber té de la p r e s s e . 

11 faut d i s t inguer deux g randes pé r iodes : la pé r iode 

an té r i eu re à la révolu t ion de 1688 , et la pé r iode 

p o s t é r i e u r e . 

La pé r iode an té r i eu re à la révolut ion de 1688, ne 

nous faisons aucune il lusion, n'offre p a s un é t a t de 

législat ion par t icu l ie r . L 'Angle ter re é ta i t sous le 

r ég ime des m e s u r e s p réven t ives , r ég ime app l i que 

d 'une maniè re auss i sévère et m ê m e p r e s q u e p lus 

b ru ta l e qu'il ne l 'é tai t sur le cont inent . Je dis p r e s q u e 

p lus b ru t a l e , et au fond la ra i son en es t facile à com

p r e n d r e . Sur le cont inen t , où d é s o r m a i s le pouvo i r 

absolu s 'était é tabl i sans c o n t r a s t e ; sur le con t inen t , 

où ce qu'i l r e s t a i t de r épub l iques n 'é ta i t à peu p r è s 

que des r épub l iques d 'une a r i s toc ra t i e é t ro i t e , ou 

bien de pe t i tes démocra t i e s de m o n t a g n a r d s ; en 

Suisse , où il n ' é t a i t p a s ques t ion de p r e s s e p a r c e 

qu 'on n ' impr imai t r ien du tou t , su r le con t inen t , 

dis- je , la censure é ta i t un fait un iverse l lement a c c e p t é , 
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s u r t o u t si vous vous r epor tez à une époque p a s t r o p 

r a p p r o c h é e de la révolu t ion f rança ise . Mais en 

Angle te r re , où le sys tème représenta t i f existai t , s inon 

avec tous ses d é v e l o p p e m e n t s , au moins en p r inc ipe , 

m ê m e avant 1G88, en Angle ter re , où, même avant 

1688 , il y avait des c h a m b r e s dé l ibé ran tes e t u n 

j u ry , il é ta i t imposs ib le que ces faits ne p rodu i 

sissent pas que lque-unes de leurs conséquences . 

Or, p a r t o u t où vous aurez des c h a m b r e s dél ibé

r a n t e s et un j u r y , l ' é t ab l i s sement de la censure , d 'un 

sys t ème prévent i f comple t , ne p o u r r a j ama i s s 'é tabl i r 

sans p rodu i r e un cer ta in f ro t t emen t ; cela est dans 

la na tu re des choses . Il devai t donc y avoir ce frot te

men t , ce t te e spèce d e r é s i s t ance , et de là il r ésu l te 

que les mesu re s r ép ress ives en Angle ter re devaient 

ê t r e encore p lus acerbes que su r le cont inent lui-

m ê m e . 

L 'Angle ter re d o n c , avan t 1688 , avai t sa censu re 

préa lab le et ses lois de pol ice. Et la censure p r é a 

lable é ta i t a p p u y é e de ce q u ' o n appel le la Chambre 

étoilée, en d ' au t r e s t e r m e s , des commissa i re s , des 

j u g e m e n t s p a r commissa i r e s , d e s j u g e m e n t s a r b i 

t r a i r e s , avec une législat ion qui n 'en étai t pas une , 

c o m m e nous le v e r r o n s , pa r ce que la loi qui définit 

les dél i ts de la p r e s se , au fond, n 'exis ta i t g u è r e ; 

c 'é ta i t d o n c u n e j u r i s p r u d e n c e a rb i t r a i r e confiée à 

des commissa i r e s qui en faisaient souvent des appl i 

ca t ions excess ivement sévères : amendes éno rmes , 

e m p r i s o n n e m e n t , fus t igat ion, muti la t ion m ê m e . 

Ainsi, sous E l i sabe th , il avait é té ques t ion d 'un p ro je t 

de mar i age en t r e la re ine et le duc d'Anjou ; un écr i 

vain qui avait fait une b r o c h u r e pour dé tourne r 
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El isabe th de ce mar iage , fut condamné p o u r libelle 

à avoir le po ing coupé , et cet h o m m e éta i t t e l l ement 

royal is te que , mut i lé d 'une main , il se servi t de l ' au t re 

pou r j e t e r son chapeau en l 'air en cr iant : > ive la 

Reine ! Vous voyez à quel degré de sévér i té a r r iva ien t 

les j u g e m e n t s de la Chambre étoilée con t r e ceux qui 

rés i s ta ien t au sys tème des m e s u r e s p révent ives e t d e 

la censure . Et quand on po r t a i t que lque affaire devan t 

le j u ry , la ga ran t ie n ' é ta i t guère mei l leure , car il n e 

faut pas oubl ier que le j u ry a lors n ' é ta i t p a s ce qu ' i l 

a été p lus t a r d . 

Si vous ouvrez les j u r i s consu l t e s angla i s , qu 'y 

t rouvez-vous su r l ' époque don t nous pa r lons ? 

Écou te r une libelle, l ' en tendre chan te r , en r i r e , s 'en 

a m u s e r , c 'é tai t un fait de publ ica t ion . Il n ' é t a i t donc 

p a s nécessa i re d 'avoir c o m p o s é un écr i t , de l 'avoir 

i m p r i m é , de l 'avoir p u b l i é ; l ' au teur n 'en é ta i t p a s 

seul r e sponsab l e , t ous ceux qui l 'avaient en t endu 

chan t e r ou l i re , ceux qui en avaient r i , é ta ien t com

plices du délit de publ ica t ion de l ibelle. 

Tel fut l ' é ta t des choses j u s q u ' à Charles I e r . Sous 

Charles I e r , la Chambre étoi lée fut abol ie , ainsi que 

d ' au t r e s ju r id ic t ions a rb i t r a i r e s qui ex is ta ien t en 

Angle te r re . Mais il ne faut pas s'y t r o m p e r , c 'é ta i t 

là une réact ion con t re Charles I e r p lu tô t que des m a 

nifestat ions d 'un vér i table espr i t de l iber té p u b l i q u e . 

C'était un moyen de b a t t r e en b r è c h e le pouvo i r de 

Charles I e r , mais on n ' a r r iva p a s à é tab l i r une législa

tion rat ionnelle sur la p r e s s e . Il y a p lu s , le long 

Parlement se mi t lu i -même à la place de la C h a m b r e 

étoilée, les décre t s du long P a r l e m e n t se fondaient , 

et on ne laissait p a s de le d i r e , su r les déc r e t s de la 
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m. 

Chambre étoilée, et ce fut en vain qu 'une voix p u i s 

san te , la voix de Milton, s'éleva en faveur de la l iber té 

de la p r e s s e p e n d a n t la révolut ion anglaise . 

Voilà le poin t où en é ta ien t les choses à l ' époque 

de Charles II. 

Dans la p rocha ine leçon, nous ve r rons ce que fut 

le r ég ime de la p r e s se en Angle ter re j u s q u ' a u bill 

de I79"2. 
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C I N Q U A N T E - D E U X I È M E L E Ç O N . 

S O M M A I R E 

Les mesures préventives contre la presse en vigueur avant 1618, main
tenues pendant la Révolution et renouvelées à la Restauration. — 
Statut de 1662 ; abrogé en 1679, remis en vigueur avec un redouble
ment de sévérité sous Jacques II, et maintenu six ans encore après la 
révolution de 1688. — La presse libre à dater de 1694, non par une 
disposition expresse, mais par l'abrogation du statut préventif qui 
fait rentrer la presse dans le droit commun. — Qu'est-ce qu'un libelle 
dans la législation anglaise? Singulière définition; subtilités ayant 
pour but d'arriver de l'action civile à l'action pénale. — Tous les 
procès de presse portés devant le jury. — Distinctions établies par 
les juges anglais pour enlever au jury l'appréciation des délits de 
presse; general et special issue. — Célèbre plaidoyer d'Erskine en 1713 
à l'occasion de poursuites contre un écrit du doyen de Saint-Asaph. 
— Bill de 1792 rendu sur la proposition de Fox et qui restitue au jury 
tous ses droits en matière de délits de la presse. 

MESSIEURS, 

Toutes les m e s u r e s prévent ives qui ava ient é té en 

v igueur , en Ang le te r re , avant la révolu t ion de 1048 , 

et t o u s les déc re t s et ac tes r e n d u s p e n d a n t la r é v o 

lution e l le -même con t re la l iber té de la p r e s s e , furent 

renouvelés à la R e s t a u r a t i o n anglaise , sous Charles II; 

ils furent renouvelés p a r l e s t a t u t de 1662. Là , il fut 

posé en règle que nul ne pour ra i t , sans une p a t e n t e , 

exercer la profession d ' impr imeur , que le n o m b r e 
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des impr imeur s sera i t dé te rminé et fixe. La censure 

préalable fut établie de nouveau, ou pou r mieux dire 

confirmée dans tou te son é t endue . Il y avait m ê m e 

une r épa r t i t i on assez bizarre de fonctions en t re les 

d iverses au tor i tés auxquel les on avait a t t r ibué le 

d ro i t de censure . Ainsi, pou r impr imer des ouvrages 

de dro i t , il fallait les s o u m e t t r e à la censure p réa 

lable du chancel ier d 'Angle ter re , ou bien d 'un Chief 

Jtistice, c 'es t -à-dire d 'un des p rés iden t s des cours 

angla ises . S 'agissai t- i l d 'ouvrages d 'h i s to i re ou de 

pol i t ique , il fallait les soume t t r e à un secré ta i re 

d 'É ta t . Enfin, s 'agissait-i l d ' impr imer des l ivres sur 

la théologie , sur la phys ique ou sur la ph i losophie , 

ou bien des nouvel les et des livres e ro t iques , il fal

lait a lors s ' ad res se r à l ' a rchevêque de Cantorbéry ou 

à Pévêque de L o n d r e s . Le n o m b r e des impr imeurs 

mai t res (il y avait le sys tème des j u r a n d e s et des 

maî t r i ses , c o m m e dans tou te l 'Europe d 'a lors) , le 

n o m b r e des i m p r i m e u r s ma î t r e s étai t fixé à vingt . 

Ils devaient fournir un cau t ionnement . De p lus , il 

é tai t défendu d ' impr imer quoi que ce fût p a r t o u t 

ai l leurs qu ' à Londres , à York, à Cambridge et à 

Oxford. Et t ou te s ces p roh ib i t ions , tou tes ces dé 

fenses, t ou t e s ces res t r i c t ions , t ou t e s ces mesures 

p réven t ives , é ta ient accompagnées des sanct ions 

pénales les p lus exorb i tan tes et les p lus a rb i t ra i res 

dans leurs app l ica t ions . Et le g rand censeur , celui 

auquel les pouvo i r s que nous venons de citer é taient 

essent ie l lement dé légués , ca r il es t inatile de d i re 

que ce n 'é ta i t p a s le grand chancel ier d 'Angleterre 

ni les évêques qui s 'amusaient à examiner les livres 

qui leur é ta ien t soumis , le g rand censeur étai t un 
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cer ta in Roger L e s t r a n g e . don t le nom a acqu i s ainsi 

une g r a n d e célébr i té , censeur d ' au tan t plus inexo

rable qu' i l avai t é té l u i -même p a m p h l é t a i r e e t l ibe l -

l is te . On p o u s s a l ' exagéra t ion j u s q u ' à élever d e s 

objec t ions con t r e que lques pa s sages d 'un p o ë m e 

cé l èb re , du Paradis perdu. 

Le s t a tu t de 1662 fut a b r o g é en 1679, mais ce t te 

ab roga t ion ne fut que m o m e n t a n é e ; le s t a t u t fut 

b ien tô t r emis en vigueur et exécuté avec un r e d o u 

b lement de sévér i t é sous J acques II . Bref, ce t te loi 

p révent ive et d 'une si excess ive r i gueu r a gouve rné 

la p r e s s e angla ise j u s q u ' à (la da t e mér i t e que lque 

a t t en t ion ) , j u s q u ' à 1692, ce qui veu t d i re qu 'e l le a 

gouve rné l 'Angleterre m ê m e a p r è s la révolu t ion de 

1688, qu 'el le l'a gouvernée q u a t r e ans a p r è s ce t te 

r évo lu t ion , e t m ô m e encore deux années d é p l u s , en 

ver tu d 'un s t a t u t de l a q u a t r i è m e année de Guil laume 

et Marie. On fit m ê m e des t en ta t ives u l té r ieures p o u r 

la main ten i r en v igueur ; ces t en ta t ives se r e n o u v e 

lèrent chaque année j u s q u ' e n 1698 , mais elles vin

r e n t exp i re r devan t la v igoureuse r é s i s t ance du P a r 

lement . 

La p r e s s e donc n ' a é té l ibre en Angle te r re q u ' à 

pa r t i r de 1694, c ' e s t - à -d i re six ans a p r è s la révolu

t ion de 1688. Ainsi, vous le voyez, des deux g r a n d e s 

révolut ions qui se son t succédé en Angle te r re au 

xvu c siècle, l 'une à la moi t ié , l ' au t re à la fin, ni l 'une 

ni l ' au t re n 'a voulu r e n o n c e r aux lois p réven t ives 

con t r e la p resse , ni l 'une ni l ' au t re n ' a voulu d é p o s e r 

ces a r m e s ; il a fallu six ans d'efforts a p r è s la r é v o 

lut ion de 1688 p o u r qu'enfin le s t a t u t p réven t i f ce s 

sâ t d ' ê t r e en vigueur . Dès ce j o u r , j e le r é p è t e , la 
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pre s se a é té l ibre en Angle ter re , non, comme vous 

pourr iez peu t - ê t r e le c ro i re , en ver tu d 'une d i spos i 

t ion const i tut ionnel le e x p r e s s e , écr i te quelque pa r t , 

elle a é té l ibre pa r l ' abroga t ion du s t a tu t prévent i f ; 

on es t r en t r é dans le d ro i t c o m m u n à l 'égard de la 

p r e s se , on es t r e n t r é sous les p r inc ipes de ce que 

les Anglais appel lent la Common Laiv. Chacun a pu 

impr imer à ses péri ls et r i sques , sauf à encour i r les 

peines et condamna t ions aux dommages - in t é rê t s , 

conformément aux lo is . 

Il vau t ma in tenan t la pe ine de se d e m a n d e r : 

Quelle es t donc cet te loi commune des Anglais , quelle 

est ce t te loi, non plus p révent ive , mais r ép ress ive , 

con t re les déli ts de la p r e s se? Quels son t les pér i ls 

et r i sques auxquels on s ' expose en se servant de la 

p r e s se , quel les sont les garant ies données aux c i 

toyens p o u r qu 'on n ' abuse p a s de la loi con t re eux? 

Les Anglais ont u n m o t génér ique , t echn ique , 

p o u r expr imer un délit de la p r e s se : ils appel lent 

cela un libelle. Ainsi, celui qui commet un délit pa r 

la p r e s se t o m b e sous l ' appl icat ion de la loi sur les 

l ibelles, loi qui n ' e s t écri te nulle pa r t , si ce n 'es t 

d a n s les cou tumes et dans les p r é c é d e n t s . Or, qu ' e s t -

ce donc qu 'un libelle en Angle te r re? Lorsqu 'on p r é 

sen te un écr i t e t qu 'on le dénonce comme é tan t un 

libelle, à quels ca rac tè res r econna î t - t -on si c 'est ou 

non un l ibelle? Que doit-il renfermer pour mér i t e r 

ce t te qualification et pour que l ' au teur en devienne 

r e sponsab l e ? 

Un libelle, r igoureusement par lan t , est , en Angle

t e r r e , t ou t ce que vous voudrez ; il y a à peu p r è s 

au t an t de définitions que d ' au teurs et rie j uges ayant 

Source BIU Cujas



COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

énoncé leur avis . Je dis déjuges, car j e crois vous 

avoir di t déjà que les j u g e s opinent p u b l i q u e m e n t ; 

et ils d i sen t t o u t h a u t , en aud ience pub l ique , leur avis 

e t les motifs de leur avis , et quelquefois ce son t des 

modèles, de d i s se r t a t ion . Lord E l l enborough , un des 

g r a n d s j uges d 'Angle te r re , d isa i t q u ' u n libelle, c 'est 

tou t ce qui choque les sen t iments de qui que ce so i t , 

q u ' u n libelle es t tout ce qui fait de la pe ine à q u e l 

qu 'un ; la définition es t naïve , elle a p o u r t a n t un fond 

de vér i té q u a n d on la r a p p r o c h e de la j u r i s p r u d e n c e 

anglaise . Un au t r e ju r i sconsu l t e définit le libelle «une 

» diffamation mal ic ieuse faite p u b l i q u e m e n t p a r la 

» p r e s s e , p a r l ' éc r i ture , pa r des s ignes ou p a r des 

» pe in tu r e s , t e n d a n t à noirc i r la m é m o i r e d 'un m o r t 

» dans le b u t de p r o v o q u e r u n vivant , ou bien la 

» r é p u t a t i o n d 'un v ivant p o u r l ' exposer à la ha ine 

» p u b l i q u e , au m é p r i s , au r idicule ». Et vous serez 

b ien é tonnés d ' e n t e n d r e a p r è s une parei l le définition 

le m ê m e ju r i sconsu l t e p r o c é d e r g r avemen t à une 

division des l ibelles, en libelles con t r e les ind iv idus , 

con t r e la mora le pub l ique , con t r e la cons t i tu t ion , 

con t r e la rel igion. xVilleurs nous t r o u v o n s ind iqué 

c o m m e ca rac t è re pun i s sab le du libelle sa t e n d a n c e 

à t r o u b l e r la pa ix du ro i , la pa ix pub l ique . Et p o u r 

quoi ce la? Voici le r a i sonnemen t des j u r i s consu l t e s 

anglais : c 'es t que , l o r sque vous lancez un libelle 

con t r e que lqu 'un , la p e r s o n n e qui se croi t offensée 

en a u r a du r e s sen t imen t , et dans son r e s s e n t i m e n t 

p o u r r a se po r t e r à des voies de fait con t r e vous . 

Dans ce cas , il en r é su l t e r a telle ou telle c h o s e qui 

t r oub l e r a la paix pub l ique . Ainsi, un coup de coude 

donné à son voisin est un libelle, pu isqu ' i l p e u t p r o -
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voquer ce voisin à c o m m e t t r e un m e u r t r e . D'où il 

faut conclure encore que plus un libelle es t vrai , p lus 

il est pun issab le , pa rce que le t roub le es t d ' au tan t 

p lus cer ta in . Si un h o m m e nous disai t que nous avons 

e scamoté la m o n t r e de n o t r e voisin, nous lèver ions 

les épau les . Mais si l 'on disai t à un admin i s t r a t eu r 

qu'i l a volé le t r é so r publ ic , qu' i l a commis une 

g r a n d e di lapidat ion, p lus le fait sera i t vra i , p lus 

la p rovoca t ion serai t v iolente . Et il y a une au t r e 

c o n s é q u e n c e : c 'est que plus la p e r s o n n e p rovoquée 

es t méchan te , p lus le libelle es t coupab le , pa rce que 

le r e s sen t imen t es t p lus cer ta in . Aussi , disai t sp i r i 

tue l lement un écrivain, d ' ap rè s les lois angla ises , 

c 'es t un libelle que de p o r t e r de l ' a rgent dans sa 

poche la nui t , car c 'est une provoca t ion au vol et à 

l ' a ssass ina t . 

Maintenant , d i rez-vous , pourquo i t ou te s ces subt i 

l i tés, pou rquo i ces para log ismes et ces soph i smes? 

Tout ce t ravai l a pou r b u t d ' a r r iver à une dist inct ion 

et de la concilier avec les pr inc ipes de la j u r i s p r u 

dence anglaise . Tout ce t ravai l , au fond, n 'a p o u r 

bu t que de d is t inguer deux ac t ions , que nous dis t in

guons auss i chez n o u s , l 'action civile et l 'action 

pénale . Et voici commen t : c 'es t q u e , selon les idées 

angla ises , il ne p e u t y avoir droi t à des d o m m a g e s -

in té rê t s ni , en conséquence , act ion civile, si la pe r 

sonne qui d e m a n d e des dommages - in t é rê t s n ' a pas 

év idemment reçu une injure, un t o r t réel , un mal 

injuste . Lors donc que la pe r sonne qui se plaint d 'un 

libelle d e m a n d e des d o m m a g e s - i n t é r ê t s , la par t i e 

con t re laquelle elle agi t es t tou jours admise à p rou

ver la vér i té du libelle. En h o m m e sera a t t aqué dans 
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un écri t , dénoncé c o m m e avan t commis un vol ou 

une au t r e act ion immora l e , s'il d e m a n d e d e s d o m 

mages - in t é r ê t s , s'il pou r su i t p a r l 'action civile, le 

défendeur a droi t de p rouve r qu'i l n 'y a pas d o m m a g e , 

pa rce que le p la ignant qui a é té appe lé voleur es t 

en effet un voleur . Dès lors vous concevez qu ' i l n ' e s t 

p a s tou jours c o m m o d e d ' in ten te r l 'act ion civile en 

Angle te r re . On a voulu d è s lors a r r ive r à l ' au t re 

ac t ion , à l 'action pénale ; et p o u r a r r iver à l 'action 

péna le , on a c h e r c h é le t r a i t ca rac té r i s t ique de l 'ac

t ion cr iminel le , le t roub le a p p o r t é à la pa ix pub l ique . 

Une fois ce t te idée a d o p t é e p a r la j u r i s p r u d e n c e , on a 

di t : peu i m p o r t e de savoir si le fait es t vrai ou faux, 

pa r ce qu'i l ne s 'agi t p a s ici de donne r des d o m m a g e s -

in té rê t s à la par t i e qui se p r é t e n d lésée , il s 'agi t de 

r é p r i m e r une a t te in te à la paix pub l ique . La fausse té 

du libelle n ' e s t p lus a lors qu ' une c i rcons tance a g g r a 

van te ; mais le libelle se ra i t une infraction à l ' o rd re 

publ ic quand m ê m e il se ra i t v ra i , p a r c e qu' i l a, sans 

nécess i té , s ans motif, diffamé un individu, une a d m i 

n i s t ra t ion , une co rpo ra t i on , e t c . . Si, en o u t r e , il 

es t faux, eh bien, il y a là une c i r cons t ance a g g r a 

van te , c 'es t une infraction à l ' o rd re publ ic encore 

p lus g rave . Voilà commen t , en p a r t a n t d ' une idée 

de leur droi t civil qui a d m e t tou jours la p reuve-de la 

vér i t é des faits, quand on d e m a n d e des d o m m a g e s -

in t é rê t s , les ju r i sconsu l t e s a r r iva ient à des i n t e r p r é 

t a t i ons t r è s -vagues , pa rce qu' i ls c h e r c h a i e n t les 

moyens d ' accorder des d o m m a g e s - i n t é r ê t s m ê m e là 

où r igoureusemen t , selon les p r inc ipes , il ne fallait 

p a s en accorder . Et de là ils son t p a s s é s à une a u t r e 

idée , à l ' idée de t roub le à la paix pub l ique , p a r c e q u e 
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l ' aut re idée les gênait t r o p , et qu ' i ls ont voulu arr iver 

à poursu iv re le libelle quand même le fait sera i t vrai 

et sans qu 'on p û t en p rouver la fausseté . 

Aujourd 'hui , la formule nécessa i re , p o u r que le 

libelle pu isse ê t re qualifié de c r i m e , es t cellle-ci : 

« Tendant à exci ter con t re le roi et son admin i s t ra 

t ion, con t r e la cons t i tu t ion et le gouvernement , ou 

s implement cont re l ' adminis t ra t ion , une g rande 

haine et un mépr i s publ ic , great and public hate ani 

contempt ». Voilà la formule p o u r les libelles pol i t i 

ques que l'on appel le libelles publ ics , pou r les d is

t inguer de ceux qui sont d i r igés con t re de s imples 

par t icu l ie rs . Mais vous voyez encore une fois qu'il 

r e s t e tou jours dans cet te pa r t i e du droi t anglais une 

g rande la t i tude d ' in te rpré ta t ion et un g rand a rb i 

t r a i r e . 

Maintenant , p lus le d ro i t es t ainsi vague et mal 

dé t e rminé , p lus il es t impor t an t de s ' enquér i r des 

moyens d 'exécut ion et des garan t ies qu 'on a d 'ob te 

nir une jus t ice équi table avec un droi t si la rge et si 

peu dé te rminé . La garan t ie capi ta le qui fait qu 'en 

Angleterre les publ ic i s tes , t o u t en reconna i ssan t la 

vér i té de ce que nous venons de d i re , et en se m o n 

t r an t d i sposés à p la isanter avec vous sur le vague 

de leur qualification du libelle, n ' ép rouven t c e p e n 

d a n t aucun besoin de lois nouvel les sur cet te ma

t ière , la vér i table garant ie , dis- je , c 'est le ju ry . 

En Angle ter re , t ous ces p rocès sont por tés devant 

le j u ry , et cela d ' au tan t plus na ture l lement qu'i l n 'y 

a p a s là, dans le m ê m e sens du moins , la dis t inct ion 

faite chez nous en t re les cr imes et les déli ts , qu'il 

n 'y a pas là, comme chez nous , une grande masse de 
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faits Contraires à la loi pénale sous t r a i t s à la j u r i d i c 

tion du ju ry , p a r cela seul que la peine don t ils sont 

f rappés n 'a t te in t pas un cer tain deg ré de g r av i t é . 

Les p rocès de p r e s se se passa ien t donc en Angle

t e r r e à peu p r è s comme ils se p a s s e n t au jourd 'hu i 

chez nous , c ' e s t -à -d i re qu'i l y avait une ques t ion p o 

sée à des j u r é s , et puis des j u g e s d e v a n t a p p l i 

que r le dro i t . P o u r ar r iver à un p r o c è s , il fallait 

le fait de la publ ica t ion , c o m m e chez n o u s ; ma i s 

il r égna i t assez d ' i nce r t i t ude et d ' a rb i t r a i r e sur 

la ques t ion de savoir quels é ta ient les faits p a r 

t icul iers qui cons t i tua ien t le fait de la pub l i ca t ion . 

Ainsi les j uges anglais ne se sont p a s fait sc rupu le 

de sou ten i r que la communica t ion de l 'écri t m ê m e 

à une seule p e r s o n n e pouva i t ê t r e r e g a r d é e c o m m e 

un fait de publ ica t ion , que l 'envoi d 'une l e t t re p o u 

vai t éga lement cons t i tue r ce fait de p u b l i c a t i o n , 

tou jours p a r ce t te ra i son qu' i l p r o v o q u e celui à 

qui l 'on fait cet envoi. Voilà donc une voie p a r 

laquelle les j u g e s anglais on t t en t é de r e n d r e t r è s -

sévère la jus t i ce sur la p r e s s e ; c 'é ta i t en s o u t e n a n t 

qu ' i l y avait publ ica t ion , quand m ê m e le fait ne 

pouva i t p a s vé r i t ab lement ê t r e a p p e l é un fait de 

publ ica t ion . 

Mais les j uges anglais ne s ' a r r ê t è r en t p a s en si 

beau chemin ; ils a l lèrent p lus loin e n c o r e , et c 'es t 

en ma t i è re de libelle qu ' i l s ont voulu i n t rodu i r e leur 

fameuse dist inct ion en t r e le fait et le d ro i t . Ils ava ien t 

a r r a n g é en p r é c é d e n t e t en j u r i s p r u d e n c e ce t t e 

max ime : qu 'à la vér i té il a p p a r t e n a i t au j u r y de 

déc ider si un écr i t avai t é té publ ié , si c 'é tai t b ien 

iden t iquement l 'écrit don t on se p la igna i t , e t si 
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l 'auteur ou le publ ica teur de l 'écrit étai t l 'homme 

t radui t à la b a r r e , mais que là finissaient les a t t r i 

bu t ions du ju ry ; qu'il r e s t a i t une au t re ques t ion , 

la ques t ion de savoir si l 'écrit contenai t ou non les 

ca rac tè res du libelle, s'il avait ou non les carac

t è r e s que la j u r i sp rudence exigeait dans le l ibelle; 

ils sou tena ien t que la qualification légale du fait 

appa r t ena i t à la cour et non au j u r y . 

Dès lo rs , quand un écri t é ta i t déféré au ju ry et 

que cet te ques t ion é ta i t p o s é e : Est-il ou non cou

pable? le verdic t du jury , en s u p p o s a n t que ce fût un 

verdic t de culpabi l i té , é tai t : Il es t coupable d 'avoi r 

publié un écr i t commençan t pa r ces m o t s et finissant 

pa r ces au t r e s m o t s ; ma i s la q u e s t i o n : Cet écrit 

est-il ou non un libelle ? devai t appa r t en i r aux 

j u g e s et non au j u ry . C'était t ou t s implement sous 

t ra i re au ju ry l ' appréc ia t ion des délits de la p re s se 

pou r la donne r aux j u g e s . Il es t bien clair que la 

ques t ion n 'es t p a s de savoir qu'i l y a un écri t et que 

telle pe r sonne a fait cet écr i t , mais de savoir si dans 

cet écri t se t r ouven t des choses qui const i tuent ou 

ne cons t i tuen t p a s un libelle. Le j u r y donc étai t r é 

dui t à une espèce d 'act ion négat ive . C'est comme si, 

dans les p rocès o r d i n a i r e s , on p ré t enda i t soume t t r e 

au j u r y ce t te q u e s t i o n : L 'accusé a-t-il ou n 'a- t - i l 

pas été l ' au teur d 'un fait qui a causé la m o r t de tel 

ind iv idu? 

Vous comprenez que c 'est là une ques t ion qui peut 

s ' app l iquer parfai tement à un assass in , à un meur 

t r ie r , à un homicide volontaire , à un homicide pa r 

i m p r u d e n c e , à un h o m m e qui a tué en cas de légitime 

défense, à t ou t h o m m e enfin qui a été l 'auteur d 'un 
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fait ayan t causé la m o r t d 'un au t r e , t and i s que la 

ques t ion es t de savoi r non si l 'accusé a é té l ' au teur 

d 'un fait matér ie l ayant causé la m o r t , mais s'il a 

été l ' au teur intent ionnel d 'un fait qui renferme les 

ca rac tè res du m e u r t r e , de l ' assass ina t de l ' h o m i 

cide pa r imprudence , e t c . . . . Ainsi que j e l'ai d i t 

p lus ieurs fois, l'office du j u g e , s u r t o u t dans une 

législat ion auss i peu claire q u e l 'est souven t la 

législat ion anglaise , l'office du j u g e do i t ê t r e d ' e x 

p l iquer au j u r y ces ca rac t è re s de la loi q u e le j u r y 

p o u r r a i t ne p a s avoir bien sais is , et c 'est là, en 

effet, ce que les j uges anglais font c o n s t a m m e n t , 

e t , j e me plais à le d i r e , d 'une admi rab le m a 

n iè re . Mais p réc i sémen t pa rce que , dans les 

au t r e s p rocès , ils avaient ce soin-là, p a r c e q u e , 

d a n s les a u t r e s p r o c è s , ils r econna i s sa ien t q u e si 

c 'é tai t à eux d 'écla i rer le j u ry , c 'é ta i t au j u r y de r a p 

p r o c h e r le fait du ca rac tè re légal, p a r cela m ê m e ils 

déclara ient impl ic i tement qu ' i ls voulaient in t rodu i re 

une except ion pou r les affaires de la p r e s s e , p a r cela 

m ê m e ils déclara ient qu ' i ls ag issa ien t sous l'influence 

de leurs p réoccupa t ions pol i t iques . Aussi il es t j u s t e 

de di re que , si les efforts des j u g e s angla is p o u r en

lever d 'une maniè re p lus ou moins ind i rec te la con

na issance de ces affaires au j u ry , si ces efforts ont 

é té su r tou t t r è s - g r a n d s , t r è s - su iv i s , suivis avec u n e 

so r te d ' o p i n i â t r e t é , c 'es t s u r t o u t q u a n d les j uges 

étaient amovibles . C'est que les j u g e s , en Angle

t e r r e , n 'ont pas tou jours été inamovibles ; il n 'y a 

p a s long temps qu ' i ls son t inamovib les , c ' e s t - à -d i re 

qu 'on ne peut les des t i tuer que pa r une accusat ion 

po r t ée au Par lement . Auparavan t ils é ta ien t là t an t 
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que le bon plaisir de la couronne les y laissait , et 

c 'est sur tou t à ce t te époque que r e m o n t e n t leurs 

efforts les plus v igoureux pour amoindr i r l ' interven

tion du ju ry dans les dél i ts de p r e s s e . 

En d ' au t r e s t e r m e s , et j e dis ceci pou r ceux d'eir-

t re vous qui sera ient cur ieux de j e t e r les yeux sur la 

j u r i s p r u d e n c e angla ise , en d ' au t r e s t e r m e s , les j u g e s 

sou tena ien t qu 'en mat iè re de p r e s se on devai t a r r i 

ver en p résence du ju ry à une spécial issue e t non à 

une gênerai issue. Voici le sens de ce t te dis t inct ion. 

Les Anglais d isent qu' i l y a gênerai issue, c 'es t -à-dire 

solution généra le , l o r squ 'on arr ive à une solut ion, à 

une décision qui e m p o r t e tou te s les ques t ions . Ainsi 

vous posez au j u r y la ques t ion : Laccusé est-il ou 

n est-il pas coupable de libelle? C'est une gênerai issue, 

parce qu'i l y a là une ques t ion de fait matér ie l et 

d ' in tent ion . Quand, au con t ra i re , vous posez seule

men t une ques t ion par t icul ière qui peu t ensui te de 

m a n d e r la solut ion d 'une au t r e ques t ion , a lors c 'est 

une spécial issue. Ainsi : L'accusé a-t-il publié un écrit 

commençant par ces mots et finissant par ces mots ? C'est 

là une décision spéciale , car il faut ensui te déci 

de r si ce qui a é té publié es t ou n ' e s t pas un libelle. 

Eh bien, en ma t i è re de p r e s se , les j uges anglais sou

tena ien t qu 'on ne pouvai t a r r iver qu 'à une solution 

spécia le . 

Je reviens à la ques t ion capi ta le . On était déjà ar

r i v e n t vous voyez combien ces efforts sont r écen t s , 

on é ta i t arr ivé à l 'année 1773 , c 'est-à-dire à quinze 

ou seize ans seulement avant la Révolution française, 

lo r sque p a r u t un écri t du doyen de Saint-Asaph. 

Cet écri t fut déféré aux t r ibunaux anglais comme li-
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belle . Et celui qui pla ida a lors pou r le doyen de 

Sain t -Asaph était l ' o ra teur peu t - ê t r e le p lus br i l lan t 

du b a r r e a u anglais , le célèbre Ersk ine , cet h o m m e 

si éminent , mais qui a p r o u v é c e p e n d a n t q u ' o n n ' e s t 

p a s tou jours à la m ê m e h a u t e u r d ' é loquence en t o u s 

l ieux, sur t o u s les suje ts , sous t o u t e s les formes , car 

cet h o m m e , qui é ta i t sans con t red i t l 'aigle du b a r r e a u 

angla is , a é té ensui te u n assez méd ioc re o r a t e u r 

dans le Pa r l emen t . Ersk ine donc pla ida et il p o s a 

la ques t ion sur ses vér i t ab les b a s e s , il fit un d e s p lus 

beaux p la idoyers don t pu isse s ' h o n o r e r le b a r 

r eau . Ce magnifique p la idoyer r a m e n a la ques t ion 

t o u t en t iè re devan t les h o m m e s qui s 'occupa ien t 

d'affaires pub l iques et de l ibe r tés p u b l i q u e s . Les 

m e m b r e s du P a r l e m e n t s 'en émuren t auss i e t t ravai l 

lèrent à ob ten i r une déc la ra t ion conforme aux p r in 

c ipes sou tenus pa r Ersk ine . Un h o m m e p lus célèbre 

encore , l ' i l lustre Fox , p r o p o s a le fameux bill qui a 

ré tabl i dans leur ent ier les d ro i t s du j u r y en parei l le 

m a t i è r e . Voilà p o u r q u o i ce bill fameux de 1792 

p o r t e le non de Fox libels bill, du n o m de son i l lus

t r e au teu r . 

Vous voyez donc qu 'en réa l i té , la l ibe r t é de la 

p r e s s e léga lement é tabl ie , telle qu 'e l le ex is te au jour 

d 'hu i en Angle te r re , ne d a t e , on p e u t le d i r e , q u e de 

l ' année 1792. Ju squ ' en 1694, on avai t vécu sous le 

sys t ème des m e s u r e s p réven t ives . Encore une fois, 

la révolut ion de 1688 se p r o t é g e a p e n d a n t six ans 

p a r la censure . Ce sys tème t o m b a en 1694, ma i s 

a lors la l iberté de la p r e s se eu t à lu t t e r con t r e les 

subt i l i tés et l ' in terpré ta t ion é t ro i te des j u g e s , qui 

pa rv in ren t àdépou i l l e r le ju ry de la p lus essent ie l le de 
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ses p ré roga t ives , su r tou t en mat iè re de p re s se ; ce 

n 'es t qu ' en 1773 que la voix pu i ssan te d 'Erskine 

p o s a de nouveau la ques t ion , la r ep r i t dans son en

t ier et p la ida encore plus les d ro i t s de la p r e s se e t 

du j u r y que ceux de son client. Et c 'est seulement 

en 1792 que les efforts de Fox furent cou ronnés pa r 

l ' adopt ion d 'un bill qui r e s t i tua au ju ry anglais la 

p lén i tude de ses pouvoi r s en mat iè re de p re s se , 

comme il les avait dans les au t r e s ma t i è res . 

Je ne veux p a s dire qu ' avan t 1792 la p resse fût 

t r op gênée en Angle ter re , ce sera i t là une asser t ion 

cont ra i re aux faits. Mais, si elle n 'é ta i t pas t r o p gênée, 

c 'es t qu 'el le t rouva i t dans les m œ u r s , dans les usages 

et d a n s l 'opinion publ ique la pro tec t ion qu 'en réal i lé 

elle n ' au ra i t pas t rouvée dans la loi, dans la j u r i s 

p rudence é tabl ie . Les j u g e s eux-mêmes étaient sous 

l'influence de ces m œ u r s , de cet te opinion publ ique , 

et depu is l ong t emps ils ne faisaient que bien r a r e 

men t usage cont re la p r e s s e de ce pouvoir qu ' i ls 

avaient voulu se rése rver , Mais il n ' es t pas moins 

vrai que les d ro i t s du ju ry et de l'a p re s se n 'on t été 

r econnus et définit ivement consacrés que par le bill 

de 1792. 
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C I N Q U A N T E - T R O I S I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

État de la législation française relativement à la liberté de la presse à 
partir de 1789. Division en cinq périodes : 1° la Révolution ; 2° le Con
sulat et l'Empire; 3° la Restauration, de 1814 à 1819; 4° la Restaura
tion, de 1819 à 1830; 5° la révolution de 1830. — Première période. 
Principe posé dans la Constitution de 1791. — Décret du 30 juillet 1790. 
— Décrets du 20 juillet 1792 et du 3 septembre suivant. — Décret du 
29 mai 1793. — Constitution de 1795 et du décret du 28 germinal 
an IV. — Décrets du 19 fructidor an V et du 9 fructidor an VI. 

MESSIEURS, 

Nous devons examiner ma in t enan t quel e s t l ' é ta t 

de la [législation française re la t ivement à la l iber té 

des opin ions , à la l iber té de pub l ie r ses op in ions , 

soi t au moyen de la p r e s s e , soi t p a r t o u t a u t r e 

moyen ; nous devons nous r e n d r e c o m p t e d e ce t t e 

législat ion en tan t qu 'e l le se r a p p o r t e au p r i nc ipe 

établi dans la C h a r t e , à la ga ran t i e écr i te d a n s la 

cons t i tu t ion . 

Avant la révolut ion de 1789, la F rance , c o m m e le 

res te de l 'Europe , étai t sous le r ég ime des m e s u r e s 

prévent ives , sous le rég ime de la censu re ; il n 'y avai t 

donc aucune complicat ion d a n s les lois r e la t ives à la 
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p r e s s e ; le sys tème é ta i t s imple , r ien n 'é ta i t p e r m i s . 

Mais lo r sque , so r t an t de l ' anc icnrégime, nous entrons-

d a n s l 'ère nouvelle, il s 'ouvre devant nous , sous ce 

r a p p o r t , un c h a m p t r è s -vas t e où l 'on r encon t re à 

chaque p a s des difficultés, des obs tac les , des var ia 

t ions qui en r enden t la connaissance assez difficile. 

A par t i r de 1789, il n 'y a p a s en France de sys tème 

pol i t ique qui n 'a i t voulu avoir son sys t ème à lui r e 

la t ivement à la p r e s s e , il n 'y a p a s de sys tème poli

t ique qui n 'a i t a p p o r t é sa législation à cet é g a r d . On 

peu t même ajouter qu' i l n 'y a pas eu de nuance , 

qu' i l n 'y a p a s eu de modification d a n s un sys tème 

pol i t ique qui n 'a i t é té la cause ou l 'occasion d 'une 

nuance , d 'une modification dans le sys tème de légis

lation sur la p r e s se . En généra l , on ne peu t se le d iss i 

muler , les différents pouvo i r s ont toujours r ega rdé 

la p r e s se comme une g rande pu issance , et jusque- là 

ils é ta ient d a n s le vra i , niais c o m m e une g rande pu i s 

sance qui leur é ta i t ou devai t leur ê t re complè tement 

dévouée ou déc idément hos t i l e . Ils son t le plus sou

vent pa r t i s de l 'une ou de l ' au t re de ces deux don

nées , et on t agi sous l'influence de l 'une ou de l 'au-

l i e . La conséquence a é té que t an tô t ils ont soutenu 

la p re s se m ê m e dans sa plus g r ande l iber té , et que 

tan tô t , au con t ra i re , ils on t essayé de l'étouffer. Et 

de ce t te act ion et de ce t te réac t ion assez régul ière , il 

es t r ésu l té p o u r la p re s se ce qui es t arr ivé p o u r 

d ' au t r e s b r a n c h e s de no t re législat ion : c 'es t que nous 

avons p o u r la p re s se un véri table arsenal de lois, d 'ar

r ê t é s , de d é c r e t s , d ' o rdonnances , de mesures quel

conques , a rsena l où il se t rouve sans doute des a rmes 

fort affilées, mais où il s 'en t rouve aussi de roui l -

îu. 3 
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lées , h o r s de service ou qui ne peuven t p lus serv i r 

que bien r a r e m e n t et dans des cas tou t à fait e x t r a 

o rd ina i r e s . 

C'est en p résence de cet amas de lo is , d ' a r r ê t é s , 

de d é c r e t s , d ' o rdonnances , de m e s u r e s de t o u t e 

na tu re , que nous nous t r o u v o n s , et il e s t facile de 

c o m p r e n d r e que de t o u t cela il do i t r é s u l t e r une 

j u r i s p r u d e n c e fort compl iquée , une j u r i s p r u d e n c e 

s u r c h a r g é e de déta i l s et où p lus d 'une ques t ion n ' e s t 

p a s , au jourd 'hu i m ê m e , c o m p l è t e m e n t r é so lue . Vous 

ne vous a t t endez p a s à ce que j e me p longe d a n s t o u s 

ces déta i l s et que j e fasse ici une expos i t ion complè t e 

de la législat ion et de la j u r i s p r u d e n c e su r la p r e s s e ; 

un mois , deux mois p e u t - ê t r e , ne suffiraient pas pou r 

a t t e ind re ce b u t . D 'a i l leurs , c 'es t une t â c h e qu'i l ne 

nous a p p a r t i e n t p a s d ' accompl i r . 

Quand on cons idè re , en effet, la législat ion sur 

la p r e s s e il es t facile de r econna î t r e qu 'on p e u t , 

qu 'on doi t m ê m e l 'envisager sous différents po in t s 

de vue ; il y a d ' a b o r d ce q u ' o n peu t appe l e r p r o p r e 

ment la loi de la p r e s s e . Je p r e n d s ici le m o t loi dans 

un sens généra l , c 'es t -à-d i re que j ' e n t e n d s pa r là ce t te 

pa r t i e de la législation qui dit à t ou t le m o n d e quel les 

son t les publ ica t ions p e r m i s e s , quel les sont celles qui 

ne le son t p a s , dans quels cas chacun p e u t l ib rement 

exp r imer ses op in ions sans aller se h e u r t e r con t r e 

la loi pénale , dans quels cas une publ ica t ion p o u r r a i t 

appe le r le pub l i ca teur devant la j u s t i ce sociale . 

1 J'emploie ici le mot « presse » comme le plus court ; j'entends 
parler en général de la législation sur la publication des opinions, que 
ce soit par la presse, par discours prononcés en public, par lithogra-
pbies ou autrement. J'emploie le mot le plus usuel. 
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Mais on a, ainsi que nous le ve r rons , in t rodui t 

sous ce p remie r chef une dis t inct ion. On a d is t ingué 

en t re les publ ica t ions éventuelles et les publ ica t ions 

pér iod iques ou quas i -pé r iod iques . Les pouvoi r s n 'on t 

pas t a rdé à reconna î t re que , de tous les moyens de 

publ ica t ion, la p re s se pé r iod ique est le moyen le 

plus pu i s san t , le moyen le p lus efficace, le moyen 

qui a en lui un vér i table pr incipe d 'o rganisa t ion . Dès 

lors on a in t rodui t une d is t inc t ion en t re les publ ica

t ions en généra l , p a r la p re s se ou au t r emen t , et les 

publ ica t ions pé r iod iques ou quas i -pé r iod iques . Cette 

p remière par t ie du sujet se divise donc en deux 

b r a n c h e s : — lois des publ ica t ions , lois de la p resse 

en généra l , — puis , en par t icul ier , lois de la p r e s se 

pér iod ique , et cela dans le sens et dans les l imites 

que j e viens d ' indiquer , c 'es t -à-dire j u s q u ' a u point 

de savoir quelle es t dans l 'é tat de la législation la l i 

mite des publ ica t ions pe rmises , quelle es t la limite 

où les publ icat ions cessent d 'ê t re des faits permis pa r 

la loi pos i t ive . 

Après ces deux points de vue, il s'en p ré sen te un 

t ro is ième : c 'est la connaissance des moyens que Je 

législateur a cru devoir employer pou r s ' a ssure r que 

ses p resc r ip t ions , soit sur la p re s se en généra l , soit 

sur la p re s se p é r i o d i q u e , seraient effectivement 

exécutées . Et ici s'offre également une division qu 'on 

ne pour ra i t pas négliger sans amener une g rande 

confusion d ' idées , j e veux par le r de la division des 

moyens employés pa r le légis la teur en moyens p r é 

ventifs et en moyens répress i fs , en moyens préven

tifs p r o p r e m e n t d i ts et en moyens répressifs ou 

pénaux p r o p r e m e n t d i t s . 

Source BIU Cujas



36 COCUS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

Enfin, il y a un dern ie r po in t de vue , qui es t la 

ques t ion de savoir quelles sont les ga ran t ies données 

p a r la loi aux c i toyens d a n s le b u t de les a s s u r e r q u e 

des m e s u r e s p re sc r i t e s p a r le légis la teur ne s e r o n t 

poin t dépas sées dans la p r a t i q u e , et qu 'effect ivement, 

dans les l imites t r acées p a r la loi, chacun p o u r r a , 

sans aucun dange r , publ ie r ses opin ions et emp loye r 

p o u r les publ ie r les moyens qui lui p a r a î t r o n t les 

p lus convenab les . Le de rn ie r po in t de vue es t donc 

celui des ga ran t i e s . Ainsi, il y a la loi s u r les 

pub l ica t ions en généra l , la loi spécia le su r les 

publ ica t ions p é r i o d i q u e s , les moyens chois is pa r 

le légis la teur , soi t p o u r p réven i r , soi t p o u r r ép r i 

m e r , enfin, la ques t ion des ga ran t i e s acco rdées 

aux c i toyens . 

Or, de ce t te vue généra le du sujet , il r é su i t e évi

d e m m e n t que la conna i ssance des b a s e s de la loi, 

soi t su r les pub l ica t ions en généra l , soi t s u r les p u 

bl icat ions pé r iod iques , que la conna issance généra le 

de la n a t u r e d e s moyens chois is p a r le l ég is la teur , 

que l a conna issance d e s g a r a n t i e s fondamenta les d o n 

nées aux c i toyens , son t choses a p p a r t e n a n t , en effet, 

au dro i t cons t i tu t ionnel , pa r ce q u e c 'es t p a r la con

na i ssance de ces t ro i s é léments que le sens de l 'a r 

ticle de la Char te cons t i tu t ionnel le su r la l iber té des 

opinions et de la p r e s s e vient à ê t r e dé t e rminé , à 

ê t re p réc i sé . Mais, d 'un au t r e cô té , il e s t éga lemen t 

évident que les déta i l s des moyens prévent i fs , les d é 

tai ls des moyens de police admin i s t r a t ive qui peuven t 

ê t r e sanct ionnés pa r le lég is la teur , a p p a r t i e n n e n t 

p r o p r e m e n t au dro i t administrat i f . Ainsi , p a r exem

ple, t o u t ce qui concerne les dé ta i l s s u r les r èg l e -
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ments de police relatifs à l ' impr imer ie , à la l ibrair ie , 

aux pa ten tes , aux formes des b r eve t s , tou t cela es t 

du dro i t administrat if . De m ê m e , il es t évident que 

les détai ls quan t aux moyens de répress ion p r o p r e 

ment d i t s , les détails quan t à l 'applicat ion des sanc

t ions péna les , appar t i ennen t à l ' enseignement du 

droi t criminel et non à l ' enseignement dont nous 

sommes cha rgés . Il y a donc là un pa r t age qui doi t 

simplifier no t re t â c h e , et nous sor t i r ions des bo rnes 

que nous nous s o m m e s t r acées si nous entr ions dans 

l 'examen de cet te pa r t i e de la mat iè re . 

Suivre la par t ie répress ive de la législation, même 

dans ses mo indres déta i l s , m ê m e dans ses ques t ions 

les plus seconda i res , es t chose de la plus hau te im

p o r t a n c e , e t j e n 'hés i te pas à dire que , quoique m a t é 

r ie l lement cet te par t i e ne se t rouve pas renfermée 

dans le Code pénal , elle forme aujourd 'hui une des 

b r anches les plus impor t an t e s et les plus cons idé

rables de la législation criminelle. Car la législation 

sur la p r e s e , depuis la publ icat ion du Code pénal 

(code publ ié lorsque la l iber té de la p re s se n 'exis ta i t 

pas ) , a pr i s un déve loppement , une impor tance don t 

les au teu r s du Code pénal ne pouvaient pas se dou

te r . Il es t donc certain que , à l 'heure qu'il est , la 

par t ie pénale de la législation sur la p rese forme une 

des b r anches les plus impor tan tes de no t re Code 

criminel , quo ique , encore une fois, elle ne s'y t rouve 

pas matér ie l lement renfermée. 

En t ran t donc dans les l imites que le sujet nous 

t race , il es t également évident à mes yeux (et vous 

savez que c 'est le sys tème que nous avons cons tam

ment suivi) , il es t , dis- je , évident qu 'on ne peut pas 
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se former une idée exac te d e s c h o s e s te l les qu 'e l les 

ex is ten t au jou rd 'hu i , si l 'on n 'a pas au moins un 

ape rçu de l 'é ta t où elles se t rouva ien t . Le p r é s e n t , 

vous le savez, a tou jour s son p r inc ipe e t , j u s q u ' à un 

cer ta in po in t , sa cause dans le p a s s é . J e t o n s donc un 

coup d'oeil r ap ide sur l 'h is toi re de la légis la t ion de la 

p r e s s e , à p a r t i r du j o u r où la F rance a c o m m e n c é à 

joui r , en t r e au t r e s l ibe r tés , de ce t t e l i be r t é si i m p o r 

t an t e et si p réc ieuse , la l iber té de pub l ie r ses o p i 

n ions . Et à pa r t i r de 1789, si n o u s vou lons ne pas 

mê le r en t r e eux d e s sy s t èmes t r o p d ive r s , si n o u s 

voulons faire une division qu i , j u s q u ' à un cer ta in 

poin t , nous donne p o u r c h a q u e pa r t i e de la division 

un pr inc ipe d i r igean t pa r t i cu l ie r , nous devons pa r 

tager en cinq é p o q u e s d is t inc tes la pé r iode qui pa r t 

de 1789 et s 'é tend j u s q u ' à n o u s . 

Voici c o m m e n t nous ferons le p a r t a g e : 1° la Révo

lut ion, qui se t e rmine au Consu la t ; 2° le Consula t et 

l 'Empire , que nous mêle rons dans une seule et m ê m e 

p é r i o d e ; 3° la Res t au ra t i on , de 1814 j u s q u ' à 1 8 1 9 ; 

e t vous verrez , quand nous en s e rons là, p o u r q u o i se 

t e rmine à 18191a t ro i s i ème p é r i o d e ; 4° la R e s t a u r a 

t ion , de 1819 à 1830 ; 5 U enfin, la révolu t ion de 1830. 

Et ce r tes , en p a r c o u r a n t ces é p o q u e s , nous t r a v e r s e 

r o n s , en ma t i è re de l iber té de la p r e s s e , de s ingu

l ières pé r iodes , et nous se rons t émoins de g r a n d e s 

v ic i s s i tudes ; car , quo ique le n o m b r e des années ne 

soit p a s g rand , vous passerez cependan t avec le l é 

gis la teur d e l à l iber té révolu t ionnai re au pi lon i m p é 

r ia l , vous passerez de la l iber té cons t i tu t ionnel le à la 

censure , et vous reviendrez de la censure à la l ibe r t é 

const i tut ionnel le . Voilà les var ia t ions indiquées p a r 

Source BIU Cujas



CINQUANTE—TROISIÈME LEÇON. 39 

leurs po in ts ex t rêmes ; tou t cela a eu lieu en moins 

de c inquante ans . 

Sans dou te , un j ou r l 'h is toi re en t émoignera quel

que é tonnement . Elle se demande ra , sans dou te , 

dans son impar t ia l i té , qui il faut accuser de ces va 

r ia t ions si b izarres et si b r u s q u e s , et p r o b a b l e m e n t 

elle en accusera un peu tou t le m o n d e . Elle impu te ra 

quelques fautes à la p r e s s e , et elle accusera en même 

t e m p s les a la rmes ou t rées et quelquefois l ' espr i t r é 

t r o g r a d e des gouve rnan t s . Elle p o u r r a se p la indre 

quelquefois des e r r eu r s des écrivains, et quelquefois 

aussi de l ' apath ie de la na t i on , qui v o y a i t , sans 

s 'émouvoir , sacrifier une de ses plus préc ieuses 

l iber tés . Quant à nous , nous devons , avant t ou t , 

t r ouve r là une preuve nouvelle de cet te vér i té 

déso rmai s bien r é p a n d u e , mais qui n 'es t pas moins 

de la plus hau t e impor t ance , su r tou t aux. yeux du 

publicis te : que les pr inc ipes n 'on t de garan t ie so 

lide que dans les m œ u r s , que tou te au t re garant ie 

es t fragile, et qu 'on ne peu t j ama i s dire d 'un pr in

cipe qu'i l es t bien établi t an t qu'i l n ' a pas poussé 

dans les m œ u r s des rac ines si profondes qu'i l n 'y 

ait p lus de force capable de l ' a r r acher . Or un p r in 

cipe n 'a de rac ines profondes que le j ou r où le pr in

cipe cont ra i re es t devenu imposs ib le . 

La l iber té de la p resse fut p roc lamée dès les p r e 

miers j o u r s de la Révolut ion. Mais, j e le r épè t e , il en 

es t des garan t ies pol i t iques , j u s q u ' à un certain po in t , 

comme de la propr ié té , .ou , pou r mieux dire , si la p r o 

pr ié té d 'une chose quelconque s 'acquier t de diffé

r en te s man iè re s , la vér i table et i rrévocable p ropr ié té 

d 'une garan t ie pol i t ique ne s 'acquier t que par un seul 
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moyen , pa r l 'usucapion, pa r la longue p o s s e s s i o n . 

C'est là seulement ce qui t rans forme les g a r a n t i e s 

pol i t iques en une vér i table p r o p r i é t é q u e nul n ' a p lus 

la pu issance de vous a r r a c h e r . 

Quelle conséquence devons -nous t i r e r de là? De

vons-nous conclure , c o m m e b e a u c o u p d ' h o m m e s 

l 'ont fait, qu ' i l faut refuser à tel ou tel peup le telle 

ou tel le ga ran t ie po l i t ique , pa r ce que ses m œ u r s ne 

son t pas p r é p a r é e s ? Non, Mess ieurs , ca r c 'es t là un 

cercle vicieux don t on ne sor t i ra i t j a m a i s ; mais il faut 

se d i re qu'i l n 'y a p a s à s'effrayer de que lques in te r 

rup t i ons qui peuven t a r r iver dans la j ou i s sance de 

ce t te p r o p r i é t é . Il faut toujours t ravai l le r à r é p a n d r e 

les sains p r inc ipes , car ce qu 'on p e r d un j o u r on peu t 

le r e t r o u v e r l ' au t re , e t , à m e s u r e que les sa ines lu

miè res se r é p a n d e n t , les i n t e r rup t ions d a n s la jou i s 

sance deviennent de p lus en plus c o u r t e s , j u s q u ' à ce 

qu'enfin il y ait posses s ion ple ine et i r r évocab lement 

acqu ise . 

Ainsi voyez ce qui s 'est p a s s é chez n o u s . La Révo

lution nous a donné , en t r e a u t r e s , deux g r a n d e s ga

r a n t i e s , la l iber té de la p r e s s e et le j u r y . Et c e r t e s , 

on p e u t le d i r e , «pa r tou t où ces deux ga ran t i e s 

ex i s t e ron t , la l iber té ex i s te ra . Eh b ien , pa rcourez 

r a p i d e m e n t (et nous allons faire ce t ravai l p o u r la 

p r e s s e comme nous l 'avons fait p o u r le j u r y ) , p a r 

courez r a p i d e m e n t l ' intervalle de 1789 j u s q u ' à n o u s , 

q u e d ' i n t e r rup t ions , que de va r i a t ions , que de diffi

cul tés p o u r imp lan t e r la p r e s s e e t le jury d a n s le sol 

f rançais! Nous t o u c h o n s enfin à l ' époque où l 'on p e u t 

dire que ces deux garant ies sont en t r ée s d a n s les 

m œ u r s . Elles y p rennen t pied tous les j o u r s d a v a n -
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tage et , encore une fois, quand ces deux garant ies 

sont devenues une nécessi té sociale, la l iber té du 

pays es t a s su rée . 

J 'ai di t que , à la révolut ion de 1789, la France 

obt int en t re au t res l iber tés celle de publ ier ses 

opinions pa r tous les moyens que lconques . Vous 

trouvez dans la const i tu t ion de 1791 la déclarat ion 

suivante : « La libre communicat ion des pensées et 

» des opinions es t un des dro i t s les plus précieux 

» de l ' homme ; t ou t ci toyen peut donc par le r , écr i re , 

» impr imer l ibrement , sauf à r é p o n d r e de l ' abus de 

» cet te l iber té dans les cas dé te rminés pa r la loi ». 

(Art . 11 de la Déclarat ion des Droits de l 'homme et 

du ci toyen) . Et sous le t i t re 1 e r , con tenant les d i spo

sit ions fondamenta les garan t ies pa r la const i tu t ion , 

vous trouvez : « La cons t i tu t ion ga ran t i t . . . la l iber té 

» à t ou t h o m m e de par le r , d 'écr i re , d ' impr imer et 

» publ ier ses pensées , sans que ses écr i t s pu issen t 

» ê t re soumis à aucune censu re ni inspect ion avant 

» leur appl icat ion ». Vous voyez que le pr incipe de 

la l iberté des opinions et de leur communica t ion soit 

p a r la pa ro le , soit p a r l ' écr i ture , soit pa r l ' impres 

sion ou a u t r e m e n t , étai t formellement s t ipulée , for

mel lement garant ie dans la cons t i tu t ion de 179L<--

Est-ce à dire que l 'Assemblée cons t i tuan te en ten -

dît p a r là sanc t ionner une l iber té t o u t à fait i l l imitée? 

Non, Messieurs , pu i squ 'on vous di t dans l 'ar t ic le^M-

de la Déc la ra t ion : « Sauf à r é p o n d r e de l ' abus de 

« cet te l iber té dans les cas dé te rminés pa r la loi ». 

C'est év idemment suppose r une loi, mais une loi 

r ép ress ive non une loi prévent ive , car tout sys tème 

prévent i f é tai t év idemment exclu pa r la d isposi t ion 
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q u e j e viens de l ire, et qui d i t : « Sans que les écr i t s 

» pu i s sen t ê t re soumis à aucune censure ni i n spec -

» t ion avant leur publ icat ion ». En combinan t les 

deux d i spos i t ions , il es t évident que l 'Assemblée 

cons t i tuan te voulait la l iber té de la p r e s s e , accom

p a g n é e ou suivie d 'une loi p u r e m e n t r é p r e s s i v e , et la 

p rosc r ip t ion de t ou t e loi p réven t ive . 

L ' in tent ion de l 'Assemblée s 'é tai t révélée antér ieu

r e m e n t m ê m e à la cons t i tu t ion de 1791 . Car, en 

fait, la l iber té de la p r e s s e exis ta i t déjà pleine et en

t ière quand la Const i tu t ion p a r u t . Mais vous t r o u v e / 

un déc re t de l 'Assemblée cons t i t uan te du 31 ju i l 

let 1790 qui enjoignait au pouvo i r exécutif de faire 

pou r su iv r e , comme coupab le s du c r ime de lése-

nat ion, « t o u s a u t e u r s , i m p r i m e u r s ou c o l p o r t e u r s 

» d 'écr i t s exc i tan t le peup l e à l ' insurrec t ion con t r e 

» la loi, à l'effusion du sang et au r e n v e r s e m e n t de 

» la Const i tut ion ; t o u s a u t e u r s ou c o l p o r t e u r s 

n d ' éc r i t s invi tant les p r inces é t r a n g e r s à faire des in-

» vas ions su r le t e r r i to i r e français ». Ce n ' é ta i t p a s 

là une mesure p réven t ive , c 'é ta i t une loi r é p r e s s i v e , 

c 'é tai t la pou r su i t e d ' ac tes rée l lement coupab l e s ; in

vi ter l ' é t ranger à envahi r son p a y s , p o u s s e r les ci

toyens à la gue r re civile ou au r e n v e r s e m e n t de la 

Const i tu t ion, ce sont de vér i t ab les c r i m e s . Et , vous 

le voyez, l 'Assemblée cons t i t uan te s ' é ta i t déjà c rue 

d a n s l 'obligation de r ecour i r à une h a u t e péna l i t é , 

puisqu 'e l le demanda i t que les coupab l e s fussent p o u r 

suivis comme cr iminels de lèse-na t ion . Il y avai t là 

p lu tô t un acte de défense, un ac te de g u e r r e con t r e 

les ennemis du nouvel o r d r e de c h o s e s , qu ' une loi 

péna le sur la p r e s s e m û r e m e n t réfléchie, 
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Faisons un pas de p lus , et vous allez voir que , à 

mesu re que l 'action et la réact ion se déve loppa ien t 

dans le c h a m p de la Révolut ion et que la lut te deve

nai t p lus acha rnée , les mesures législatives aussi 

pe rda ien t de plus en p lus leur carac tè re de lois 

p r o p r e m e n t d i tes pou r revêt i r celui de moyens de 

gue r re . 

L 'Assemblée législative qui , comme vous le savez, 

succéda à l 'Assemblée cons t i tuante , o rdonna égale

ment , p a r un décre t du 20 juillet 1792, de pou r 

suivre les journa l i s tes incendiaires et l ibell istes. Elle 

en désignai t même nominat ivement , et elle disait dans 

les motifs de son décre t que l 'abus qui se faisait 

journe l lement de la l iber té de la p re s se ne pouvait 

ê t re t r o p tô t r é p r i m é . Mais dans ces t e m p s d 'agi

tat ion et de profondes commot ions pol i t iques , vous 

le savez tous , l 'histoire vous l 'a assez dit et r é p é t é , 

il ne faut j ama i s s ' a t t endre à une suite régul ière , à u n 

déve loppement mé thod ique et normal d 'un sys tème 

quelconque , ce sont des faits qui succèdent à des faits. 

Moins de deux mois a p r è s , pa r son décre t du 3 s e p 

t embre , l 'Assemblée législative aboli t tou t p rocès de 

p re s se et tou t j ugemen t pou r délit de p re s se p r o 

noncé ap rè s le 14 juillet 1789. 

Ainsi, sous le p remier sys tème , sous la cons t i tu 

t ion de 1791 , vous voyez le sys tème répress i f con

sacré et que lques échanti l lons de répress ion , à la 

vér i té t r è s - sévè re , pu i sque , dans le cas dont il es t 

ques t ion dans les déc re t s , les écrivains étaient dé -

c larés coupables du crime de lèse-nation, mais le 

sys tème prévent i f est tout à fait re je té . 

J 'a r r ive à la Convention. Si nous consul tons le pro-
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j e t de cons t i tu t ion de 1793, qui , au su rp lus , n 'a j a 

ma i s é té en v igueur , nous y t rouvons éga l emen t ce 

pr inc ipe à l 'ar t icle 122 : « La Const i tu t ion ga ran t i t à 

» tous les França is la l iber té de la p r e s s e ». 

Telle es t la d i spos i t ion de la cons t i tu t ion de 1793 . 

Mais il ne faut pas aussi se d i ss imuler que la Conven

tion e l le-même avait sent i la nécess i t é de se défendre , 

et elle se défendait à sa man iè re con t r e les a u t e u r s 

d 'écr i t s t endan t à r enve r se r l ' o rdre de chose é tabl i . 

Le déc re t du 29 m a r s 1793 p o r t e , ar t ic le 1 C 1 : 

» Quiconque aura c o m p o s é ou i m p r i m é des écr i t s 

» qui p r o v o q u e n t à la d i sso lu t ion de la r e p r é s e n t a -

» t ion na t ionale , au r é t ab l i s semen t de la r oyau t é ou 

» de tout au t r e pouvoi r a t t en t a to i r e à la souvera ine té 

» du peup le , se ra t r a d u i t au t r ibuna l ex t r ao rd ina i r e 

» et puni de m o r t ». Là encore il y avait un essa i de 

r ép res s ion violent , fait ab irato, p lu tô t q u ' u n e loi 

r ép re s s ive digne de faire sui te à la déc lara t ion de 

l 'Assemblée cons t i t uan t e . 

J ' a r r ive à la cons t i tu t ion de 1795, à celle qui , 

comme vous le savez, é tabl i t le Di rec to i re . Voici l 'ar

ticle 3 5 3 : « Nul ne p e u t ê t r e e m p ê c h é de d i re , 

» écr i re , impr imer et publ ie r sa p e n s é e . — Les 

» écr i t s ne peuvent ê t re soumis à aucune c e n s u r e 

» avan t leur publ ica t ion . — Nul ne p e u t ê t r e r e s -

» ponsable de ce qu'i l a publ ié ou écr i t que d a n s les 

» cas p révus pa r la loi » . C'est encore le m ê m e s y s 

t è m e , l iber té de la p r e s s e , l iber té qui s u p p o s e u n e 

loi r ép ress ive , p u r e m e n t r ép re s s ive , et r e p o u s s e 

tou te loi, tou te m e s u r e p réven t ive . 

Le Directoire travail la à la loi r é p r e s s i v e avec p lus 

de détai l que ne l 'avaient fait les g o u v e r n e m e n t s 
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p r é c é d e n t s . Mais, il faut le d i re , cet te loi répress ive 

se ressent el le-même des cra intes que le Directoire 

ne cessai t d ' ép rouver , et des mesures violentes aux

quelles il se croyai t t r o p souvent obligé d 'avoir r e 

cours ; car voici sa loi r ép ress ive : Art . 5 de la loi 

du 28 germinal an IV : « Les au t eu r s , impr imeur s , 

» d i s t r ibu teu r s , co lpor t eu r s , etc , d 'écr i ts c o n t e -

» nant les provoca t ions déclarées cr imes pa r la loi 

» du 27 germinal , se ron t poursu iv is de la même 

» manière qui es t po r t ée dans ladite loi ». Or, que 

di t la loi du 27 germinal? Voici l 'article I e 1 : « S o n t 

» coupables de cr ime cont re la sûre té in tér ieure de 

» la Républ ique et contre la sû re té individuelle des 

» c i toyens et se ron t punis de la peine de m o r t . . . . , 

» t ous ceux qui , pa r leurs d i scours , pa r leurs écri ts 

» impr imés , soit d i s t r ibués , soit affichés, p r o v o -

» quen t la dissolut ion de l 'Assemblée nat ionale ou 

» celle du Directoire exécutif, ou le meur t r e de tous 

» ou aucuns des m e m b r e s qui les composen t , ou le 

» ré tab l i ssement de la royau té , ou celui de la cons -

» t i tut ion de 1793, celui de la const i tu t ion de 1791 

» ou de tou t gouvernement au t re que celui établi 

» pa r la const i tut ion de l 'an III acceptée pa r le 

» peuple français, ou l ' invasion des p ropr i é t é s p u -

» b l iques , ou le pillage ou le pa r t age des p ropr ié t é s 

» par t icul ières sous le nom de loi agra i re ou de 

» toute au t r e manière ». S'il y avait des c i rconstan

ces a t t énuan te s , la peine de m o r t devrai t ê t re c o m 

muée en celle de la dépor ta t ion . 

Voilà la par t i e répress ive . Mais, dans une loi du 

28 du m ê m e mois de germinal an IV, commencent à 

s ' in t rodui re cer ta ins moyens préventifs . Ainsi, 
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vous t rouvez dans cet te loi qu ' aucun écr i t pé r iod i 

que ne p o u r r a pa ra î t r e (et cela sous des pe ines a s 

sez sévè res ) sans nom d ' au teu r et s ans indicat ion 

exacte de la d e m e u r e de l ' impr imeur . Ceux qui con

t rev iendra ien t à ce t te d ispos i t ion devaient ê t re r e n 

voyés devant le jury. C'était là la ga ran t ie des 

c i toyens . 

Toile es t la p r e m i è r e pé r iode de la législat ion di

rec to r ia le . Comme vous le voyez, r é p r e s s i o n tort 

d u r e , que lques p remie r s é léments de moyens p r é 

ventifs . Mais, à la r igueur , on pouva i t d i re que j u s 

que-là les d i spos i t ions de la Const i tu t ion étaient 

assez r e s p e c t é e s . Car la Const i tu t ion supposa i t une 

loi r ép re s s ive ; la t r o p g r a n d e r igueur de la r é p r e s 

sion é ta i t b l âmab le , mais non con t ra i r e à la Consti

tu t ion . 

Mais ar r ive l 'an V, et dans cet te année la fameuse 

da t e du 18 f ruct idor . Le Directoi re , vous le savez, 

pou r peu que vous ayez é tudié l 'h is to i re de cet te 

grave é p o q u e , le Directoire se t rouva i t dans une 

posi t ion que les uns ont voulu exp l iquer d 'une ma

n iè re , que d ' au t r e s on t voulu exp l ique r d 'une ma

nière différente, les uns se p o r t a n t a c c u s a t e u r s im

pi toyables cont re le Direc to i re , les au t r e s lui acco r 

dan t plus d 'é loges qu'i l n ' en mér i t a i t p e u t - ê t r e . 

P o u r moi, la vér i té se r édu i t à ceci : que déso rmai s 

le Directoire n 'avai t p lus la force de main ten i r ce 

qu 'on pouvai t p r o p r e m e n t appe l e r la Révolut ion , el 

qu' i l n 'avait p a s , d 'un au t r e cô té , la force d 'o rgan i se r 

un sys tème normal sans se l ivrer lu i -môme p ieds et 

po ings liés à la con t re - révolu t ion . 11 é ta i t donc pla

cé dans cette te r r ib le a l te rna t ive : main ten i r la Ré-
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volution dépassa i t son pouvoir , pa rce que , il faut le 

d i re , le génie de la Révolut ion s 'apaisai t , et il n 'é ta i t 

pas donné au Directoire d ' en t re ten i r artificiellement 

cet é ta t de choses . De l 'aut re cô té , il ne pouvai t or 

ganiser un sys tème définitif, pa rce qu' i l n 'avai t pas 

assez de fo rce ; il senta i t que la contre- révolut ion 

l 'aurai t débo rdé à l ' instant môme. Dans ce t te t e r 

r ible posi t ion, il eut r ecours au moyen des faibles; 

j e dis au moyen des faibles, car les coups d 'É ta t 

n 'on t que les appa rences de la force, ce sont au fond 

des ac tes de faiblesse et de désespo i r . Et ceux qui 

ont cru que les coups d 'É ta t pouvaient ê t re bons à 

au t re chose qu ' à renverser sont dans une e r reu r 

complè te : les coups d 'Éta t n 'on t j ama i s rien édifié, 

et le Directoire t o m b a dans l 'erreur commune quand 

il c ru t qu'i l pour ra i t se mainteni r et o rganiser un 

sys tème quelconque avec ce moyen. Il t o m b a dans 

l ' e r reur commune quand il c ru t pouvoir organiser 

un sys tème pa r un moyen o p p o s é à t ou t sys tème, 

pa r le coup d 'Éta t , qui e s t u n e infraction à tou tes les 

règ les . Aussi vous connaissez le résu l t a t du coup 

d 'Éta t de fructidor. Il ne servi t qu ' à donner encore 

au Directoire quelques j o u r s de vie et à p r é p a r e r les 

voies à l ' homme qui devai t s ' empare r de tou te s 

choses et les organiser à son profit. 

Le coup d 'Eta t une fois exécuté , il fallait, connue 

il es t facile de le comprend re , une législation ad lioc, 

une législation qui sout înt ce qu 'on venait de faire. 

Le ciel me p rése rve donc de ci ter le décre t du 19 

fruct idor an V, comme quelque chose qui r e s sem

ble à une législat ion régulière et dest inée à une lon

gue exis tence . Le décre t du 19 fructidor étai t lui-
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m ê m e un coup d 'É ta t . C'est le m ê m e qui o rdonna i t 

la dépo r t a t i on d 'un cer tain n o m b r e de c i toyens sans 

aucun j u g e m e n t . Eh bien, à l 'art icle 35 il es t di t : 

« Les j o u r n a u x , les au t r e s feuilles pé r iod iques et les 

» p r e s se s qui les impr imen t sont mis p e n d a n t un an 

» sous l ' inspect ion de la pol ice , qui p o u r r a les p r o -

» h iber , aux t e r m e s de l 'ar t icle 335 de l ' ac te cons t i -

o tut ionnel », art icle don t voici la t e n e u r : « 11 n'y 

» a ni pr ivi lège, ni maî t r i se , ni j u r a n d e , ni l imitation 

» à la l iber té de la p r e s s e , du commerce et à l ' exer -

» cice de l ' indus t r ie et des a r t s de t o u t e e spèce . — 

» Toute loi p roh ib i t ive en ce genre , quand les cir-

» cons tances la r e n d e n t nécessa i re , e s t essent iel le-

» men t p rov i so i re et n ' a d'effet que p e n d a n t un an 

» au p lus , à moins qu 'e l le ne soit formellement r e -

» nouvelée ». Le fameux déc re t devai t donc sous ce 

r a p p o r t cesser d ' ê t r e en v igueur à la fin do l 'année. 

Mais il y a tou jours le g rand moyen des p rovoca

t ions . Aussi t rouvez -vous à la d a t e du 9 f ruct idor an 

VI un déc re t dans lequel il es t di t qu 'on ne p e u t pas 

r e n d r e à la p r e s se des moyens don t elle a si man i 

fes tement abusé , et que le t e m p s m a n q u a n t pou r 

é tabl i r une loi r ép re s s ive , on p r o r o g e encore p o u r 

une année les d i spos i t ions de l 'ar t icle 355 de la 

Const i tut ion. 

Le 9 vendémiai re an VI ( s e p t e m b r e 1797), on é ta 

blit le t i m b r e des j o u r n a u x . 

Vous le voyez, la l iber té de la p r e s s e fondée en 

principe dans la const i tu t ion de 1791 , confirmée en 

pr incipe dans la cons t i tu t ion de l'an III , avai t é té 

b lessée , et b lessée à m o r t dans la seconde pa r t i e de 

l 'ère d i r e c t o r i a l e . E l l e a l l a b i e n t ô t e x p i r e r a u x p i c d s d u 
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vainqueur d 'Arcole et des P y r a m i d e s . Cer tes , dans 

l 'é tat où elle se t rouva i t , il ne fallait pas de g r a n d s 

efforts pou r l'étouffer, su r tou t quand on l'étouffait 

dans les b r a s de la gloire . Le publ ic , il faut le d i re , 

ne s ' émut p a s beaucoup a lors de la pe r t e d 'une de 

ses plus préc ieuses ga ran t i e s . Les uns é ta ient l as , 

les au t r e s éblouis . Ce qui avait été au-dessus des 

forces du Directoire , il a r r iva un h o m m e capable de 

le faire, il a r r iva un h o m m e assez pu i ssan t p o u r clore 

une é p o q u e . Et d 'un au t re côté , on savait bien qu 'en 

ouvran t une époque nouvel le , ce n 'é ta i t pas au p r o 

fit de la con t re - révolu t ion qu'i l l 'ouvrai t . Car cet 

h o m m e é tonnan t réunissa i t t ro i s g r a n d s é léments de 

pu issance : 1° il po r t a i t en lu i -même p o u r la nat ion 

des garan t ies d ' o rgan i sa t ion ; 2° la nat ion savai t t r è s -

bien qu'il n 'o rganisa i t poin t au profit d 'un a u t r e ; car 

si que lques h o m m e s pouvaient s ' imaginer que celui 

qui venait de faire les c ampagnes d 'I tal ie et d 'Egyp te , 

que celui qui , dans ces deux campagnes , avai t dé 

ployé plus de génie, p lus d 'éclat , p lus de poés ie 

qu ' aucun conquéran t n 'en avait déployé avant lui, 

qu' i l n 'en déploya lu i -même d a n s tou t le r e s t e de sa 

v i e ; si que lques h o m m e s , dis- je , pouvaient s ' imagi

ne r que cet ê t r e ex t raord ina i re travail lai t pou r au

t ru i , comme l 'avait fait autrefois cer ta in général 

anglais , la F rance avait t r o p de bon sens pour pa r 

t age r des idées auss i n ia i ses ; 3° il ouvrai t de son 

épée une immense carr ière à des sen t iments d 'une 

noble ambi t ion , et ajoutons aussi à des sent iments 

pe r sonne l s et d ' égoïsme. Il y avait donc là t rois 

g r a n d s é léments de succès ; mais la l iber té de la 

p r e s s e ne pouvai t exis ter en parei l les c i rcons tances . 
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Eu a t t e n d a n t v o y e z - l a d a n s la p r e m i è r e p é r i o d e . Elle 

so r t de la Révolu t ion , mais elle en so r t j e u n e , i m p a 

t ien te , fur ibonde m ê m e ; bref, elle so r t de la révolu

t ion révolu t ionna i re . Tan tô t les pouvo i r s t remblen t 

devan t elle, t a n t ô t ils s ' i r r i tent et la f r appen t avec 

d e s coups d 'É ta t . C'était force con t re force, violence 

con t r e violence. C'était là le c a r ac t è r e de l ' époque , 

é p o q u e de bou leve r semen t où il é ta i t imposs ib le que 

la p r e s s e et les pouvo i r s ne se l iv rassen t p a s égale

men t à des violences . La p r e s s e é ta i t d o n c telle 

qu 'el le devai t ê t r e a lo r s , et son h i s to i re , d a n s ce t te 

pé r iode , n ' e s t p a s a u t r e chose qu 'un reflet exac t de 

la pé r iode e l l e -même. Tou te révolu t ion sociale , au 

fond, n ' e s t au t r e chose qu ' une géné ra t ion qui s'offre 

en ho locaus t e au profit des géné ra t ions su ivan tes . 

La p r e s s e fut d é s o r d o n n é e , et le pouvo i r réag i t sou

vent con t r e elle d 'une maniè re d é s o r d o n n é e ; et d a n s 

ce t te lu t t e , d a n s ce choc , le pouvo i r et la p r e s se 

v inrent exp i re r devan t un nouveau s y s t è m e , devan t 

un nouvel o r d r e d e c h o s e s . L'un e t l ' au t re d i spa 

r u r e n t sous une act ion que nous examine rons dans 

la séance p rocha ine . 
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C I N Q U A N T E - Q U A T R I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Seconde période : Constitution de l'an VIII; arrêté des Consuls du 
27 nivôse an VIII. — Mesure préventive contre la presse. — Commis
sion du Sénat chargée de veiller à la liberté de la presse. — Parallèle 
entre Louis XIV et Napoléon. — Décret du 5 février 1810 sur la police 
de l'imprimerie. — Censure. — Le livre de Mme de Staël, De l'Alle
magne, mis au pilon après avoir été soumis à la censure et imprimé 
avec approbation. — Réaction en faveur de la liberté de la presse à 
la chute de l'Empire. — Premières dispositions du gouvernement de 
la Restauration à ce sujet. 

MESSIEURS, 

Dans no t re dern ière réunion, nous avons j e t é un 

coup d'œil sur la législation relat ive à la l iber té des 

publ ica t ions , et en par t icul ier à la l iber té de l à p r e s se 

pendan t la Révolu t ion; nous avons vu que le pr inc ipe 

de la l iber té de la p resse et des opin ions , avec exclu

sion de m e s u r e s prévent ives , avait été p roc lamé for

mel lement et à p lus ieurs r e p r i s e s , qu'il étai t devenu 

un des pr inc ipes fondamentaux des const i tu t ions de 

1791 , 1793 et 1795. Mais nous avons reconnu en 

m ê m e t e m p s que ce pr inc ipe n 'avait pu r é s i s t e r au 

choc des événements , des pass ions , des viciss i tudes 

pol i t iques , et qu' i l avait fini pa r sucomber . C'était 
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donc un ge rme qui avait é té d é p o s é au sein de la na 

t ion, ma i s qui n 'avai t pas encore pu fructifier, ni j e t e r 

de profondes r ac ines . Le g e r m e c e p e n d a n t avai t é t é 

d é p o s é , la F rance avai t vu à t r o i s r e p r i s e s ses lé 

g i s la teurs consacre r le p r inc ipe dans la loi cons t i tu 

t ionnelle , et les ge rmes qu 'on d é p o s e ainsi au sein 

d 'une nat ion ne son t p r e s q u e j a m a i s en t i è remen t 

p e r d u s . 

J ' a r r ive à la seconde é p o q u e , à l ' époque du Con

sula t e t de l 'Empi re . Ici le p r inc ipe r égu la t eu r , le 

pr incipe d i r igeant de la pu i s sance pub l ique , en 

tou tes c h o s e s , p o u r t o u t e s les p a r t i e s du sys t ème , 

change à peu p r è s complè t emen t , et il devai t na tu 

re l lement sub i r ce c h a n g e m e n t p u i s q u e , au fond, le 

passage de la p r e m i è r e pé r iode à cel le-ci n ' é ta i t au

t r e c h o s e que le p a s s a g e de la r é p u b l i q u e à la m o 

na rch ie ; ca r nul n ' a pu se faire illusion à cet éga rd , 

le Consu l a t , quoiqu ' i l conse rvâ t les d e h o r s du 

sys t ème p récéden t , quoiqu ' i l conse rvâ t en p a r t i e la 

nomenc la tu re du sys t ème p r é c é d e n t , con tena i t en 

lu i -même, et d 'une maniè re t rès-vis ible , le ge rme 

d e s ins t i tu t ions m o n a r c h i q u e s q u e le p r e m i e r consul 

ne devai t pas t a r d e r à é tabl i r . Le Consula t é ta i t une 

so r t e d ' é ta t in te rmédia i re en t re la r épub l i que e t la 

m o n a r c h i e . Il t oucha i t , d 'un cô té , à la r épub l ique 

p o u r la refouler, il t oucha i t , de l ' au t re , à la m o n a r c h i e 

p o u r l 'aider à s 'é tabl i r . C'était donc u n é t a t i n t e r m é 

d ia i re , un é ta t t r ans i t o i r e , mais un é t a t d o n t les p r in 

c ipes et les t endances é ta ient ceux de l 'Empire p lu

t ô t que ceux de la Répub l ique . Seulement , p a r sa na

tu re d ' é t a t in termédiai re et t r an s i t o i r e , il exigeai t une 

ce r t a inead re s se , i l ex igea i tdes m é n a g e m e n t s à l ' égard 
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des opinions qu 'on voulait abandonner , à l 'égard du 

sys tème auquel on voulai t m e t t r e fin. Ce sont là des 

vér i tés qui , m ê m e dans le t emps du Consulat , n ' on t 

pu ê t re cachées p o u r p e r s o n n e . Les t endances du 

Consulat é ta ien t , au fond, chose notoi re et connue 

de tou t h o m m e qui ne voulait p a s s 'aveugler . 

Il nous suffirait, d 'a i l leurs , de j e t e r les yeux sur 

l ' ensemble du sys tème législatif du Consulat pou r 

reconna î t re que les t endances é ta ient év idemment 

vers le sys tème qui ne devai t pas t a r d e r a se réa l i se r . 

Si vous ouvrez la cons t i tu t ion de 1799, la c o n s t i t u 

tion consula i re , et que vous la compar iez avec la 

cons t i tu t ion de 1795 ou avec celle de 1791 , vous s e 

rez forcés de conclure que la cons t i tu t ion consulaire 

étai t , à la vér i té , la cha r t e de l 'égalité et des résu l 

t a t s matér ie l s de la Révolut ion, mais qu'el le n 'é ta i t 

déjà plus la cha r t e de la l iber té . Ainsi, avec quelques 

ménagemen t s et que lques dégu i semen t s d ' abo rd et 

b ien tô t sans m é n a g e m e n t s , sans dégu i semen t aucun, 

le pr inc ipe à la fois o rgan i sa teur et mona rch ique de

vint le pr inc ipe d i r igeant de cet te seconde pé r iode . 

Il devint la pensée du pouvoi r , la pensée de l ' homme 

qui avait concent ré en lu i -même les des t inées de la 

France et t ous les pouvoirs po l i t iques . C'était un 

sys tème qui t enda i t év idemment à la monarch ie , et à 

la monarch ie abso lue . 

Dès lo rs , la l iber té de la p r e s s e , accablée déjà , 

ainsi que nous l 'avons vu, pa r le Directoire dans les 

de rn ie r s t e m p s de son exis tence, ne pouvai t se r é 

tabl i r sous le Consulat et moins encore sous l 'Empire . 

11 sera i t facile de me t t r e ici sous vos yeux de nom

b r e u s e s p reuves de cet te asser t ion . Je me conten te -
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rai de r a p p e l e r d ' a b o r d l ' a r r ê t é des consuls du 27 

nivôse an VIII (17 j anv ie r 1 8 0 0 ) . Cet a r r ê t é déc ide , 

dans son ar t ic le 1 e r , que le min i s t re de la j u s t i ce ne 

laissera p e n d a n t tou te la du rée de la g u e r r e impr i 

mer et publ ie r que treize j o u r n a u x pol i t iques qu'il 

dés igne , e t les j o u r n a u x s ' occupan t exc lus ivement 

desc iences , a r t s , l i t t é r a tu r e , c o m m e r c e , annonces et 

avis . Quant aux j o u r n a u x qui s ' impr imen t d a n s les 

d é p a r t e m e n t s , ils do iven t faire i n c e s s a m m e n t l 'objet 

d 'un r a p p o r t du m i n i s t r e de la pol ice généra le . Mais 

a lors la p r e s se d é p a r t e m e n t a l e é ta i t si faible de 

moyens e t si nulle d ' influence, que ce n 'é ta i t p a s là ce 

qui pouva i t exc i te r les a l a rmes et les s o u p ç o n s du 

gouve rnemen t . Enfin l 'art icle 5 et de rn ie r renfermai t 

ce t te d ispos i t ion : « Seront s u p p r i m é s s u r - l e - c h a m p 

i) t o u s les j o u r n a u x qui i n sé re ron t d e s a r t ic les con-

» t r a i r e s au r e s p e c t dû au pac te social e t à la souve-

» ra ine té du peup le ou à lag lo i re des a r m é e s , ou qui 

» pub l i e ron t des invect ives con t r e les g o u v e r n e -

» men t s e t les na t ions amis ou alliés de la Répub l i -

» que , lors m ê m e que ces ar t ic les se ra ien t ex t ra i t s 

» des feuilles pé r iod iques é t r a n g è r e s ». Ainsi , pa r 

ces d i spos i t ions , la p r e s s e pé r i od ique é ta i t r enfe r 

mée dans des l imites t r è s -é t ro i t e s e t soumise à un 

pouvoi r t ou t à fait a rb i t r a i r e . 

J ' a r r ive à un a u t r e ac te qui , r a p p r o c h é de l ' a r rê té 

que j e viens de c i ter , ne r e s s e m b l e p a s mal à ces 

compos i t ions où l 'on m e t à côté d ' événemen t s et de 

sen t imen t s t r ag iques des expres s ions et des pensées 

t o u t à fait comiques . J ' a r r ive au séna tus -consu l t e 

o rgan ique de l 'an XII . Vous serez sans d o u t e é ton 

nés , a p r è s ce que j e viens de vous expose r , d ' en ten-
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lire pa r l e r encore de l ibe r t éde la p r e s s e . Voici pour 

tan t une d ispos i t ion du séna tus -consu l te o rgan ique . 

Article 64 : « Une commiss ion de s e p t m e m b r e s 

» nom més pa r le Sénat et choisis dans son sein es t 

» chargée de ve i l l e ra la l iber té de la p r e s s e . Ne son t 

» pas compr i s dans son a t t r ibu t ion (on craignai t 

» d 'avoir t r o p a c c o r d é ) les ouvrages qui s ' impr iment 

» et se d i s t r ibuent pa r abonnemen t et à des époques 

» pé r iod iques . Cette commiss ion es t appe lée com-

» mission sénator ia le de la l iber té de la p r e s s e ». 

Maintenant , quelles é ta ient ses fonctions, ses pou 

voirs , les garant ies qu 'el le offrait? Article 65 : « Les 

» au t eu r s , i m p r i m e u r s ou l ibraires qui se croient 

» fondés à se p la indre d ' empêchemen t mis à l ' im-

» p ress ion ou à la circulation d 'un ouvrage , peuvent 

» recour i r d i rec tement et p a r voie de pét i t ion à la 

» commiss ion sénator ia le de la l iber té de la p r e s se . 

» — Article 66 : Lo r sque la commiss ion es t ime que 

» les e m p ê c h e m e n t s ne sont p a s justifiés pa r l ' inté-

» t é rê t de l 'État , elle invite le minis t re qui a donné 

» l 'o rdre à le r évoquer . — A r t i c l e 67 : Si, ap rè s t ro is 

» invi tat ions consécut ives , renouvelées dans l 'es-

» pace d 'un mois , les e m p ê c h e m e n t s subs i s t en t , 

» la commiss ion demande une assemblée du Sé-

« na t , qui es t convoqué pa r son p rés iden t , e t qui 

» r end , s'il y a lieu, la déc lara t ion suivante : Il y a de 

» fortes présomptions que la liberté de la presse a été 

» violé. On p rocède ensuite conformément à la d i s -

» pos i t ion de l 'art icle 112, t i t r e XII I , de la haute 

» cour impériale ». Je crois que la commission de la 

l iber té d e l à p r e s s e n 'a j ama i s é té su rcha rgée d ' o c 

cupa t ions . 
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Tel étai t l 'é tat de la l iber té de la p r e s s e d a n s le 

t e m p s don t nous venons de pa r l e r . Ainsi, c o m m e 

vous le voyez, le g o u v e r n e m e n t é ta i t pa r fa i t ement 

maî t re de la p r e s s e pé r iod ique ou non p é r i o d i q u e , 

mais su r tou t de la p r e s s e pé r iod ique . Cependan t ce t te 

tou te -pu i s sance du g o u v e r n e m e n t su r la p r e s s e ne 

contenta i t p a s encore le génie du m a î t r e , ca r en cela, 

comme en t ou t e au t r e c h o s e , le fait t o u t seul ne lui 

suffisait p a s ; en cela c o m m e en t o u t e au t r e c h o s e , 

obé i s san t à sa na tu r e , il ne voulai t p a s seu lement un 

fait p réca i re et éventuel , il voulai t un s y s t è m e , et 

a sp i r a i t à le fonder non- seu lemen t p o u r lui, mais 

auss i p o u r l 'avenir . C'est là, vous le savez t o u s , un 

de ses ca rac t è r e s d o m i n a n t s , le cache t vér i t ab le de 

ses œ u v r e s . Auss i , t ou t en s i l lonnant l 'Europe des 

affûts de ses canons , t o u t en se c réan t un ca lendr ie r 

de batai l les et de v ic to i res , q u e n ' a - t - i l p a s o r g a n i s é ? 

Quel es t le sys t ème législatif sur t o u t e s choses qu'il 

n 'ai t pas donné à ce t te France qui , j ' o s e r a i s p r e s q u e le 

d i re , comme une ma î t r e s se j eune et orguei l leuse , fré

missa i t d 'obé i s sance et de plaisir sous la main de 

l ' homme pu i s san t qui voulai t bien lu i -même la p a r e r 

de s u p e r b e s a t o u r s en la faisant re ine des na t ions ? 

Oui, c 'es t ce génie o rgan i sa t eu r qui s 'alliait chez lui 

au génie mili taire qui n 'a j a m a i s c e s s é d e t r ans fo rmer 

son b ivouac en un atel ier de lois . Et vous le savez, il 

r e p r e n a i t t ou te s choses en s o u s - œ u v r e , r éorgan isa i t 

t o u t e s choses : les lois , les t r i bunaux , l ' admin i s t r a 

tion de la jus t i ce , l 'Église française, l ' ense ignement , 

la p r e s s e . 

Il voulait impr imer à t ou t son cache t , e t ce cache t 

é ta i t , il faut le d i re , la force, l 'égali té et le p o u -
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voir abso lu . De la l iber té , il n 'y en avait pa s , car 

elle étai t en d e h o r s de sa na tu r e . Des deux g rands 

é léments d 'o rganisa t ion sociale p rogress ive , la 

l iber té et l ' o rdre , on di ra i t que la Providence 

l 'avait cha rgé de créer l 'un, et l 'avait condamné à 

res te r complè tement é t r ange r à l ' au t re . Sa miss ion 

étai t de vaincre l 'Europe et d 'o rgan ise r la F rance , 

et c 'est l 'œuvre qu' i l a cont inuée j u s q u ' à ce qu'el le 

se t rouvâ t accompl ie , en tan t qu'i l é ta i t dans sa 

na tu re et dans sa miss ion de l ' accompli r . 

On a établi quelquefois , nous l 'avons essayé n o u s -

mème il y a des années , et d ' au t res l 'ont fait avec 

infiniment plus de ta lent , on a, dis-je, essayé d 'é tabl i r 

une so r te de paral lè le , pa radoxa l au p remie r ape rçu , 

en t re Louis XIV et le p r emie r Consul. Je dis pa ra 

doxal au p remie r aperçu , et en ou t re j e m ' e m p r e s s e 

d 'a jouter qu'il sera i t faux si on le poussa i t t rop loin. 

Mais il es t vrai qu'il y a cer ta ins r a p p o r t s en t re la 

na tu re et la posi t ion de ces deux h o m m e s . Et d ' abo rd , 

ils on t eu l 'un et l ' aut re une miss ion assez ana logue ; 

l'un et l ' au t re ont employé p o u r accompl i r ce t te 

miss ion un moyen ident ique , le pouvoir absolu . 

Au fond, le pouvoir absolu étai t , p o u r l'un et pou r 

l ' au t re , non un bu t , mais un moyen. On peut dire qu ' i ls 

avaient le ma lheu r de n 'en pas connaî t re d ' au t re ; mais 

il faut reconnaî t re que pou r l 'un et p o u r l 'autre le pou 

voir absolu n 'é ta i t pas un bu t , mais un moyen. L'un 

r eçu t la F rance des mains faibles et désordonnées de 

la F ronde , l ' au t re la reçut des ma ins , qui n 'é ta ient 

guère plus for tes , du Directoire . Tous deux com

mencen t pa r la b r u s q u e r , on peu t p r e sque dire par 

l ' insulter , l 'un avec la fouet et les épe rons , l 'autre 
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avec la ba ïonne t t e . Mais l 'un et l ' au t re é ta ien t i d o 

lâ t res de ce t te F rance qu' i ls voula ient domine r , l'un 

et l ' au t re voula ient le pouvo i r absolu c o m m e le moyen 

qu ' i ls croyaient le seul b o n de t rava i l le r aux in t é rê t s 

du pays . L'un e t l ' au t re ont voulu la g u e r r e et l ' agran

d i s semen t au d e h o r s , une o rgan i sa t ion p u i s s a n t e et 

complè te au d e d a n s . Et l 'un et l ' au t re on t eu en ho r 

r eu r t o u t ce qui pouva i t r e s s e m b l e r au d é s o r d r e e t b 

l 'avi l issement de la F r a n c e ou de leur p e r s o n n e . 

Là, j e c ro is , do i t s ' a r r ê t e r le para l lè le , e t là, j e 

c ro is , c o m m e n c e n t de p ro fondes différences. Diffé

rence de pos i t ion , car l 'un exploi ta i t une royau té 

qu' i l avai t r e ç u e , l ' au t re u n e r o y a u t é qu' i l avai t c réée . 

Aussi l 'un pouvai t - i l s iéger su r le t r ô n e en y a p p o r 

t an t les convic t ions et la confiance du d e s c e n d a n t des 

p r e m i e r s g e n t i l s h o m m e s du r o y a u m e , t a n d i s que 

l ' au t re ne pouva i t p a s ne p a s y a p p o r t e r les t â t o n n e 

m e n t s , les soupçons de l ' h o m m e n o u v e a u . Malgré ses 

pe t i t es p ré t en t ions de pe t i t e nob l e s se , il ne pouva i t 

p a s ne pas p o r t e r sur le t r ô n e les i r a s cibil i tés du p lé 

béien qui s 'é tai t fait ro i . Différence pe r sonne l l e t r è s -

g rande auss i . L 'h is to i re r econna î t r a , j e c ro is , que le 

roi m o d e r n e avait bien p lus de h a u t e u r dans le génie 

que Louis XIV, et elle r e c o n n a î t r a avec la m ê m e j u s 

t ice que Louis XIV avai t , au fond, p lus de nob lesse 

dans le ca rac tè re . Le roi m o d e r n e savai t t o u t ce qu'il 

faisait , le b ien c o m m e le mal , l ' au t re obé issa i t sou

vent de bonne foi aux p ré jugés de sa na i s sance et de 

son éducat ion . 

Les r é su l t a t s , avec ces différences de p e r s o n n e s 

et de posi t ion, devaient auss i ê t re différents. Ainsi, 

p o u r Louis XIV il pouvai t tou jours y avoir un t e m p s 
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d ' a r r ê t ; Louis XIV pouvai t en tou t t e m p s t rans iger 

avec ses ennemis , s igner le t r a i t é d 'Ut rech t comme 

celui d 'Aix-la-Chapelle. Napoléon ne pouvai t s igner 

la paix ni à Dresde , ni à Chàlons , ni à P a r i s , il ne 

pouvai t la s igner qu ' à Berlin où à Vienne, il devait 

par ler en va inqueur ou succomber . 

Telles sont les différences qu'il faut faire ressor t i r ; 

ma i s en t enan t c o m p t e de ces profondes différences, 

il n ' es t pas moins vrai qu'il y a en t re ces deux 

h o m m e s des analogies f r appan tes de condui te e t de 

sys tème. Les plus f rappantes sont que l 'un et l 'autre 

voulaient le pouvoi r absolu , qu ' i ls é ta ient t ous deux 

amis de la gue r re et d e l à conquê te , et pour t an t puis

san t s o rgan i sa t eu r s à l ' intér ieur . 

P o u r revenir à no t r e sujet, don t ce t te d igress ion 

nous a un peu éloignés, la p r e s se ne pouvai t é c h a p p e r 

à cet te pu issance organisa t r ice de Napoléon, et quand 

il avait organisé tou te s choses , l 'Église et l 'État , l 'ad

minis t ra t ion et la jus t i ce , le civil et le mil i taire , il ne 

pouvai t p a s ne p a s o rgan i se r auss i la p re s se ; ma i s 

en même t e m p s il devait l 'organiser conformément 

à sa na tu r e , sous l 'action de son pr inc ipe dir igeant , 

la puissance , la force gouvernementa le , le pouvoir 

absolu . 

Eh bien, c 'es t ce t te idée qui a été réalisée pa r le 

fameux déc re t du S février 1810. Ici nous ne sommes 

plus m ê m e sous le Consulat, ici plus d ' ad res se , plus 

de dégu i semen t s , plus de ménagemen t s . C'est le 

pouvoir absolu qui par le . Le sys tème est à découver t , 

le pr inc ipe o rgan i sa teur se m o n t r e à nu. Quelle est , 

en effet, la loi de la p re s se dans le sys tème du décre t 

du 5 février 1810 ? Ouvrez la loi à l 'article 10, section 
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l r e du t i t re I I I , vous y t rouverez : « Il est détendu de 

« rien impr imer ou faire impr imer qui pu i s se p o r t e r 

« a t t e in te aux devoirs des sujets envers le souvera in 

« et à l ' intérêt de l 'État ». Voilà en deux m o t s tout 

le sys t ème de la loi de la p r e s s e d a n s le d é c r e t de 

1810. a Les con t r evenan t s s e ron t t r a d u i t s devan t 

a nos t r i bunaux et punis conformément au Code 

« pénal , sans pré jud ice du dro i t q u ' a u r a no t r e 

« minis t re de l ' in tér ieur , su r le r a p p o r t du d i r ec -

« leur généra l , de r e t i r e r le b r e v e t a t o u t impr imeur 

« qui aura été pr i s en con t raven t ion ». 

Tel es t le pr inc ipe de la loi. En r envoyan t au Code 

pénal , le légis la teur n ' a cco rda i t r i e n ; il en t ra i t s e u 

lement dans l 'un des s y s t è m e s que j ' a i ind iqués dans 

une au t r e séance , sy s t ème qui es t vra i p e u t - ê t r e en 

lu i -même, quo iqu 'on pu i s se en a b u s e r c o m m e de 

tou tes c h o s e s : c 'é tai t de r e g a r d e r la p r e s s e c o m m e 

un moyen avec lequel on p e u t c o m m e t t r e le bien 

c o m m e le mal , et de renvoyer au Code pénal pou r 

faire déc la re r a u t e u r s ou compl ices de c r imes ou de 

dél i ts ceux qui aura ien t con t r ibué à ces c r imes ou à 

ces dél i ts pa r le moyen de la p r e s s e . Q u ' i m p o r t e au 

gouve rnemen t de savoir quelle es t la légis la t ion de 

la p r e s s e , lorsqu ' i l défend d ' i m p r i m e r et l o r sque , 

aver t i pa r un moyen que lconque qu 'on publ ie q u e l 

que chose qui lui dépla î t , il p e u t faire sais i r e t dé

t ru i r e t ou t ? 

En effet, pou r p a s s e r ma in t enan t aux m o y e n s , 

quel es t le sys tème du déc re t du 5 février 1810? Il 

es t cur ieux ; avant tou t , il l imite le n o m b r e des im

p r i m e u r s , et ceci n ' e s t pas seu lement de l 'h i s to i re , 

car p lus ieurs d ispos i t ions du déc re t du 5 février 1810 
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sont encore au jourd 'hui en v igueur , il l imite, dis- je , 

le n o m b r e des impr imeur s (art icles 3 , 4 , 5, et 7). 11 

exige des i m p r i m e u r s , avant qu 'un breve t leur soit 

accordé , qu ' i ls justif ient, non-seu lement de leur ca

paci té et de leurs bonnes vie et m œ u r s , mais aus s i 

de leur a t t a chemen t à la pa t r i e e t au souvera in . Ils 

peuven t alors ob ten i r un b reve t et doivent p r ê t e r 

s e rmen t . Ainsi limite du nombre , s e rmen t et b reve t , 

voilà p o u r les impr imeur s . Quel es t le pr inc ipe r égu

lateur de la police de l ' impr imer ie? C'est la censu re . 

Vous n 'aurez qu ' à consul te r les ar t icles 11 et sui

vants du même déc re t , qui forment la section I r c du 

t i t re 111 inti tulé : De la garantie de Vadministra

tion : « Chaque impr imeur es t tenu d 'avoir un r e -

» gis t re coté et p a r a p h é pa r le préfet du d é p a r t e -

» ment , où il inscr i ra , pa r o r d r e de da t e , le t i t re de 

» chaque ouvrage qu'i l voudra impr imer et le nom 

» de l ' auteur , s'il lui es t connu. Ce livre sera r e p r é -

» sente à tou te réquis i t ion et v isé , s'il es t j u g é con-

» venable , pa r t ou t officier de police (art icle 11). 

» L ' impr imeur r e m e t t r a ou ad re s se ra sur - le -champ 

» au d i rec teur général de l ' impr imer ie et de la li-

)> bra i r ie et , en ou t r e , aux préfets copie de la t r a n s -

» cr ipt ion faite sur son livre et la déc lara t ion qu'i l a 

» l ' intention d ' impr imer l 'ouvrage (article 12). Le 

y d i rec teur général pour ra o rdonne r , si bon lui sem-

» ble , la communicat ion et l ' examen de l 'ouvrage, 

» et su rseo i r à l ' impression (art icle 13) ». Vous le 

voyez, le mo t censure n 'es t pas dans l 'art icle, mais 

la censure es t établie en réa l i té . 

Puis il a r r ive une section II" 1 0 int i tulée : De lagaran-

tie des auteurs et imprimeurs. En quoi consiste cet te 
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garant ie? Elle consis te à se s o u m e t t r e s p o n t a n é m e n t 

à la censure e t à ne p a s a t t e n d r e qu 'on vous d e m a n d e 

le manusc r i t . « Tout au t eu r ou i m p r i m e u r , d i t l ' a r t i -

» cle 2 1 , p o u r r a , avant l ' impress ion , s o u m e t t r e à 

» l ' examen l 'ouvrage qu'i l veut i m p r i m e r ou faire 

» impr imer ». On évite ainsi de s ' expose r à une 

mauva ise affaire. 

L 'ouvrage es t examiné p a r les c e n s e u r s . Si l 'au

t e u r n ' e s t p a s con ten t de la p r e m i è r e c e n s u r e , il p e u t 

en d e m a n d e r une seconde . Quand tou t cela s ' e s t ac 

compl i , l o r sque l ' au teur s 'es t soumis de b o n n e grâce 

à la censure , qu ' i l a fait t ou t e s les s u p p r e s s i o n s que 

l ' au tor i té lui a d e m a n d é e s , il ob t i en t u n p rocès -ve r 

bal d ' a p p r o b a t i o n (ar t icle 24) . Voilà d o n c l ' au teur 

et l ' impr imeur t r anqu i l l e s . Ils on t un p rocès -ve rba l 

cons t a t an t q u ' o n n ' a r ien t rouvé de r é p r é h e n s i b l e 

dans l 'ouvrage , ils on t une copie de l ' au tor isa t ion 

qui leur a é té acco rdée . Qui ne c ro i ra i t qu'enfin les 

consc iences de t o u t le m o n d e do iven t ê t r e parfa i te

men t t ranqui l les et que l ' au teur e t l ' impr imeur peu 

vent se l ivrer à leur commerce avec pleine sécur i té? 

Eh bien , ce sera i t une e r r e u r . On a jouta i t à la fin de 

la loi, d a n s l 'art icle 27 , que « la ven t e e t c i rculat ion 

D de t o u t ouvrage don t l ' au teur , éd i t eu r ou impr i -

» m e u r p o u r r a r e p r é s e n t e r le p rocès -ve rba l don t il 

» es t par lé à l 'art icle 24 , ne p o u r r o n t ê t r e a r r ê t ée s 

» e t l 'ouvrage p rov i so i r emen t mis sous s é q u e s t r e 

» que pa r l 'o rdre du min i s t re de la pol ice . Dans le 

» cas où un ouv rage s e r a ainsi sais i , le min i s t r e de 

» la police t r a n s m e t t r a à la commiss ion du con ten -

» t ieux du conseil d 'É ta t , d a n s les v i n g t - q u a t r e heu -

» r e s , un exemplai re de l 'ouvrage avec l ' exposé des 
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J> motifs qui en ont fait o rdonne r la suspens ion ; le 

» r a p p o r t et l 'avis de la commiss ion du content ieux 

» se ron t envoyés au conseil d 'É ta t , qui s t a tue ra dé-

» finitivement ». 

Voilà le complémen t du sys tème , et il y a là cer

tes une p reuve des p lus f rappan tes de ce que j e vous 

disais ; o rganisa t ion complè t e , organisa t ion p r é 

voyante , mais t ou jou r s , comme pr inc ipe d i r igeant , 

la force gouvernementa le et le pouvoi r absolu ; de 

l iber té , pas la mo indre t r a c e . Et vous savez peu t - ê t r e 

que c 'est en ve r tu de cet ar t icle 27 du décre t du 

5 février 1810 qu 'un ouvrage cé lèbre , ap rè s avoir été 

impr imé avec le p rocès -verba l d ' app roba t ion et 

ap rè s les supp re s s ions que la censure avait exigées , 

fut mis au pilon, en so r t e que le tou t fut t ransformé 

en un car ton parfa i tement b lanc dont la valeur , 

mon tan t à une vingtaine de louis , fut la seule com

pensa t ion qu 'ob t in t le l ibra i re . Je veux par le r de 

l 'ouvrage inti tulé : De VAllemagne, p a r M , n c de Staël. 

Vous le voyez donc , p a r le déc re t de 1810, la li

b e r t é de la p r e s s e é ta i t en réal i té anéant ie ; le d ro i t 

de publ icat ion n 'é ta i t p a s garant i m ê m e a p r è s l ' a p 

p roba t ion de la censure . 

Ce décre t fut complé té pa r le décre t du 3 aoû t sui

vant , p o r t a n t qu'i l n 'y au ra dans chaque d é p a r t e 

men t , celui de la Seine excep té , qu 'un seul journa l 

p lacé sous l ' au tor i té du préfet et ne pouvan t pa ra î t r e 

que sous son a p p r o b a t i o n . 

Pu is vient le décre t du 18 novembre 1810, qui 

p r end une nouvelle précaut ion . « Considérant , di t ce 

» déc re t , que la réduct ion et la fixation du nombre 

» des i m p r i m e u r s laisseront nécessa i rement des 
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» p r e s s e s , fontes , ca rac tè res ou au t r e s us tens i les 

» d ' impr imer ie en la possess ion de p lus ieurs indi-

» vidus non b r eve t é s , ou feront p a s s e r ces ob je t s en 

» d ' au t r e s ma ins , et qu' i l i m p o r t e d 'en conna î t re les 

» d é t e n t e u r s et l 'usage qu' i ls se p r o p o s e n t d'en 

» faire Ar t . 1 e r . A d a t e r du I e ' j anv ie r 1811 , 

» ceux de nos sujets qui ce s se ron t d ' exe rce r la p r o -

» fession d ' impr imeur et géné ra l emen t t o u s ceux 

» qui , n ' exe rçan t p a s ladi te profess ion , se t r o u v e -

» r o n t p r o p r i é t a i r e s , p o s s e s s e u r s ou d é t e n t e u r s de 

» p r e s s e s , fontes, c a r ac t è r e s ou a u t r e s us tens i les 

» d ' impr imer ie , dev ron t , d a n s le délai d 'un mois , 

» faire la déc la ra t ion desd i t s ob je t s , d a n s le d é p a r -

» t emen t de la Seine au préfet de pol ice , et d a n s les 

» au t r e s d é p a r t e m e n t s aux préfets Ar t . 5 . Les 

» con t raven t ions au p r é s e n t déc r e t s e ron t punies 

» d 'un e m p r i s o n n e m e n t de six j o u r s à deux mois ». 

On s 'assurai t ainsi les moyens de suivre ces obje ts 

maté r ie l s en que lques ma ins qu' i ls p u s s e n t p a s s e r . 

P o u r complé t e r le sy s t ème , nous t r ouvons encore 

un déc re t du 2 février 1811 relatif aux b r e v e t s à dé 

l ivrer aux i m p r i m e u r s , et enfin un déc re t du 11 ju i l 

let 1812 qui déc lare c o m m u n e s aux l ibra i res les dis

pos i t ions de celui du 2 février 1811 re la t ives aux 

b r eve t s des i m p r i m e u r s . 

Voilà quel é ta i t le sys t ème de l 'Empire re la t ive

m e n t à la l iber té de la p r e s s e . Comme vous le voyez, 

ce t te l iber té n 'exis ta i t p a s . Le g e r m e qu ' ava ien t d é 

posé les p remiè res cons t i tu t ions exis ta i t t ou jou r s , 

mais te l lement couver t qu' i l ne pa ra i s sa i t p lus ex is 

t e r aux yeux des o b s e r v a t e u r s superf iciels . Je dis 

aux yeux des o b s e r v a t e u r s superficiels , ca r , au fond, 
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la France n 'avai t j ama i s oublié que ses t ro is p r e 

mières cons t i tu t ions lui avaient garant i la l iber té de 

la p r e s s e . 

Aussi , l o r s q u e le déclin du géant se fit sent i r , l o r s 

que le b r a s pu i s san t qui compr ima i t le r e s so r t cessa 

de déployer son pouvoi r , la d e m a n d e de la l iber té 

de la p r e s s e fut une de celles qui se firent en tendre 

t o u t d ' abo rd . L 'au teur de la Char te de 1814 r econnu t 

le pr inc ipe et r e n o u a la chaîne des t r ad i t ions de 

1789. L'art icle 8 de la Char te é ta i t ainsi conçu : « Les 

» França is ont le d ro i t de publ ie r et de faire impr i -

» mer leurs opin ions en se conformant aux lois qui 

» doivent r é p r i m e r l ' abus de ce t te l iber té ». Tel 

étai t le t ex t e de la Char te de 1814, et j ' a t t i r e vo t r e 

a t ten t ion sur cet ar t ic le , pa rce que nous ve r rons 

plus t a r d les modifications que le t ex te a subies d a n s 

la Char te de 1830. 

L'art icle 8, que j e viens de vous lire, i n t e rp ré t é 

de bonne foi, supposa i t une loi r ép res s ive , car il d i 

sait : « en se conformant aux lois qui doivent r é p r i -

» mer les abus de ce t te l iber té ». Le 10 ju in 1814, 

pa ru t une o rdonnance royale dont les cons idé ran t s 

s ' expr imaient ainsi : « L'article 8 de la Char te cons -

» t i tut ionnellc obl igeant ceux qui pub l ie ron t et fe-

» ron t impr imer leurs opinions à se conformer aux 

» lois qui doivent r ép r imer les a b u s de cet te l iber té , 

» nous nous s o m m e s fait r e n d r e c o m p t e des lois 

» pénales ac tuel lement ex i s tan tes cont re les dél i ts 

» qui se peuven t c o m m e t t r e p a r la voie de la p r e s s e , 

» et nous avons reconnu qu'el les sont à la fois insuf-

» Usantes et t r o p r igoureuses ». Et l ' asser t ion étai t 

v r a i e ; elles é ta ien t insuffisantes, parce que sous 

m. 5 
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l 'Empire il étai t inutile de s 'occuper d e s dé ta i l s ; elles 

é ta ien t t r o p r i g o u r e u s e s , pa r ce q u e quelquefo is , en 

r envoyan t aux d i spos i t ions du Code pénal en géné ra l , 

on pouva i t r e n d r e les compl ices pa s s ib l e s de pe ines 

é n o r m e s . « Un de nos p r e m i e r s so ins , con t inue l ' a u -

» t eur de la Cha r t e , va ê t r e de conce r t e r avec les 

» deux C h a m b r e s , d u r a n t la p r é s e n t e s e s s ion , une 

» loi nouvel le qui concilie les i n t é r ê t s d ' une sage 

» l iber té , d o n t nous nous p la i sons à r e c o n n a î t r e 

y> l ' impor tance et la nécess i t é , avec le ma in t i en de 

» l ' o rd re publ ic et le r e s p e c t dû aux in s t i t u t ions é ta -

» b î ies . J u s q u ' à ce q u e ce t te loi soi t p o r t é e , il es t 

» ind i spensab le de con t inue r à ma in ten i r les règ le -

» monts p a r l esque ls il a é té p o u r v u j u s q u ' à ce j o u r 

» à la r é p r e s s i o n des a b u s de la p r e s s e . — A ces cau-

» se s , nous avons o r d o n n é et o r d o n n o n s ce qui suit : 

» Les lois , déc r e t s e t r è g l e m e n t s relatifs à l 'usage 

» de la p r e s s e et aux dél i ts qui se p e u v e n t c o m m e t t r e 

» pa r ce t te voie , n o t a m m e n t les t i t r e s I I I , V, et VU 

» du déc re t du 5 février 1810 , c o n t e n a n t r è g l e m e n t 

» su r la l ibrair ie et l ' impr imer ie , s e ron t p rov i so i r e -

» m e n t exécu tés selon leur forme e t t e n e u r j u s q u ' à 

» ce qu' i l en ait é té a u t r e m e n t o r d o n n é ». 

Voilà donc , au 10 ju in 1814, le déc re t du 5 février 

1810 p r o v i s o i r e m e n t m a i n t e n u ; mais l ' o rdonnance 

de 1814 déclare q u e c 'es t en a t t e n d a n t une loi r é p r e s 

sive, év idemment s u p p o s é e p a r l 'art icle 8 de la 

Char te . Il n 'y avai t d o n c là r ien qui ne fût vra i , e t si 

l 'on pouvai t r e g r e t t e r q u e , m ê m e m o m e n t a n é m e n t , 

le déc r e t de 1810 fût ma in t enu , on énonça i t q u e les 

lois péna les ac tue l l ement ex i s t an tes é ta ien t à la fois 

insuffisantes et t r o p r i g o u r e u s e s , ce qui é ta i t encore 
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vrai . P a r ce t te o rdonnance , on ne sor ta i t p a s des te r 

mes où la Char te avait p lacé les ga ran t ies cons t i tu

t ionnelles de la l iber té de la p r e s s e . 

Cependant nous avons divisé la pé r iode de la Res 

taura t ion en deux pa r t i e s , la p remiè re se t e rminan t 

à 1819, et l ' au t re commençan t à ce t te année 1819. 

C'est qu ' en effet il y eut là deux sys tèmes re la t ive

men t à la l iber té de la p r e s s e . Dans le p remie r , nous 

ve r rons que , en dépi t de l 'art icle 8 de la Char te , la 

censure fut ré tab l ie non c o m m e moyen except ionnel , 

mais comme moyen ord ina i re , et , en que lque sor te 

compat ib le avec la Char te e l le -même. En 1819, le 

sys tème fut r ad ica lement modifié, et les lois p r é 

sentées alors aux Chambres pa r M. de Serre rep la 

cèren t la ques t ion sur son vér i table t e r ra in . 
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substitué au système répressif; censure pour les écrits de moins de 
vingt feuilles d'impression. — Rétablissement de la liberté de la presse 
pendant les Cent-Jours. — Ordonnance royale du 20 juillet 1815; la 
censure supprimée pour les écrits en général, mais maintenue pour 
les journaux. — Distinction entre les mesures répressives et les me
sures préventives ; deux catégories de mesures préventives, les unes 
paralysant l'exercice d'une faculté, les autres ayant seulement pour 
effet de rendre la répression plus sûre ou plus sévère. — Lois du 
17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819. Examen de ces trois lois, qui 
paraissent avoir posé les vrais principes sur la matière. 

MESSIEURS, 

Nous avons vu à la fin de la de rn iè re séance que 

l 'ar t icle 8 de la Char te de 1848 posa i t en p r inc ipe la 

l iber té de la p r e s s e . «Les F rança i s , d i sa i t ce t a r t i c le , 

« on t le d ro i t de pub l ie r et de faire i m p r i m e r l eu r s 

« op in ions , en se conformant aux lois qui do iven t r é -

« p r i m e r l 'abus de ce t te l iber té ». Cer t e s , si l 'on veut 

e n t e n d r e l 'art icle se lon le sens na tu re l d e s e x p r e s 

s ions , il es t incontes table q u e le p r inc ipe es t e x p r i m é 

c o m m e il devai t l ' ê t re dans une c h a r t e cons t i t u t i on -
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nelle. Et ce t te disposi t ion se t rouve placée sous la 

rub r ique de Droit public des Français, ce qui veut dire 

que le légis la teur cons idéra i t la p r e s se comme un 

dro i t publ ic , d ' a p r è s la notion que nous avons e x p o 

sée dans n o t r e In t roduc t ion . Vous vous rappelez 

que nous avons d is t ingué les d ro i t s en t ro i s c lasses : 

les d ro i t s civils p r o p r e m e n t d i t s , les d ro i t s publ ics 

et les d ro i t s pol i t iques , dis t inct ion essentiel le, 

avons-nous d i t , fondée sur la na tu re m ê m e des 

choses , les deux p remiè re s c lasses é tan t le b u t , et la 

t ro is ième le m o y e n ; l 'organisa t ion sociale é tan t d e s 

t inée p réc i sément , ainsi que l 'organisat ion pol i t ique , 

à faire j ou i r chacun de ses d ro i t s civils et publ ics , à 

en ga ran t i r à chacun la jou i s sance d a n s les l imites 

de l ' o rd re généra l . 

Ainsi il se p résen ta i t au légis lateur une double 

voie. Il aura i t pu , à la r igueur , envisager la l iber té 

de la p re s se un iquemen t comme une inst i tut ion poli

t ique , comme le sys tème électoral , comme la loi su r 

l 'éligibilité, c o m m e telle au t r e ins t i tu t ion pol i t ique , 

qui es t un moyen de mainteni r l ' o rdre et les l iber tés 

pub l iques . Et en p a r t a n t de là, en pa r t an t de ce t te 

maniè re d 'envisager la ques t ion , on arr ivai t à de tou t 

au t res r é su l t a t s . Car si vous envisagez la l iber té d e l à 

p re s se comme une inst i tut ion pol i t ique , comme un 

moyen, et non comme un des b u t s essent ie ls qui doi 

vent ê t re a t t e in t s , vous arr iverez pa r exemple à cet te 

conséquence que le législateur pour ra i t se donner 

su r la ma t i è re la plus g rande la t i tude . Or le législa-

t e u r n e l'a pas considérée sous ce po in t de vue é t ro i t , 

il l'a envisagée sous sa vér i tab le face, c 'es t -à-di re 

c o m m e une l iber té naturel le et légi t ime, qui doit être 
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garant ie et don t les abus seuls doivent ê t r e r é p r i 

m e s , q u a n d ils sont à la fois coupab le s en e u x - m ê m e s 

et dange reux pour la soc ié té . 11 l'a cons idé rée c o m m e 

un droi t publ ic , e t non s imp lemen t c o m m e un r e s s o r t 

du sys tème représenta t i f . 

C'était donc là le vér i tab le po in t de vue , et j u s q u e -

là la d i spos i t ion de la Cha r t e é ta i t i r r é p r o c h a b l e , 

m ê m e aux yeux du publ ic i s te théor ic ien , du p u b l i -

ciste spéculatif. La l iber té de la p r e s s e é ta i t r e connue 

c o m m e une faculté na ture l le et l ég i t ime , g a r a n t i e 

c o m m e un droit publ ic des F r a n ç a i s . Ainsi , j e le r é 

pè te , si l'on voulai t p r e n d r e l 'ar t icle 8 de la Cha r t e de 

1814 d a n s son sens vra i , na tu re l , r ien n 'y m a n q u a i t , 

si ce n ' e s t la loi r ép r e s s ive . Cette loi p a r u t le 21 o c t o 

b r e 1814 . Mais , il faut le d i r e , elle n ' é ta i t nu l l ement 

en h a r m o n i e avec le p r inc ipe de la Char t e ; car , en

core u n e fois, le p r inc ipe de la Char te é ta i t la l iber té 

de la p r e s s e avec une loi r ép re s s ive des excès qu 'on 

p e u t c o m m e t t r e pa r l ' abus de cet te faculté na ture l le , 

c o m m e p a r l ' abus de t o u t e a u t r e faculté na tu re l l e . 

Tel n ' e s t p a s le sys t ème de la loi du 21 o c t o b r e 1814. 

Quel es t en effet l ' espr i t , quel le e s t l ' économie de 

ce t te loi? Les voici : D 'abord , po in t de l i be r t é p o u r 

t ou t e publ icat ion n ' ayan t pas plus de v ingt feuilles 

d ' impres s ion . On d i s t ingua i t les pub l i ca t ions ayan t 

p lus de vingt feuilles de celles qu i n ' ava ien t que 

v ingt feuilles ou m o i n s . Vous comprenez le motif de 

ce t te dis t inct ion, qu i , au p r e m i e r a b o r d , p o u r r a i t 

p a r a î t r e un peu b izar re . Les écr i t s d 'un pe t i t vo lume 

son t facilement i m p r i m é s , c i rculent a i s é m e n t , son t 

lus p a r un grand n o m b r e de p e r s o n n e s , t and i s que 

les ouvrages p lus cons idérab les et v ingt feuilles 

Source BIU Cujas



CINQUANTE-CINQUIÈME LEÇON. 71 

d ' impress ion forment déjà un assez g ros v o l u m e , 

ne peuvent ôtre aussi a i sément impr imés à un grand 

n o m b r e d 'exempla i res et t r o u v e n t beaucoup moins 

d ' ache teurs et de l ec teu r s , à moins qu' i ls n ' a t t i r en t 

l 'a t tent ion d 'une manière spéciale . 

Eh bien, t o u t écr i t de plus de vingt feuilles pou 

vait ê t re publ ié l ib rement sans examen ou censure 

p réa lab le , ce qui veut d i re que t o u s ceux qui en con

tenaient moins étaient sous le rég ime de la censure . 

A l 'égard de ces de rn i e r s , le d i rec teur général de la 

l ibrairie e t les préfets pouva ien t o rdonne r qu 'on les 

leur r e p r é s e n t â t , pou r qu' i ls les fissent examiner avant 

l ' impress ion . Le p r e m i e r pr inc ipe de la loi étai t donc 

la censure pou r tous les écri ts qui n 'a t te ignaient pas 

un cer tain n o m b r e de feuilles d ' impress ion . 

Un second pr inc ipe , p o s é à l 'art icle 9, é ta i t que 

les j o u r n a u x ou écri ts pé r iod iques ne pouva ien t pa 

ra î t re qu 'avec l ' autor isa t ion du ro i . Voilà donc 

deux moyens préventifs é tabl is dans la loi : la cen

sure et l ' autor isa t ion préalable p o u r les écr i ts pé r io 

d iques . 

Le t ro is ième élément de la loi de 1814, c 'es t la 

police de la p r e s se , qui forme le t i t re II et don t le 

pr inc ipe fondamental es t celui-ci : « Nul ne sera 

» impr imeur ou l ibraire s'il n ' es t b reve té p a r le roi 

» e t a s s e rmen té ». Il es t vrai que ce t t e d isposi t ion 

n ' e s t pas accompagnée d 'une sanct ion pénale . Cela a 

donné lieu a une discussion judic ia i re dont p robab le 

m e n t chacun de vous a eu connaissance , même t o u t 

r écemment , p a r les j ou rnaux . Des pe r sonnes qui 

n ' é ta icn tn i a s se rmen tées ni breve tées ayant vendu des 

livres et é tan t t r adu i t e s devant les t r ibunaux , on se 
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d e m a n d a i t quel le peine on leur app l ique ra i t . E t , en 

d ro i t péna l , la r é p o n s e n 'étai t pas d o u t e u s e : aucune 

pe ine , pu i sque la loi n 'en p o r t e aucune . Mais des e s 

p r i t s t rès- invent i fs découvr i ren t a lors un r èg l emen t 

de 1723 d a n s lequel ils p r i r e n t une seule d ispos i t ion 

et m ê m e la moi t ié seu lement d 'une d i spos i t ion , p a r c e 

que l ' au t re pa r t i e p rononça i t la confiscation et une 

peine a rb i t r a i r e . La moit ié qu ' i ls p r i r en t p rononça i t 

une a m e n d e de 500 francs, et pa r une opé ra t ion qu 'on 

a sp i r i tue l lement appe lée du galvanisme po l i t ique , ils 

r a p p r o c h è r e n t de la loi de 1814 ce l ambeau de r èg l e 

men t et firent ainsi une sanct ion péna le . Il se t rouva 

que lques t r i b u n a u x qui a d o p t è r e n t ce s ingul ier 

sy s t ème , d ' au t r e s le r e j e t è ren t , et t o u t r é c e m m e n t il 

vient d ' ê t r e avec r a i son c o n d a m n é p a r la cour su

p r ê m e . E n t r e a u t r e s r a i sons , il é ta i t de t ou t e évidence 

que le r èg l emen t de 1723 éta i t c o m p l è t e m e n t a b r o g é , 

car il o rgan isa i t la j u r a n d e des l ib ra i res . Or, en 1789, 

une loi abol i t t ou t e s les j u r a n d e s et les m a î t r i s e s , et 

p a r c o n s é q u e n t fit d i s p a r a î t r e le r èg l emen t de 1723 . 

Je reviens au sys t ème de la loi de 1814 . Il fallait 

d o n c p o u r tou t i m p r i m e u r ou l ibrai re b r eve t et se r 

m e n t . L ' impr imeur devai t déc la re r d ' avance ce qu'i l 

se p r o p o s a i t d ' impr imer , et il ne pouva i t m e t t r e un 

écr i t en vente ou le publ ie r , de que lque man iè re que 

ce fût, avant d 'avoi r d é p o s é le n o m b r e p re sc r i t 

d ' exempla i r e s , à P a r i s , au sec ré ta r i a t d e l à d i rec t ion 

généra le e t , d a n s les d é p a r t e m e n t s , au sec ré t a r i a t de 

la p ré fec ture . L'infraction à ces de rn iè re s m e s u r e s 

de pol ice était punie de différentes pe ines . 

Voilà le sys tème généra l de la loi de 1814. Cette 

loi, vous le voyez, é ta i t e s sen t i e l l ement p réven t ive : 
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prévent ive dans la p remiè re pa r t i e , la censure ; p r é 

vent ive dans la seconde pa r t i e , l ' autor isa t ion p réa 

lable ; prévent ive enfin dans la t ro is ième pa r t i e , car 

les m e s u r e s qu 'on appel le police de la p r e s se sont 

aussi des m e s u r e s p réven t ives . Elle effaçait donc 

p re sque complè temen t l 'article 8 de la Char te , a r 

ticle qui ne pouvai t offrir d ' au t re idée que celle du 

pr inc ipe de la l iber té de la p r e s se avecune loi r é p r e s 

sive des abus de cet te l iber té . Et l 'on do i ta jou te r que 

le législateur lu i -môme, malgré tous les a rgum en t s 

qu 'on avait p rodu i t s p o u r p rouve r que la loi du 

21 oc tobre 1814 était conforme à la Char te , avait 

la conscience du con t ra i r e , car il déclare à l 'article 22 

que les d i spos i t ions du t i t re I e r , c ' es t -à -d i re celles 

qui ré tab l i s sen t la censure et la nécess i té d 'une a u t o 

r i sa t ion p o u r les j o u r n a u x , ces se ron t d 'avoir leur 

effet à la fin de la session de 1816, à moins qu'el les 

ne soient renouve lées . Vous voyez donc que , tou t en 

ayant l 'air d 'é tabl i r le sys tème prévent i f comme s'il 

se fut t rouvé impl ic i tement c o m p r i s d a n s le m o t 

réprimer, comme si réprimer é ta i t un m o t équivalent 

à prévenir en ayant l 'air d ' a d m e t t r e que les moyens 

préventifs de la loi de 1814 n 'é ta ien t poin t en 

cont rad ic t ion avec la Char te , le législateur fait ce 

qu'il n ' au ra i t pas fait s'il eût sac t ionné une loi r é 

press ive , c ' e s t - à -d i re une loi de dro i t commun ; il 

n ' aura i t pas a jouté que la loi n 'é ta i t que t empora i r e . 

Avant qu 'une année se fût p a s s é e , de g rands évé-

' Cela est vrai dans un sens assez général. Nous avons dit nous-
même que l'un des effets de la répression était de prévenir. Mais cela 
n'est pas vrai dans le sens particulier qu'on lui donnait ici, dans le sens 
de paralyser l'exercice d'une faculté, l'exercice d'un droit, pour empê-
clier, pour prévenir les dangers de cet exercice. 
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nement s vinrent change r la face des c h o s e s , et le 

24 m a r s 1815 p a r u t un déc re t impér ia l qui s u p p r i 

ma i t le d i rec teur généra l de la l ibrai r ie et la cen

su re . La l iber té de la p r e s s e fut donc p o u r un 

m o m e n t ré tab l ie , et ceux d ' en t r e vous qui ne sont p a s 

t r o p j e u n e s , peuven t se r a p p e l e r les éc r i t s r e m a r 

quab les qui p a r u r e n t a lors con t re le r ég ime m ê m e 

qui s 'é ta i t établi ou ré tab l i d a n s les Cen t - Jours . 

Après les Cen t - Jou r s , la Res t au ra t i on r e p r i t son 

t ravai l su r la p r e s s e , et le 20 jui l le t 1815 , c 'es t -à-

di re peu de j o u r s a p r è s sa r e n t r é e aux Tui ler ies , le 

roi r end i t une o rdonnance qui , a p r è s avoi r r econnu 

clans son cons idé ran t que les r e s t r i c t ions a p p o r t é e s à 

la l iber té de la p r e s se pa r la censure é tabl ie dans la 

loi de 1814, p r é sen t a i en t p lus d ' inconvénients que 

d ' avan tages (je cite t ex tue l lement ) , s t a tua q u e le d i 

r ec t eu r généra l et les préfe ts n 'use ra ien t p lus de la 

faculté qui leur é ta i t la issée p a r les ar t ic les 3 , 4 et 

5 de ce t te loi. Ainsi la loi de 1814 avai t é tabl i la 

censu re , l ' o rdonnance royale du 20 jui l le t 1815 re 

connut que ce t te r e s t r i c t ion à la l iber té de la p r e s se 

p ré sen ta i t p lus d ' inconvénients que d ' a v a n t a g e s , 

e t , en conséquence , o rdonna aux préfe ts et au d i rec 

t e u r général de la l ibrair ie de ne point faire u sage de 

la faculté qui leur é ta i t la issée . Vous comprenez 

facilement la ra i son de cet te man iè re d 'ag i r . La cen

su re avait été établ ie p a r une loi. C'était une o r d o n 

nance qu 'on r enda i t en 1815. En conséquence on 

ne r a p p o r t a pas la loi. Mais cet te loi disai t que le d i 

r ec t eu r général de la l ibrair ie et les préfe ts pour

raient se faire s o u m e t t r e les m a n u s c r i t s , elle ne leur 

en imposa i t pas l 'obligation, e t l 'on se serv i t de ce t te 
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ci rconstance pour s u s p e n d r e pa r une o rdonnance 

l'effet de la loi . 

Mais on avait une au t re ra i son pou r p r o c é d e r 

ainsi ; on voulait , en effet, sous t ra i re les ouvrages 

à la censure , mais on ne voulai t pas émanciper la 

p re s se pé r iod ique . L 'o rdonnance se b o r n e donc à 

dire qu 'on ne ferait p a s u s a g e de la faculté accordée 

pa r les art icles 3 , 4 et 5 de la loi de 1814, ce qui ne 

voulai t pas dire que l 'art icle 9 cessera i t d ' ê t re en vi

gueur . L 'o rdonnance ne fit donc que s u p p r i m e r 

l 'exercice de la censure p o u r les écr i ts en général qui 

n 'é ta ient pas de plus de vingt feuilles, elle laissa les 

j o u r n a u x soumis aux res t r i c t ions qui leur avaient été 

imposées . Aussi , dès le mois suivant , le 8 août , p a r u t 

une au t re o rdonnance qui révoquai t en masse tou te s 

les au to r i sa t ions ob tenues j u sque - l à pa r les j o u r n a u x , 

et obl igeai t les p ropr i é t a i r e s à se pourvoi r d ' au to 

r i sa t ions nouvel les , dans 48 heures à Pa r i s , et dans 

20 j o u r s dans les d é p a r t e m e n t s . 

Enfin la loi du 28 février 1817 imposa de nou

veau aux j ou rnaux l 'obligat ion de l 'autor isa t ion 

p réa lab le . 

Telles furent les p remières a t t a q u e s dir igées cont re 

la l iber té de la p r e s se , en p résence de l 'article 8 de 

la Char te . Il faut en convenir , il y avait là une sor te 

de t â tonnemen t b izar re . D'un côté , on réclamait la li

be r t é de la p r e s s e , on la réclamai t pleine et ent ière ; 

on d e m a n d a i t peu t -ê t r e plus que le pouvoir n 'avai t 

la force d ' acco rde r dans ce moment - là . D'un au t re 

cô té , le pouvoi r se méfiait é t r angemen t de la p r e s se 

et méconnaissa i t le pr incipe posé dans la Char te . Ce 

serai t une ques t ion h is tor ique , que nous ne voulons 
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pas a b o r d e r , que de savoir si , d a n s les c i r cons t ances 

données , ap rè s les g r a n d s événemen t s qui vena ien t 

de se p a s s e r en F rance , il é ta i t poss ib le d ' exécu te r 

p le inement la d i spos i t ion de la Char te cons t i tu t ion

nelle ; c 'es t là, dis- je , une ques t ion de po l i t ique h i s 

t o r i que que nous ne voulons p a s a b o r d e r . Mais ce 

q u i e s t v r a i , c 'est que , s i l ' o n a v a i t l 'opinion con t ra i re , 

si l 'on pensa i t que ce t te pleine et en t iè re exécut ion de 

la Char te é ta i t imposs ib le , il fallait faire a lors ce que 

le min is tè re anglais a fait l o r s q u e , t r è s - r a r e m e n t , il 

e s t v ra i , il a cru devoi r d e m a n d e r la suspens ion de 

Yhabeas corpus, il fallait faire un aveu franc e t so

lennel des c i r cons tances où l 'on se t rouva i t et des 

r a i sons qu 'on avait p o u r so r t i r des règ les cons t i tu

t ionnel les . Dans ces cas- là , il vau t mieux ê t re franc 

j u s q u ' à la b ru t a l i t é , si j e pu i s pa r l e r a ins i , que de 

c h e r c h e r des a r g u m e n t s , des d é t o u r s , des a rgu t i e s , 

p o u r d o n n e r aux t ex t e s un sens qu ' i l s ne saura ien t 

avoir . 

Quoi qu'i l en soi t , nous a t t r i b u o n s en g r a n d e par t i e 

ce t â t o n n e m e n t à ce que l ' intel l igence des pr inc ipes 

su r ce t te ma t i è r e n ' é t a i t p a s encore généra lement 

r é p a n d u e à l ' époque don t nous p a r l o n s . Le pays avait 

a lo rs son éduca t ion à faire s u r ce g r and pr inc ipe 

de la l iber té de la p r e s s e . Le p r inc ipe généra l , on le 

lui avai t offert dès le c o m m e n c e m e n t de la révo lu t ion 

de 1789, mais les ques t ions d ' app l i ca t ion é ta ien t des 

ques t ions complexes très-difficiles, des ques t i ons qui 

n 'ava ient pas encore é té m û r e m e n t d é b a t t u e s , qui 

n ' ava ien t pas encore fait leur chemin d a n s tous les 

e s p r i t s . Il y avait donc un g r a n d t ravai l à faire, et 

il ne faut pas s ' imaginer que ces p r e m i è r e s années de 
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lu t tes en t r e le pr inc ipe posé dans la Char te e t les lois 

et o rdonnances qui l 'éludaient, il ne faut p a s s ' ima

giner que ce fut là un t e m p s abso lument pe rdu pour 

le pr incipe lui-môme, pou r ce t te préc ieuse l iber té . 

Au con t ra i re , il y eut là un t ravai l d 'é labora t ion , car 

la lu t te môme qui s 'établi t et la d iscussion dont elle 

fut la cause con t r ibuèren t pu i s sammen t à placer les 

p r inc ipes dans leur vér i tab le j o u r et à les r épand re 

dans l 'universal i té du p a y s . Il y avait beaucoup de 

vér i tés à a p p r e n d r e . Il fallait qu' i l devînt connu de 

tou t le monde que le moyen de publ ier ses opin ions , 

même pa r la p r e s se , n ' e s t qu 'un moyen et un moyen 

qui , de sa na tu r e , cons idéré i solément , en soi, n ' e s t 

ni bon ni mauva is , que c 'est un moyen neu t re comme 

le maniement d 'un in s t rumen t que lconque . i l fallait, 

en p a r t a n t de ce pr inc ipe fondamental , a r r iver à cet te 

conséquence , qui para î t essentiel le dans la ma t i è re , 

que l 'exercice de la l iber té de la p r e s se , pa r sa na

ture même de p u r moyen, r en t r e dans le droi t c o m 

mun, j e veux dire que c 'est un moyen qui doi t ê t re 

t ra i té d 'une manière analogue à ce qu 'on fait re la t i 

vement aux au t res moyens don t l ' homme fait u s a g e , 

don t il peu t profiter et faire profiter les au t r e s , e t 

dont il peu t abuse r con t re les a u t r e s et con t re lui-

même. En d ' au t res t e r m e s , c 'es t dire que , pa r sa 

na tu re m ê m e , cet te mat ière r en t r e dans le domaine 

du droi t c o m m u n p rop remen t di t , t ou te s les fois que 

l 'emploi de cet ins t rument par t icul ier réuni t les deux 

ca rac tè res nécessa i res pour qu'il y ait crime ou dé 

lit, j e veux dire la criminalité du fait en lui-môme, et 

le mal social , la culpabil i té et le dange r p o u r la s o 

ciété et les individus. Il fallait ensuite comprendre 

Source BIU Cujas

http://quelconque.il


78 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

que si , dans la p r e s se , il y a un moyen p lus éner 

g ique , p lus actif, p lus pu i s san t e t , passez-moi l 'ex

p re s s ion , p lus diffusif que d a n s t o u t au t r e in s t ru 

men t , ce t te p lus g r a n d e énergie pouva i t sans d o u t e 

influer sur la gravi té du cr ime ou du dél i t d o n t ce t te 

publ icat ion aura i t é té le moyen , et influer en c o n s é 

quence su r le t aux de la péna l i t é ; il fallait c o m 

p r e n d r e que c 'é ta i t là le vrai po in t de vue sous 

lequel ou devai t envisager ce moyen p lus énerg ique 

que tou t a u t r e . 

Enfin il y avait une au t r e vér i té qui devai t aussi 

ê t r e mise au j o u r et sur laquel le il é ta i t p lus difficile 

d ' a r r ive r à des idées pa r fa i t ement c la i res , parfaite

m e n t n e t t e s . Il y avait peu d ' h o m m e s , m ê m e pa rmi 

ceux qui réc lamaien t la l iber té de la p r e s s e , cpji ne 

fussent convaincus qu 'on ne pouva i t p o u r t a n t pas 

s ' in te rd i re t o u t e e spèce de m e s u r e s p révent ives à 

l ' égard de la p r e s s e p é r i o d i q u e . Et j e ne t a r d e r a i pas 

à vous d o n n e r une p r e u v e i r récusab le de ce t te obser 

vat ion h i s to r ique . Or, que d ' a b u s de m o t s , q u e de 

faux a r g u m e n t s , p a r cela seul qu ' en pa r l an t de me

su re s p révent ives on a souven t négl igé une d i s t inc

t ion essent ie l le que j e ferai ici ! 

11 y a des m e s u r e s p réven t ives qui pa ra lysen t 

l ' exerc ice de la faculté à laquelle elles s ' app l iquen t . 

Ainsi c 'est une m e s u r e p réven t ive de ce t t e e spèce que 

la défense de vend re des po i sons q u a n d on n ' e s t pas 

p h a r m a c i e n . C'est là une m e s u r e p réven t ive qui p a r a 

lyse l 'exercice de la faculté don t il s 'agi t . Voilà un 

exemple matér ie l . La censu re r e n t r e d a n s ce t t e p r e 

mière ca tégor ie de m e s u r e s p r éven t ive s . 

Mais il y a une seconde ca tégor i e . Ainsi , p o u r r e -
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p r e n d r e l 'exemple des po i sons , il es t pe rmis aux 

pharmac iens d 'en vendre , mais ils son t obl igés , dans 

la vente qu ' i ls en font, de se conformer à cer ta ines 

règ les . Ils sont obligés d 'avoir un reg i s t re et d'y ins 

crire le nom des pe r sonnes à qui ils on t vendu des 

po isons , ils ne peuvent vendre des poisons que sur une 

o rdonnance de médecin , et dans beaucoup de pays 

ils son t obligés de conserver ces o rdonnances afin 

de pouvoir les r e p r é s e n t e r au besoin . Ce sont là en

core des mesures p réven t ives , mais elles ne para ly

sent pa r l 'exercice de la facul té ; elles ont seu lement 

pou r b u t , si un cr ime es t commis , de faciliter la r e 

che rche du coupab le . 

Les unes et les au t res de ces m e s u r e s , il faut dire 

les choses telles qu 'e l les sont , se p lacent en d e h o r s 

du d ro i t c o m m u n p r o p r e m e n t dit , c ' es t -à-d i re du 

droi t répressif , mais avec cet te différence que les 

p remiè res se p lacent en d e h o r s du dro i t commun, 

en le b r i sau t , pou r ainsi d i re , en se me t t an t à sa p lace , 

et que les au t res se p lacent bien auss i en d e h o r s du 

dro i t commun , mais se p lacent à côté de ce droi t 

c o m m u n p o u r le renforcer et le r e n d r e d 'une app l i 

cat ion ou plus facile, ou plus p r o m p t e , ou p lus sévère . 

C'est là une dis t inct ion capi ta le . 

Venons à la l iber té de la p r e s se et app l iquons cet te 

dis t inct ion. La censure est une mesu re prévent ive de 

la p remiè re ca tégor ie , l ' autor isa t ion préa lable des 

j o u r n a u x l 'est de m ê m e . Mais la mesure prévent ive qui 

consis te à dire : « Vous aurez un édi teur r e s p o n s a 

ble », e s t une mesure prévent ive de la seconde 

espèce . Elle es t en dehor s du droi t commun pa rce -

qu'el le c rée , a priori, un coupable ; car, dans le droi t 
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c o m m u n , n ' e s t coupable que celui à qui l 'on p rouve 

qu'i l a commis un cr ime ou un déli t , et qu' i l l'a com

mis avec in tent ion. Mais quand le lég is la teur di t à 

l 'avance : « Si tel fait a r r ive , vous en r é p o n d r e z , que 

vous l 'ayez c o m m i s ou que vous ne l 'ayez p a s c o m 

mis , que vous le connaissiez ou que vous ne le c o n 

naissiez p a s , p a r cela seul qu' i l ex i s te ra tel fait m a t é 

riel , p a r cela seul que vous aurez mis vo t re s igna tu re , 

pa r exemple », il é tabl i t p r éven t ivemen t un moyen 

en d e h o r s des règles o rd ina i res du d ro i t . Dans le sys 

t è m e ord ina i re , on ferait venir un h o m m e , on lui 

p rouvera i t qu' i l a fait telle c h o s e , qu'il l 'a faite avec 

une intent ion criminel le . Mais ce se ra ien t des p r e u 

ves a posteriori. 

Ces deux na tu re s de m e s u r e s se t r o u v e n t donc en 

d e h o r s du d ro i t c o m m u n ; mais t and i s que l 'une le 

r emp lace , l ' au t re ne fait q u e se m e t t r e à côté de lui 

pou r le renforcer , p o u r en r e n d r e l ' appl ica t ion plus 

facile, p lus p r o m p t e ou plus sévè re . C'est là une dis

t inct ion que j e c ro is t r è s - i m p o r t a n t e . 

Je r e p r e n d s t o u t e s ces no t ions que j e viens de don

ner sur la p r e s s e . P o u r l ' envisager sous son vér i table 

poin t de vue, il faut la r e g a r d e r c o m m e u n moyen 

qui , de sa n a t u r e , r e n t r e d a n s le d ro i t c o m m u n , qui , 

en t an t que moyen p lus éne rg ique que les a u t r e s , 

peu t appe le r une aggrava t ion d a n s la pe ine , ma i s 

n 'appel le que le d ro i t c o m m u n . Cela é ta i t nécessa i re 

p o u r ar r iver a u n e bonne législat ion sur la p r e s s e . Or, 

ces idées n ' é ta ien t p a s d a n s l ' espr i t de t o u t le 

m o n d e , elles n ' é ta ien t p a s devenues popu l a i r e s d a n s 

les p remie r s t e m p s qui suivirent la publ ica t ion de la 

Char te . 11 y eut d o n c a lors un t ravai l qui a é té ut i le , 
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une lut te qui a po r t é ses fruits , une é laborat ion qui 

étai t nécessa i re sur cet te ma t i è re i m p o r t a n t e . 

Aussi, l o r squ 'une nouvelle ère p a r u t s 'ouvr i r pou r 

la F rance , lorsqu 'un m o m e n t les résu l ta t s de la révo

lution de 1789 et de la Res taura t ion pa ru ren t vouloir 

se réunir sur le t e r ra in de la Char te , en 1819, le 

gouvernement , pa r l 'organe d 'un h o m m e i l lustre , 

d 'un beau ta lent , qui se mit a lors avec t an t d 'éclat et 

t an t de g randeur au service des l ibertés pub l iques , le 

gouvernement , pa r l 'organe de M. de Ser res , p ré sen ta 

un sys tème comple t sur la législation de l ap resse . 

Ici la scène change complè tement , ici nous r en 

t r o n s dans les p r inc ipes , ici nous r en t rons dans l 'in

tell igence vra ie , s incère , franche de" l 'art icle 8 de la 

Cbar te . Ici les not ions généra les , que j ' a i fait p récé-

céder d 'une manière t r è s -ab régée , t rouven t une a p 

plication franche et quelquefois lumineuse . Je ne 

veux pas d i re que tou te s les d ispos i t ions des t ro is 

lois de 1819 fussent à l 'abri de tou t r e p r o c h e ; mais il 

n ' es t p a s moins vrai que le sys tème de ces t ro i s lois 

pr i ses dans leur ensemble es t un beau monumen t 

législatif sur ce t te mat iè re , un monumen t d ' au tan t 

plus r emarquab l e que , pou r la p remiè re fois, depuis 

t r en te ans qu 'on p romet t a i t à la F rance la l iber té de 

la p re s se , c 'est a lors qu 'on se t rouva théo r iquemen t 

et p r a t i q u e m e n t sur le vrai t e r ra in des p r inc ipes . 

Or, qu ' é ta i t le sys tème de 1819? Trois lois furent 

p r é s e n t é e s . La p r e m i è r e , celle du 17 m a i , é tai t la 

vér i table loi r ép ress ive p r o p r e m e n t di te . Là, vous 

t rouverez impl ic i tement admises les vér i tés que nous 

avons énoncées . La presse est un moyen pa r lequel 

on peut faire du bien et du mal . L 'œuvre du législa-

I I I . 6 
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l e u r cons is te donc à dé t e rmine r que l s son t les faits 

de la p r e s s e qui mér i t en t d ' ê t r e p lacés d a n s la ca t é 

gorie des c r imes et dé l i t s . C'est là le sy s t ème de la loi 

du 17 mai 1819. Le p r emie r c h a p i t r e a p o u r t i t re : 

De la provocation publique aux crimes et délits, ce qui 

nous amène à l ' idée de compl ic i té , de compl ic i té du 

moins quan t à la p rovoca t ion . Le second c h a p i t r e 

cont ien t les outrages à la morale publique et religieuse 

et aux bonnes mœurs. — Pu i s v iennent , d a n s les cha 

p i t res 111 et IV, les offenses publiques envers la personne 

du roi, les membres de la famille royale, les chambres, 

les souverains et les chefs des gouvernements étrangers 

et, d a n s le c h a p i t r e V, la diffamation et l'injurepubliques. 

—Voi là la n o m e n c l a t u r e généra le des c r imes et déli ts 

p r é v u s p a r la p r e m i è r e loi de 1819. 

La seconde loi, celle du 26 ma i , é ta i t bien a u t r e 

m e n t r e m a r q u a b l e e n c o r e ; elle étai t re la t ive à la 

poursuite et au jugement des crimes et délits commis par 

la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. 

Et c 'est dans ce t te loi que vous t rouvez (ar t ic le 13) 

les c r imes et dél i ts commis p a r la voie de la p r e s se 

ou t o u t au t r e moyen de pub l ica t ion r e n v o y é s , p a r 

la c h a m b r e des mises en accusa t ion de la cour 

roya le , devant la cour d ' a s s i s e s , c ' e s t -à -d i re devan t 

le j u r y . Seulement , l 'art icle su ivant r envoya i t aux 

t r i bunaux de police cor rec t ionnel le les dél i ts de 

diffamation verbale ou d ' injure verba le con t r e t ou t e 

p e r s o n n e , et ceux de diffamation ou d ' in jure p a r une 

voie de publ icat ion que lconque con t r e les pa r t i cu 

l iers . Une nouvelle ga ran t i e donnée aux écr ivains se 

t r o u v e d a n s l 'article 28 : « Toute p e r s o n n e inculpée 

» d 'un dél i t commis p a r la voie de la p r e s s e ou p a r 
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» tou t au t re moyen de publ ica t ion , con t re laquelle il 

» au ra é té décerné un m a n d a t de d é p ô t ou d ' a r r ê t , 

» ob t i endra sa mise en l iber té provisoi re moyennant 

» caut ion . La caut ion à exiger de l ' inculpé ne p o u r r a 

» ê t re supé r i eu re au double du maximum de l ' amende 

» p rononcée pa r la loi con t r e le délit qui lui es t im-

» pu té ». Vous savez q u e , d ' ap rè s le Gode pénal , la 

mise en l iber té sous caut ion dans les cas ana logues 

es t pu remen t facultative de la p a r t des m a g i s t r a t s . 

Ici, la mise en l iber té es t obl iga to i re . 

La t ro is ième loi, celle du 9 ju in , es t une loi p r é 

ventive -, elle es t relat ive aux j o u r n a u x ou écri ts p é 

r i o d i q u e s . Elle ne ré tab l i ssa i t point la censure , ni 

l ' au tor isa t ion préa lable pour les j ou rnaux , mais elle 

soumet ta i t les p rop r i é t a i r e s ou éd i teurs de t o u t 

journal ou écrit pé r iod ique , consacré en tou t ou en 

par t ie aux nouvelles ou mat iè res pol i t iques , et pa 

ra i ssan t soit à j o u r fixe, soit i r régul ièrement , mais 

plus d 'une fois pa r mois , à faire une déclara t ion in

d iquant le nom au moins d 'un p ropr i é t a i r e ou éd i teur 

r e sponsab le , sa demeure , et l ' impr imer ie , d û m e n t 

au tor i sée , dans laquelle le journa l ou l 'écrit pé r io 

d ique devai t ê t re impr imé . Elle exigeait , en second 

lieu, un cau t ionnement don t le mon tan t variai t en 

ra ison des d é p a r t e m e n t s où les j o u r n a u x se pu

bliaient, et des t e r m e s plus ou moins r a p p r o c h é s des 

publ ica t ions . Voilà les deux m e s u r e s fondamenta les 

p resc r i t e s par la loi du 9 juin 1819, mesures qui sont 

év idemment de l 'o rdre préventif, mais appar t i ennen t 

à la seconde ca tégor ie des mesures prévent ives dont 

j ' a i par lé , t and i s que la censure et l 'autor isat ion 

préalable appa r t i ennen t à la p r emiè re ca tégor ie . 
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Le r e s t e de la loi du 9 ju in 1819 es t essent ie l le

m e n t rég lementa i re p o u r l ' exécut ion de ces deux 

m e s u r e s et cont ient , en ou t r e , les sanc t ions péna les . 

Tel es t l ' ensemble du sys t ème p r é s e n t é en 1819 

p a r M. de Se r r e s e t a d o p t é p a r le pouvo i r législatif. 

La r o u t e é ta i t d é s o r m a i s t r acée . L o r s q u e t ro i s lois 

de ce t te e spèce p r ennen t place d a n s une légis la t ion, 

on peu t conclure que le t ravai l d ' é l abora t ion don t je 

par la is il y a un ins tan t es t en g r a n d e pa r t i e accompl i . 

La France savai t déjà a lors ce que c 'es t que la l iber té 

de la p r e s s e , elle connaissa i t les vé r i t ab les p r inc ipes 

d i r igean t s d a n s ce t t e m a t i è r e i m p o r t a n t e . Nous r e 

t r o u v e r o n s sans dou te d e s a b e r r a t i o n s , nous r e t r o u 

ve rons des lois différentes de celles que nous venons 

de voir; mais il n ' e s t p a s moins vra i que les pr inc ipes 

fondamentaux ont é té posé s p a r l a législat ion d e l 8 1 9 , 

et quand on es t r evenu aux saines idées su r la ma

t i è re , on s 'es t r a p p r o c h é des p r inc ipes p o s é s en 1819. 

Je dis des p r inc ipes , j e ne m ' o c c u p e p a s d e s dé ta i l s . 

On c o m p r e n d qu'il p e u t y avoir là des modif icat ions, 

des c h a n g e m e n t s qui t i ennent à l 'é ta t , aux c i rcon

s tances ex té r i eu res du p a y s . 11 es t tel fait q u e le lé

g is la teur n 'a pas besoin de r é p r i m e r sévè rement 

au jourd 'hu i et qui pouva i t avoir beso in de l 'ê t re a lo r s . 

Ce son t là, j e le r é p è t e , des détai ls ; ma i s il n ' e s t p a s 

moins vrai que vous t rouvez les g r a n d s p r inc ipes 

posé s définit ivement en 1819, je veux di re le sys tème 

répress i f et non préventif, le renvoi des c r imes et 

dél i ts de la p r e s se au j u ry , et tou jours la l iber té 

proviso i re sous caut ion acco rdée p o u r les dél i t s 

de p r e s s e . 
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S O M M A I R E 

Obstacles au maintien de la législation de 1819 provenant soit des gou
vernements, soit de la presse elle-même. — Assassinat du duc de 
Berry ; rétablissement du système préventif contre la presse par la loi 
du 30 mars 1820, prorogée et étendue par celle du 26 juillet 1821. — 
— Loi du 17 mars 1822 : nécessité de l'autorisation préalable pour 
les journaux ; droit d'établir la censure par ordonnance dans l'inter
valle des sessions législatives; droit de poursuivre, de suspendre et 
de supprimer les journaux pour cause de tendance; monstruosité de 
ce système. — Loi du 15 mars 1822; connaissance des délits de presse 
enlevée au jury. — Retour aux principes de 1819 par la loi du 18 juil
let 1828. 

MESSIEURS, 

En j e t an t un coup d'ceil sur le sys tème adop t é en 

1819, re la t ivement à la l iber té de la p r e s se , nous 

avons reconnu qu 'on étai t revenu au sys tème de la 

r ép ress ion , qu 'on avait renoncé aux mesures p r é 

vent ives qui para lysent l 'action, en adop tan t seule

men t que lques mesures prévent ives de la na tu re de 

celles qui peuven t se concilier à la r igueur avec le 

sys tème répressif , n 'ayant d ' au t r e effet que d ' a s su re r 

la r ép res s ion , de la r endre plus cer ta ine ou plus sé 

vère . Nous avons vu aussi que l 'autre carac tère 

dominan t de la législation de 1819 étai t l 'a t t r ibut ion 
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au ju ry de la conna i ssance des dél i ts de la p r e s s e . 

C'étaient là les b a s e s du sys t ème ; e t c e r t e s , si ces 

p r inc ipes fondamentaux avaient pu p r e n d r e rac ine 

dans le p a y s , s'ils avaient pu deveni r un fait pa i s i 

b l emen t accep té , accep té à la fois p a r le pouvo i r e t 

pa r le pays , la l iber té de la p r e s s e au ra i t bien pu 

encore occupe r le légis la teur , p o u r r ev i se r , p o u r 

adouc i r , p o u r modifier tel les ou te l les d i spos i t i ons , 

ou pou r en a u g m e n t e r en que lques cas le disposi t i f 

péna l , mais les b a s e s au ra i en t t ou jour s é té les m ê m e s . 

Encore une fois, on é ta i t év idemmen t en t r é d a n s les 

v ra i s p r inc ipes de la ma t i è r e . 

C'eût é té p o u r t a n t bien mal conna î t r e l 'h is to i re des 

choses h u m a i n e s e t des ins t i tu t ions s o c i a l e s , e t , 

a joutons- le , des pas s ions de l ' h o m m e , que de croi re 

s é r i eusemen t , en 1819, qu ' en effet ce g r and travai l 

é ta i t dé so rma i s une œ u v r e accompl ie et i r r évocab le . 

Ce n ' e s t p a s ainsi que les choses se p a s s e n t ic i-bas ; 

encore une fois, avant qu ' une ins t i tu t ion nouvelle 

que lconque pa rv ienne à ê t r e un fait i r r évocab lemen t 

a ccep t é , avant qu 'e l le pa rv ienne à l ' é ta t de vér i té 

ax ioma t ique , c o m m e le son t pa rmi nous le d ro i t de 

p r o p r i é t é , l 'exis tence d 'une jus t i ce sociale , le ma

r i age , les r a p p o r t s de filiation et de p a t e r n i t é ou 

tel les au t r e s vér i tés légales et j u r i d i q u e s , avant , 

d is- je , qu 'une ins t i tu t ion nouvelle a r r ive à cet é ta t , 

il s 'écoule tou jours un t e m p s cons idé rab l e , et les 

d é b a t s se renouvel lent sans ce s se . 

Et il n 'y a pas t r o p de quoi se formal i ser . Le p o u 

voir , composé d ' h o m m e s h a b i t u é s au calme et au 

s i lence de la censu re , devai t souven t s ' a l a rmer , s ' in

quié te r d 'un b ru i t quelquefois un peu d é s o r d o n n é . 
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La p re s se , de son côté , so r t an t t ou t d 'un coup de la 

hon te , de la colère, de l ' asserv issement , p o u r p a s s e r 

aux jo ies de la l iber té , avai t peine à ne pas se laisser 

aller parfois à un peu de l icence. Il y avait donc de 

p a r t et d ' au t r e , i ndépendammen t de tou te au t r e a r 

r i è re -pensée , de t ou t e s au t r e s c i r cons t ances , une 

cause assez réelle de cra inte e t d ' a la rme d 'un cô té , 

de violence et d ' e m p o r t e m e n t de l ' au t re . Il faut bien 

du t e m p s p o u r que les pouvoi r s de l 'État a r r ivent à 

se r e g a r d e r , en que lque sor te , comme des ê t res de 

ra i son , comme des abs t r ac t i ons . Or, si les pouvoi r s 

de l 'État se r ega rda ien t en tou t et pou r tou t comme 

des individus , si , en tan t que pouvoirs de l 'État , 

ils voula ient céder à tous les sen t iments de l 'homme 

pr ivé , la l iber té de la p r e s s e sera i t imposs ib le . Il 

faut en convenir , l ' homme pr ivé ne suppor t e r a i t j a 

mais , dans sa suscept ibi l i té d ' h o m m e pr ivé , ce que 

les pouvoi r s de l 'État peuvent parfai tement s u p p o r 

te r sans péri l pou r la chose publ ique et sans d o m 

mage réel pou r les pe r sonnes , en t an t q u ' h o m m e s 

p r ivés . Et, Messieurs , p r enons un exemple dans un 

au t re pays , p o u r éviter t ou t e appl ica t ion ; que n 'a -

t -on pas d i t , que n 'a - t -on p a s écri t en Angle ter re 

con t re les h o m m e s les plus éminents du pays , soit 

pa rmi les m o r t s , soit même pa rmi les v ivants? Je 

pour ra i s c i ter ici des h o m m e s qui sont l 'objet d 'une 

vér i table vénéra t ion pour t ous , et qui ont été t r a i t é s 

p a r la p r e s se comme des misé rab les . Eh bien, cela 

a-t-il fait que lque to r t réel à leur qual i té d ' h o m m e s 

p r ivés? Pas le moins du m o n d e , pa rce qu'il é ta i t , 

p o u r ainsi d i re , sous-entendu en t re le pays qui lisait 

et la p r e s s e qui écrivait que c 'étai t là un moyen de 
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g u e r r e p u r e m e n t po l i t ique . Ainsi , lord Mansfield, qui 

é ta i t le plus grand ju r i sconsu l t e de son t e m p s et en 

m ê m e t e m p s l ' homme le p lus r e s p e c t a b l e , lord 

Mansfield fut a t t a q u é de la man iè re la plus v io l en t e ; 

e t ce r ta inement il n 'y avait pas un Anglais , p a s m ê m e 

un de ceux qui l ' a t t aqua ien t , qui ne se fût cru h o n o r é 

pa r une visi te de lord Mansfield. C'était d o n c comme 

h o m m e pol i t ique qu 'on l ' a t t aqua i t . Mais il faut que 

les h o m m e s pol i t iques , j e le r é p è t e , a r r iven t à se 

r e g a r d e r en que lque s o r t e c o m m e des a b s t r a c t i o n s . 

Or, ce n ' e s t pas là l 'œuvre d 'un ins tan t . 

De son cô té , la p r e s s e auss i a beso in de t e m p s , 

de réflexion, d ' expér i ence et d ' h a b i t u d e p o u r recon

na î t r e où gît sa vér i tab le force, p o u r a p p r e n d r e 

quels son t les mei l leurs moyens d é m a r c h e r d 'un pas 

ferme et sûr à la conquê te de la vér i té et du droi t . 

Elle a besoin d ' expér ience et de t e m p s p o u r recon

na î t re que le légionnaire roma in , qui c o m b a t t a i t de 

pied ferme en se s o u m e t t a n t aux lois de la discipl ine, 

qui comba t t a i t de sa cou r t e épée en se couvran t de 

son boucl ier , ma rcha i t à la conquê te du m o n d e d'un 

pas p lus sûr que le Scythe avec son i m p é t u o s i t é dans 

l ' a t t aque . Or, ces expér i ences , ces h a b i t u d e s ne se 

forment pas en un jou r . C'était donc une opinion 

r e spec t ab l e , c 'étai t un rêve ; mais c 'é ta i t un rêve que 

de c ro i re , en 1819, que d é s o r m a i s la l iber té de la 

p r e s se étai t établie d 'une maniè re i r révocab le . 

Aussi ces il lusions ne t a rdè ren t - e l l e s p a s à d i spa 

r a î t r e . Le sys tème préventif, qui p a r a i s s a i t é ca r t é à 

t o u t j a m a i s , r e p a r u t à l 'occasion d 'un g r a n d c r ime , 

à la sui te de l ' assass inat du duc de Ber ry . La loi du 

31 m a r s 1820 ré tab l i t le sy s t ème prévent i f p o u r les 
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j ou rnaux et au t res écr i t s pé r iod iques s 'occupant de 

nouvelles et de mat iè res po l i t iques . On exigeait de 

nouveau l 'autor isa t ion préa lab le pour les j ou rnaux , 

c 'es t -à-di re qu 'on obligeait ceux qui voulaient fonder 

un journa l à obteni r une au tor i sa t ion du gouverne 

ment . On établ issai t , en second lieu, la censure pou r 

les j o u r n a u x et au t res écri ts pé r iod iques s 'occupant 

de pol i t ique. Ce n 'é ta i t pas tou t encore . En cas de 

poursu i t e pour délit de la p r e s s e , un journa l pouvai t 

ê t r e suspendu pendan t un cer tain t e m p s . Enfin, en 

cas de récidive, le journa l étai t condamné à m o r t , 

c 'es t -à-dire qu'il ne pouvai t p lus p a r a î t r e . 

Tel étai t le sys tème de la loi du 31 m a r s 1820. 

Comme vous le voyez, le sys tème de 1819 d i spa ru t 

complè temen t . 11 ne s 'agissai t p lus de sys tème r é 

pressif, il s 'agissai t ouve r t emen t de sys tème préventif. 

Cette loi de 1820 fut p r o r o g é e pa r la loi du 26 juil let 

1821 .Elle ne fut pas seu lementprorogée ,e l l e fut é ten

due ; car t andis que la loi de 181 One s 'appl iquai t qu 'aux 

écri ts pé r iod iques qui s 'occupaient des nouvelles 

et des mat iè res po l i t iques , la loi du 26 juil let 1821 

é tendi t les mêmes d i spos i t ions à t o u s les écrits^pério-

d iques ind is t inc tement . Tous devaient obteni r l 'au

tor isa t ion préa lab le , tous devaient se soume t t r e à la 

censu re . 

Cependant , ce t te loi de 1821 para i ssa i t l'effet d 'une 

c i rcons tance spécia le et laissait s u p p o s e r qu 'on r e 

v iendra i t , re la t ivement à la p r e s s e , à un sys tème d é 

finitif et à un sys tème plus conforme aux vér i tables 

pr inc ipes sur la ma t i è re . Mais ce t te espérance ne pou

vait ê t r e que vaine si elle devai t se réal iser à une 

é p o q u e t r o p r a p p r o c h é e de 1820 à 1821 . Tous ceux 
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qui ont que lque souveni r des événemen t s po l i t iques 

de ce t te é p o q u e , soit en F rance , soi t a i l leurs , com

p rennen t bien qu 'on ne pouvai t guè re e s p é r e r q u e le 

pouvoi r revîn t aux vrais p r inc ipes de la ma t i è r e dans 

ce t te pé r iode . Ce ne fut donc p a s une e n t r e p r i s e fa

vo rab le à la l iber té de la p r e s s e q u e la législat ion de 

1822, qui devai t e m b r a s s e r t o u t e la ma t i è r e et r e m 

placer le sys t ème de 1819 ; c 'é tai t , au con t r a i r e , une 

législation faite dans le b u t d ' é ca r t e r complè t emen t 

les p r inc ipes de 1819, et de fonder la législat ion de 

la p r e s s e s u r des b a s e s t o u t à fait différentes. 

Ainsi, vous le voyez, et il n ' e s t p a s mal de se donner 

l ' hab i tude de récap i tu le r ainsi les faits qui se r a p p o r 

t en t h l 'une ou à l ' au t re des g r a n d e s ins t i tu t ions na

t iona les , a insi , à la révolu t ion de 89 , on p roc lame le 

p r inc ipe de la l iber té de la p r e s s e . Il es t b i en tô t ap rès 

oublié p a r l e s pouvo i r s révolu t ionna i res e u x - m ê m e s , 

oublié p a r le Direc toi re , c o m p l è t e m e n t oubl ié sous 

le consula t et sous l ' empire . Il r e s susc i t e en 1814, 

mais seu lement comme pr inc ipe , et ne p e u t p a s s e r à 

l 'é ta t de réa l i té . Il n 'y a r r ive qu ' en 1819, et c 'est 

p o u r d i spa ra î t r e à peu p r è s de nouveau en 1820, 

1821 et 1822. Je dis d i s p a r a î t r e à peu p r è s de nou

veau en 1820, 1821 e t 1822, et j e fais al lusion ici au 

sys t ème des lois du 17 et du 25 m a r s 1822. 

La p remiè re de ces lois , celle du 17 m a r s 1822, es t 

re la t ive à la police des jou rnaux et écr i t s pé r i o 

d i q u e s . Quel es t le sys t ème de ce t t e lo i? Elle é tabl i t 

p r emiè remen t , elle auss i , l ' au tor i sa t ion p réa lab le 

p o u r tous les j o u r n a u x ; s econdemen t , la censu re , 

non p lus comme moyen o rd ina i re , mais c o m m e 

moyen facultatif, c ' es t -à-d i re qu 'e l le donne au gou-
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vernement le droi t d 'é tabl i r , p a r une o rdonnance 

contre-s ignée de t rois min is t res , la censure dans l'in

tervalle d 'une session à l ' au t re . Cette censure établ ie 

ainsi pa r o rdonnance devai t cesser de plein dro i t un 

mois ap rè s l ' ouver tu re de la sess ion, si, pendan t ce 

délai, l ' o rdonnance n 'é ta i t p a s conver t ie en loi ; elle 

devai t encore cesser de plein droi t le j o u r où une 

o rdonnance d i ssoudra i t la Chambre des dépu t é s , 

c 'es t -à-di re , en d ' au t res t e r m e s , que la censure devait 

d i spa ra î t r e lo rsque le pays se p répa ra i t à une élection 

généra le . 

Ce n 'es t pas ici le m o m e n t de faire r e m a r q u e r ce 

qu'i l y avait de singulier dans cet te d i spos i t ion . Je 

dis de singulier , car elle tou rna i t au dé t r iment du 

gouvernement lu i -même. Comment a-t-on pu s'ima

giner qu'il p û t ê t re dans l ' intérêt du pouvoir de b les 

ser d ' a b o r d le pays pa r l ' é tabl issement de la censure , 

et puis de p rononce r la dissolut ion de la Chambre , la 

censure d i spa ra i s san t a lors ! Év idemment ceux qui 

consei l lèrent ce t te d ispos i t ion n 'ava ien t p a s suffisam

ment réfléchi, ca r ils aura ien t reconnu qu'el le é ta i t 

nuisible au pouvoir lui-même, don t l ' in térê t é ta i t 

leur seul guide . 

La t ro is ième base du sys tème de 1822, re la t ive-

m e n t a u x j ou rnaux , étai t la d isposi t ion qui au tor i sa i t 

la pour su i t e con t re les j o u r n a u x p o u r cause de ten

dance . C'est là la d isposi t ion de l 'art icle 3 de la loi 

du 17 m a r s : « Dans le cas , di t cet ar t ic le , où l 'es-

» p r i t d 'un j ou rna l ou écrit pé r iod ique , résu l tan t 

» d 'une success ion d 'ar t ic les , serait, de na tu re à 

» p o r t e r a t t e in te à la paix publ ique , au respec t dû 

» à la religion de l 'État et aux au t res religions léga-
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» l emen t r econnues en F r a n c e , à l ' au tor i té du Roi , 

» à la s tabi l i té des ins t i tu t ions cons t i tu t ionnel les , à 

» l ' inviolabili té des ven tes des doma ines na t ionaux 

» e t à la t ranqui l le posses ion de ces b i ens , les cours 

» royales d a n s le r e s s o r t desquel les ils s e ron t é t a -

» blis p o u r r o n t , en audience solennelle de deux 

y> c h a m b r e s , et a p r è s avoir en t endu le p r o c u r e u r 

» général et les p a r t i e s , p r o n o n c e r la su spens ion du 

» j ou rna l ou écr i t pé r iod ique p e n d a n t un t e m p s qui 

» ne p o u r r a excéder un mois p o u r la p r e m i è r e fois 

» et t r o i s mois p o u r la s e c o n d e . Aprè s ces deux 

» suspens ions et en cas de nouvel le réc id ive , la s u p -

» p ress ion définitive p o u r r a ê t r e o r d o n n é e ». Ainsi 

il é ta i t pe rmi s d ' incr iminer l ' espr i t d 'un journa l , 

l ' espr i t r é su l t an t d 'une success ion d ' a r t i c les . On 

pouvai t donc déférer un j ou rna l à la cour royale , 

non en ar t icu lan t con t r e lui tel ou tel fait de publ i 

cat ion, non en lui r e p r o c h a n t d i r e c t e m e n t e t pos i t i 

vement tel ou tel ar t ic le c o m m e c o n t e n a n t un 

ou t r age , une diffamation, une injure , une provoca t ion 

suivie ou non d'effet, m a i s o n d i san t que de la lecture 

de 10, 20 , 30 , 50 , 100, 200 n u m é r o s , il résu l ta i t 

que l 'espr i t du journa l é ta i t con t r a i r e à la religion de 

l 'État , à la cons t i tu t ion du r o y a u m e , e tc . C'était 

donc ce qu 'on appel le d a n s un au t r e pays un délit 

constructif . On cons t ru i sa i t un dél i t , une impu ta t ion 

pénale avec une m a s s e de m a t é r i a u x don t chacun , 

pr is i solément , ne donna i t po in t p r i se à l 'act ion 

péna le . C'était un délit p a r induc t ion . C'était une 

p ré ten t ion excess ivement o rgue i l l euse , car c 'é tai t 

l ' homme voulant imi ter la jus t ice m o r a l e , la ju s t i ce 

é te rne l le . C'était au to r i se r l ' appl icat ion du p r inc ipe 
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qui p e r m e t d'aller de l ' intention au fait, t andis que 

la jus t ice humaine doit aller du fait à l ' intention. 

C'est là, Messieurs , la g r ande ligne de démarca t ion . 

Toutes les fois que la jus t i ce humaine voudra aller 

de l ' intention au fait, au lieu de se bo rne r au rôle qui 

lui es t p e r m i s , de r emon te r du fait à l ' intent ion, elle 

agira sans règle , elle agi ra en aveugle . Les in tent ions 

de l 'homme ne se révèlent à l ' homme que pa r les 

faits ex té r i eu rs . Ainsi, tou tes les fois que l ' homme 

commence pa r établir , p a r s u p p o s e r une intent ion et 

qu'il veut de là conclure que celui qui a eu ce t te 

intent ion a commis le fait, il r enverse l 'o rdre de la 

jus t ice et il bâ t i t sur le sable ce qu'i l y a de plus 

difficile à cons t ru i re , un j ugemen t pénal . C'est une 

orguei l leuse imitat ion de la jus t ice é ternel le . La j u s 

t ice éternelle connaî t les in tent ions . Telle ou telle 

act ion qui , aux yeux des h o m m e s , est par fa i tement 

innocente , par fa i tement justif iable, peu t bien ne pas 

l 'ê tre pou r la jus t i ce é te rne l le , pa rce que la jus t i ce 

éternelle voit non-seu lement les ac te s , mais les 

c œ u r s , et qu'elle peu t pa r t i r de l ' intention p o u r qua

lifier le fait. Mais l ' homme ne le peu t pas ; l ' homme 

doit p r e n d r e avant tout les faits, les é tudier , puis , à 

l 'aide de son intell igence, de sa ra i son , avec tou te la 

p rudence , avec tou te le sc rupule que doit avoir 

l ' homme exerçant les fonctions les plus te r r ib les , 

celles de la jus t ice pénale , il doi t r emon te r , au

t an t qu'il lui es t donné de le faire, à l ' intention de 

l 'agent . 

C'est seu lement ainsi qu'il a le droi t d ' ag i r ; et 

bien heureux encore lorsque , en ag issant de la sor te , 

en faisant cont inuel lement appel à une conscience 
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éclairée et p u r e , il p e u t s ' acqu i t t e r d e ses augus t e s 

fonctions sans se donne r des r e m o r d s . 

Or, le pr inc ipe de l 'art icle é ta i t t o u t à fait con

t r a i r e à celui que j e viens d ' énoncer . Il voula i t au

to r i se r la ju s t i ce h u m a i n e , la jus t icefai l l ib le , à pa s se r 

de l ' intent ion au fait p a r ce qu 'on a appe lé délit 

constructif . Ces p rocès deva ien t ê t r e déférés aux 

cour s royales en audiences solennel les , c o m m e si la 

solenni té de l 'audience pouva i t c h a n g e r la n a t u r e du 

p r inc ipe . Le pouvoi r qui leur étai t a t t r i b u é était 

celui de s u s p e n d r e le j o u r n a l ; a p r è s réc id ive , il y 

avai t confiscat ion. Et au fond, m ê m e i n d é p e n d a m 

men t des h a u t e s cons idé ra t ions auxquel les nous ve

nons de n o u s l ivrer , qu ' é t a i t le pouvo i r ainsi confié 

aux g r a n d s pouvo i r s jud ic ia i res? C'était év idemment 

un pouvo i r ex t ra jud ic ia i r e , c 'é ta i t év idemmen t un 

pouvoir po l i t ique et administrat i f . On c o m p r e n d un 

pouvoi r de ce genre ; c 'es t une so r t e de censu re , une 

censure sous une forme différente de l ' au t re . Mais, 

encore une fois, le confier avec les formes exté

r i eu re s de la jus t i ce aux cour s roya les , c 'é ta i t confier 
à ces cou r s un pouvo i r ext ra judic ia i re , un pouvoi r 

po l i t ique . C'était donc , de la p a r t du pouvoi r exécu

tif, une hau te inconséquence . Il associa i t à lu i -même 

le pouvoi r jud ic ia i re , il en faisait une b r a n c h e du 

pouvoir exécutif; e t , en effet, q u e devenai t le pou 

voir exécutif le j o u r où la cour royale déc ida i t que 

les 10 , 20 , 3 0 , 5 0 , 1 0 0 , 200 n u m é r o s du j o u r n a l incri

miné ne contenaient r ien de r é p r é h e n s i b l e ? Le j o u r 

où elle décidai t qu' i l n 'y avai t là r ien à r e p r e n d r e , le 

j o u r où elle refusait au pouvo i r exécutif l ' appl ica

tion de ce pouvoir censorial qui lui é ta i t confié, il es t 
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évident qu'el le se const i tua i t j u g e des événements 

pol i t iques . C'était donc là une d ispos i t ion cont ra i re 

non-seulement aux pr incipes de la jus t ice sociale, 

mais auss i aux saines no t ions des pouvoi r s pol i

t iques . 

Telle étai t la loi du 17 m a r s 1822. Ce sys tème fut 

complé té pa r la loi du 25 du môme mois . Celle-là 

s 'occupai t de la r épress ion et de la poursu i t e des dé 

lits commis p a r l a voie de la p re s se ou p a r t o u t au t r e 

mode de publ ic i té . Les ca rac tè res se r édu i sen t essen

t iel lement à deux : r épress ion plus é tendue et p lus 

sévère que dans la loi de 1 8 1 9 ; connaissance des 

déli ts de la p r e s se enlevée au ju ry et a t t r ibuée dans 

cer ta ins cas spéciaux aux Chambres ; dans tous les 

au t r e s , aux t r ibunaux de police correct ionnel le . C'est 

ce que vous pouvez vérifier en l isant les art icles 15, 

16 et 17 de la loi don t nous par lons . Elle a t t r i bua i t 

aux Chambres la connaissance des déli ts de la p r e s s e 

dans le cas d'offenses envers les C h a m b r e s ou l 'une 

d'elles ( a r t . 15) et dans le cas d'infidélité d a n s le 

compte r endu de leurs séances ( a r t . 16, § 1 e r ) . Le 

2 e p a r a g r a p h e de l 'art icle 16 donnai t également aux 

cours et t r ibunaux la connaissance du délit d'infidé

lité dans le c o m p t e r endu de leurs audiences . Enfin, 

l 'article 17 a t t r ibua i t aux t r ibunaux de police cor

rectionnelle les au t r e s délits de p r e s s e . Tels é taient 

les deux ca rac tè res généraux de la loi du 25 m a r s 

1822. 

Ainsi, en r é s u m é , dans le sys tème de 1822, la 

p resse pé r iod ique étai t soumise au sys tème préventif, 

et la p r e s se non pér iodique étai t soumise à un sys 

tème répress i f p lus sévère qu 'en 1819. Enfin la 
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p r e s s e pé r iod ique et la p r e s s e non pé r iod ique é ta ient 

r envoyées , en cas de dél i t , devan t le t r ibuna l de 

police correc t ionnel le et non devant le j u r y (sauf 

les cas spéciaux où les c h a m b r e s ou le t r ibunaux 

connaissa ient des dél i ts dans lesquels ils é ta ient in

t é re s sés ) . Vous le voyez donc , on avai t fait un pas 

r é t r o g r a d e immense à pa r t i r de 1819. 

La loi du 17 m a r s 1822, je viens de vous le dire, 

donna i t au gouve rnemen t le d ro i t d ' é tab l i r la cen

sure en t re deux sess ions , p a r une s imple o rdonnance 

contre-s ignée de t ro i s m in i s t r e s . On usa de ce t te fa

culté au mois d ' aoû t 1824. P a r une o rdonnance du 

15 aoû t 1824, la censure fut é tab l ie . Mais, dès le 

mois su ivant , à l ' avènement du nouveau ro i , pa ru t 

une o rdonnance déc la ran t que ce t te m e s u r e n 'étai t 

pas uti le , que la p r e s s e ne mér i ta i t pas d ' ê t r e s o u 

mise à la censu re . L ' o rdonnance du l o aoû t fut 

donc r a p p o r t é e , et depu is lo rs , j u s q u ' e n 1827, le 

gouve rnemen t n ' exe rça pas la faculté que lui donnai t 

la loi du 17 ju in 1822. Mais le 24 ju in 1827 la cen

sure fut r emise en v igueur pa r une o rdonnance 

roya le . C'était donc , c o m m e vous voyez, une épée 

c o n s t a m m e n t s u s p e n d u e su r la t ê te de la p r e s s e pé 

r iod ique . Elle joui t d 'une demi- l iber té p e n d a n t t rois 

a n s , mais elle étai t tou jours menacée de la censure , 

et la menace se réal isa le 24 ju in 1827. 

Le mois de n o v e m b r e a r r iva et , vous le savez, le 

mois de novembre 1827 est une da te qui doi t occu-

cupe r une g rande place dans l 'h is to i re du pays ; car , 

au fond, c 'est de là que da te une nouvelle success ion 

d ' événements . La c h a m b r e de 1827 fut d i s s o u t e , et 

dès lors la censure d i spa ru t de plein dro i t , conformé-
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ment aux d ispos i t ions de la loi de 1822. On aura i t 

donc pu ne pas faire d ' o rdonnance à cet égard ; 

cependan t , on r a p p o r t a expl ic i tement dans l 'o rdon

nance du 5 novembre celle qui avait ré tabl i la cen

su re . 

La F rance fut do tée d 'une c h a m b r e nouvelle , et 

l ' année 1828 s 'ouvri t pa r de nouvelles e spé rances . 

On ent revoyai t l ' époque de 1819 comme si elle allait 

r ena î t re en par t icul ier p o u r la législation sur la 

p r e s se . Et il faut ê t r e vra i et j u s t e , des h o m m e s 

loyaux, m o d é r é s , gouverna ien t le pays , et ce r t es , 

s'il eût été poss ib le , ils aura ien t é p a r g n é de nou

velles secousses à la F rance . Cependant ils ne p u r e n t 

pas faire r a p p o r t e r en ent ier les lois de 1822; mais 

on eut toutefois une loi sur la p r e s s e , une loi qui 

mér i t e de vous ê t re ci tée, p a r c e que , au jourd 'hu i en

core , elle fait pa r t i e , p o u r une por t ion au moins , de 

no t r e législation sur la p r e s se : j e veux pa r l e r de la 

loi du 18 juillet 1828. Cette loi ne renfermai t pas une 

législation générale sur la p r e s s e , elle n 'avai t r a p p o r t 

qu ' aux écr i ts pé r iod iques , à la p r e s s e pér iod ique ; la 

p re s se non pér iod ique res ta i t donc soumise à la loi 

de 1822. Malgré cela, il es t encore vrai que les au

t eu r s de la loi du 18 juillet 1828 rend i ren t un g r and 

service au pays , il es t vrai encore qu' i ls ouvr i ren t 

une rou t e nouvelle pa r laquelle la F rance devait ma r 

cher peu à peu à la conquête de t ou t e s les consé

quences de la Char te . 

La loi de 1828, je commence pa r la dernière de ses 

d i spos i t ions , p a r c e que c'est la plus, impor t an t e , la 

loi de 1828 disai t , article 1 8 : « La loi du 17 mar s 

» 1822, relat ive à la police des j ou rnaux et écri ts 
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» pé r iod iques , es t ab rogée ». 11 n'y a là ni r e s t r i c 

t ion ni excep t ion aucune . Cette fameuse loi de 1822 

s u r la p r e s s e pé r iod ique fut c o m p l è t e m e n t a b r o g é e . 

Or, quel é ta i t le sens de ces pa ro le s ? Vous le con

naissez ma in t enan t que j ' a i b r i è v e m e n t e x p o s é quel 

étai t le sys tème de ce t te loi de 1 8 2 2 ; d i re qu 'on 

l ' abrogeai t c 'é tai t reveni r , p o u r la p r e s s e pé r iod ique , 

aux pr inc ipes de 1819. C'étai t reveni r au sys t ème r é 

pressif, s ans au t r e s m e s u r e s p réven t ives q u e celles 

don t j ' a i essayé d ' exp l iquer la n a t u r e , p o u r les d i s 

t inguer des m e s u r e s p réven t ives qui para lysen t 

l 'exercice de la faculté . La loi de 1828 se rédu i t à 

ceci p o u r les j o u r n a u x : déc la ra t ion des p ropr i é t a i r e s 

et gé r an t s r e s p o n s a b l e s , c au t i onnemen t , dépô t , et 

ensu i te p o u r s u i t e con t r e les p rop r i é t a i r e s et gérants 

r e s p o n s a b l e s p o u r tous les ar t ic les renfermés 

d a n s la feuille qu ' i ls on t s ignée . Et j e rappel le 

ici ce q u e j ' a i di t déjà , c 'es t la d i spos i t ion la 

p lus f r appan te du s y s t è m e , c 'es t là la m e s u r e p ré 

vent ive la plus d igne d ' a t t en t ion , p a r c e qu 'e l le a pour 

r é su l t a t d e s ' éca r te r des règ les de la jus t i ce ordi

na i re en ceci, qu 'e l le se donne u n coupab l e p a r pré

s o m p t i o n , car il se ra i t poss ib le qu ' à la r igueur le 

gé ran t r e s p o n s a b l e n ' eû t pas conna i s sance du fait 

incr iminé. Mais elle justifie ce t te man iè re de p rocé

de r en t axan t de négl igence et d ' i m p r u d e n c e l ' homme 

qui s ignerai t une feuille en b lanc ou sans s ' assurer 

de son con tenu . 

Voilà donc le sys t ème de 1819 r e p r o d u i t p a r la 

loi de 1828. « Tou t França i s majeur j o u i s s a n t des 

» d ro i t s civils p o u r r a , s ans au to r i sa t ion p réa lab le , 

» publ ie r un j o u r n a l ou écr i t p é r i o d i q u e en se con-
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» formant aux d ispos i t ions de la p résen te loi ». 

C'est l 'ar t icle 1 e r . Ensui te ar r ive l 'obligation de la 

déc lara t ion du géran t r e sponsab l e et du caut ionne

men t . La loi de 1828 diffère de celle de 1819 p a r 

quelques d ispos i t ions de détai l dans lesquelles nous 

ne devons pas en t re r , d ' au tan t p lus que les dern ières 

d ispos i t ions e l les-mêmes ont subi p lus t a r d des m o 

difications. 

Ainsi, en 1828, on é ta i t r e n t r é dans la vér i table 

r o u t e . Il pouvai t y avoir des différences d 'opinion 

sur la ques t ion de savoir si ces mesu re s é ta ient bien 

adap tée s aux c i rcons tances , s'il y avait du t r o p ou 

du t r o p peu dans le sys tème a d o p t é , t ou te s q u e s 

t ions faciles à r é s o u d r e plus tô t ou plus t a r d . Mais il 

n 'y avait p lus d' infraction aux p r inc ipes . La loi de 

1828 faisait dés i re r et e spé re r une seconde loi qui 

aura i t ab rogé celle du 25 mai 1822 c o m m e elle avait 

ab rogé el le-même celle du 17 m a r s 1822, de maniè re 

qu 'on serai t r en t r é complè tement dans l ' espr i t , 

s inon dans les d i spos i t ions de 1819. Vous savez tous 

que ces espérances furent t r o m p é e s et que la p r e s se 

eut à subi r de nouvelles a t t a q u e s . Il ne nous a p p a r 

t ient p a s de racon te r les r é su l t a t s de ces a t t a q u e s , 

mais on a pu cependan t c o m p r e n d r e , ma i s com

p r e n d r e t r o p t a r d , tout ce que le pr inc ipe de la li

be r t é de la p re s se avait fait de chemin depu is le j ou r 

où il é tai t a r r ivé à l 'é tat de réal i té , c 'es t -à-dire en 1819. 

Et quoique cet é ta t n ' eû t du ré que peu de t e m p s , 

cependan t , c o m m e c'était la réal isat ion d 'un pr in

cipe déjà en t ré dans les idées du pays , cet te cour te 

réal isa t ion fut suffisante pour que le pr incipe poussâ t 

de profondes rac ines dans un sol déjà p r é p a r é . Aussi 
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j e n 'hés i t e p a s à d i re , sous ce po in t de vue pa r t i cu 

lier, que les lég is la teurs de 1819 e t de 1828 ont 

r e n d u un vér i t ab le service à leur p a y s , un service que 

la F r a n c e ne doi t p a s oubl ier . J ' i ra i m ê m e j u s q u ' à 

d i re que ceux qu i , pa r des lois éc r i t es d a n s un espr i t 

o p p o s é , on t voulu r e s s e r r e r , c o m p r i m e r la l iber té 

de la p r e s s e , on t fait une œ u v r e que j e me ga rde ra i 

bien de vouloir just i f ier , mais d o n t le r é s u l t a t n ' a pas 

é té funeste au pays . Il en es t de la p r e s s e , de cet te 

pu i s sance si difficile à sais ir , c o m m e d 'une g rande 

r iv ière . Essayez de la renfermer d a n s des d igues t r è s -

é t ro i tes et t r è s - s o l i d e s à la fois, elle se c r euse ra un 

lit b e a u c o u p p lus profond , elle p r e n d r a un cours 

beaucoup p lus fort , un cour s violent m ê m e , et ces 

d igues t r o p é t ro i t e s n ' a u r o n t servi q u ' à en redou

bler la pu i s sance . Et a lors ce ne son t p a s les obs t a 

cles qu 'on e s saye ra d ' o p p o s e r au t o r r e n t qui pour 

r o n t l ' a r r ê t e r . Il e m p o r t e r a les o u v r a g e s e t les ou

vr ie r s . Ainsi, p o u r la p r e s s e , la lu t te qu 'e l le a eu à 

sou ten i r lui a é té p lu tô t utile que nuis ib le , ca r pa r 

ce t te lu t te elle e s t en t r ée p lus p r o f o n d é m e n t dans 

les entra i l les du p a y s ; p a r ce t te l u t t e , elle a acquis 

peu à peu les forces qui devaient la r e n d r e enfin 

m a î t r e s s e du c h a m p de bata i l le . 
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C I N Q U A N T E - S E P T I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Dispositions de la Charte de 1830 sur la liberté de la presse comparées 
avec celles de la Charte de 1814. — Difficulté d'établir une législation 
sur la presse qui ne tienne aucun compte des circonstances au milieu 
desquelles elle est faite. — Il est à regretter que dans cette branche 
de législation, comme dans beaucoup d'autres, au lieu d'accumuler 
des lois se référant les unes aux autres, on ne fasse pas une loi 
unique comprenant toutes les dispositions sur la matière. 

Examen de la législation actuelle. — Dispositions sur les crieurs, affi
cheurs, vendeurs et distributeurs d'écrits, dessins, etc. — Dispositions 
préventives relatives à la presse périodique : déclaration préalable, 
gérants responsables, cautionnement, portion du cautionnement que 
doivent posséder les gérants, timbre et transport des journaux. — 
Dispositions répressives. 

MESSIEURS , 

L'article 7 de la Char te de 1830 s ' expr ime en ces 

t e rmes : « Les França is ont le d ro i t de publ ier et de 

» faire impr imer leurs opinions , en se conformant 

» aux lois . La censure ne p o u r r a j amais ê t re r é -

» tabl ie ». 

Cet ar t ic le , compare à celui de la Char te de 181 i , 

révèle une suppress ion et une addi t ion. On a s u p 

p r imé , ap rè s les mots « en se conformant aux lois», 

ceux-ci : « qui doivent réprimer les abus de cette liberté». 

Et l'on a ajouté : « La censure ne pourra jamais être 
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» rétablie «.Telles sont les différences de r édac t ion qui 

se t r ouven t en t r e l 'art icle 7 de la Char te de 1830 et 

l 'art icle 8 de celle de 1814 . 

La por t ion de p h r a s e qui par la i t de r é p r e s s i o n a 

é té s u p p r i m é e , et l'a é té , d i t le r a p p o r t e u r de la 

Char te de 1830, à cause de l ' abus qu 'on avai t fait du 

m o t réprimer, l o r squ 'on voulai t y voir l 'équivalent 

du m o t prévenir. Enfin, c o m m e on avai t essent ie l le

m e n t en vue la censu re c o m m e le fait gouve rnemen ta l 

d o n t on avai t eu le p lus à se p l a ind re , p o u r t r a n c h e r 

la ques t ion et ne plus la isser de p r i se à une mauva ise 

in t e rp ré t a t ion , on a ajouté la de rn iè re p a r t i e de l 'ar

t icle. 

Tel a é té le b u t de ces a m e n d e m e n t s . On au ra i t pu 

élever que lques dou te s su r la convenance du p remie r . 

Car si l 'on avait voulu abuse r du m o t réprimer, il n ' e s t 

p a s moins vrai que ce mo t , en t endu dans sa signifi

cation na ture l le et o rd ina i re , e x p r i m e une idée p r é 

c i sément cont ra i re à celle des m e s u r e s p réven t ives . 

Dès lors ce m o t , ou d ' au t r e s ana logues , p lacés dans 

la Char te , aura ien t exp r imé une idée de la p lus hau te 

impor t ance , car ils aura ien t dû ê t r e en t endus dans le 

sens d 'exclusion des m e s u r e s p r éven t ive s , t and is 

q u e , le m o t réprimer n ' é t an t p lus d a n s la Char te , on 

pour ra i t , p a r in t e rp ré t a t ion , sou ten i r ou vouloi r sou

teni r que la censure seule , en t a n t que m e s u r e p r é 

vent ive , es t formel lement in te rd i t e . 

Quoi qu'il en soi t , tel es t le t e x t e de la Cha r t e sous 

l ' empire de laquelle nous vivons au jourd 'hu i . 

Une seconde d ispos i t ion re la t ive à la ma t i è r e que 

nous examinons , d isposi t ion de la p lus h a u t e i m p o r 

tance , se t rouve à l 'art icle 69 : « Il sera pou rvu suc-
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» cess ivement pa r dos lois s épa rée s , et dans le plus 

» cour t délai p o s s i b l e , aux obje ts qui suivent : 

» 1° l 'applicat ion du ju ry aux délits de la p resse et 

» aux délits pol i t iques ». 

Telles é ta ient les deux d ispos i t ions de la Char te 

re la t ivement à la législation sur la p r e s se ; ma is , ainsi 

qu'i l es t dans la na tu r e des lois cons t i tu t ionnel les , 

les deux art icles en ques t ion n 'avaient fait que p o s e r 

les pr inc ipes généraux di r igeants qui , na tu re l l ement , 

appela ient des lois o rgan iques réa l i sant ces pr inc ipes 

et les app l iquan t à t ou te s les espèces qui pouvaien t 

se p r é sen t e r . Aussi , au p remie r momen t , la posi t ion 

é ta i t celle-ci. La Char te avait é té revisée , les deux 

d ispos i t ions fondamentales don t j e viens de par le r 

avaient été posées , et les lois o rgan iques qui se t r ou 

vaient cependan t en vigueur au m o m e n t de la publ i 

cation de la nouvelle Char te remonta ien t à 1828, 

à 1822, à 1819, môme à 1814, môme à l 'Empire , 

môme au Directoire ; car , en t re a u t r e s , la loi du 5 ni

vôse an V sur les cr ieurs publ ics é ta i t tou jours en 

vigueur . Il se t rouva i t donc ainsi que les d ispos i t ions 

in t rodu i tes dans la Char te à la révolut ion de 1830 

é ta ient m o m e n t a n é m e n t associées et , p o u r ainsi d i re , 

ama lgamées avec des d ispos i t ions dér ivant de t o u s 

au t r e s s y s t è m e s , de tous au t res rég imes et r e m o n t a n t 

à des époques fort éloignées de l 'événement qui avait 

modifié la Char te . Dans cet é ta t de choses , les espr i t s 

spéculat ifs aura ien t pu concevoir un dés i r , former un 

vœu . Ils aura ient pu dés i rer qu 'une loi complè te sur 

la ma t i è r e , e m b r a s s a n t à la fois la police, la r é p r e s 

sion, la pou r su i t e et le j ugemen t , vînt me t t r e tou t cela 

en ha rmon ie avec les deux pr incipes de la Charte et 
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faire d i spa ra î t r e , en g r a n d e pa r t i e du m o i n s , les dif

ficultés d ' app l ica t ion . On aura i t pu dés i r e r voir , 

au moyen d 'une loi complè t e , d i s p a r a î t r e enfin tous 

ces é terne ls renvois à une loi , et à une seconde , et à 

une t ro i s i ème , de différents sy s t èmes c o m m e de dif

férentes da tes ; on aura i t voulu voir d i s p a r a î t r e ce t te 

m o s a ï q u e composée de ma t i è r e s si d iverses réun ies 

ensemble t a n t bien que mal e t p lu tô t mal q u e bien. 

Mais, il faut en conveni r , c 'eût é té là un dés i r 

p r e s q u e t éméra i r e , un vœu d ' u t o p i s t e , s u r t o u t en 

mat i è re de p r e s s e . Et la ra i son m ' en pa ra î t t o u t à 

fait s imple . Les lois de la p r e s s e a u r o n t t ou jou r s , pa r 

la na tu r e m ê m e d e s c h o s e s , un ca rac t è r e po l i t ique . 

La p r e s s e es t d a n s l 'Éta t un i n s t r u m e n t t r o p pu i s san t , 

un i n s t r u m e n t qui t ouche à t r o p d ' i n t é r ê t s , p o u r que 

la législat ion su r ce t te m a t i è r e pu isse j a m a i s dé 

poui l ler le ca rac t è r e de législat ion pol i t ique . Dès lors 

les lois de la p r e s s e , quoi qu 'on fasse, s e ron t tou jours 

plus ou moins des lois de c i r cons tance , dans ce sens 

qu 'el les se ron t tou jours p lus ou moins des lois qui se 

p r é s e n t e r o n t c o m m e des moyens u r g e n t s , ou bien 

c o m m e des m e s u r e s imprévues soll ici tées p a r telle 

ou telle c i rcons tance , p a r tel ou tel événemen t po l i 

t i que . L o r s q u e t o u t es t ca lme, l o r sque t o u t e s t dans 

l ' é ta t régul ie r e t n o r m a l , nul ne pense à des lois su r 

la p r e s s e , pa rce que , en effet, p e r s o n n e a lo r s n ' en 

ép rouve le besoin . P r e s q u e t o u t e s les lois sur la 

p r e s s e ont été bien ou mal , à t o r t ou à r a i son , soll i

c i tées p a r une c i rcons tance , p a r u n événement p o 

l i t ique ; elles ont é té sollicitées a lors c o m m e des 

m e s u r e s u rgen tes et auxquel les on ne pensa i t guè re 

que lque t e m p s aupa ravan t . Cela é t an t , il sera i t peu 

Source BIU Cujas



CINQUANTE-SEPTIÈME LEÇON. 105 

ra isonnable de d e m a n d e r pou r la p re s se un de ces 

t r avaux régul iers , comple t s , qui v iennent de t e m p s 

en t e m p s p r e n d r e la place de ce qui existai t , et r é 

gular iser telle ou telle b ranche de législat ion. 

Je dis telle ou telle b r a n c h e de législat ion, et j e le 

dis avec intent ion, car j e ne voudra is pas que mes 

paroles fussent e n t e n d u e s comme une apologie sans 

res t r ic t ion du sys tème de codification. Tout en r e 

connaissant que la g rande codification peu t ê t r e , 

dans cer ta ins m o m e n t s , a p r è s cer ta ines cr ises so

ciales, un moyen nécessa i re et essent ie l lement utile 

p o u r fonder une organisa t ion nouvelle , j e ne crois 

p a s qu 'en t hè se générale et appl iqué à tou tes choses , 

le sys tème des g randes codifications soit le meil leur 

pou r a r r iver à é tabl i r des lois for tement é laborées et 

p r é p a r é e s avec tou t le soin convenable . Mais au t re 

chose es t le sys tème des g randes codifications, au t re 

chose la régular isa t ion successive de telle ou telle 

b r anche de législat ion, t r avaux don t les bo rnes sont 

a isément ass ignables et don t l 'espr i t peu t saisir à la 

fois l 'ensemble et les dé ta i l s . 

Quoi qu'i l en soi t , si l 'on peu t e spé r e r voir réal i 

se r sur telle ou telle mat iè re ce vœu légit ime en l u i -

môme , j e pe r s i s t e à croire que cela se ra bien difficile 

pou r la législat ion sur la p r e s s e . Aussi qu 'a r r iva- t - i l 

a p r è s la Char te de 1830? Nous avons à l 'heure qu'i l 

es t hui t lois , ou, p o u r en omet t re une , qui n 'es t que la 

rectification d 'une e r reu r matériel le , nous avons sep t 

lois sur la p r e s s e depuis 1830; ce sont celles du 

8 o c t o b r e , du 29 novembre , du 10 et du 14 décem

b r e 1830, du 8 avril 1831 , du 24 février 1834 et du 

9 s e p t e m b r e 1835. Et ces lois se modifient plus ou 
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moins les unes les a u t r e s . Elles se réfèrent m ê m e 

souven t aux lois an té r ieures à 1830, elles ab rogen t 

une pa r t i e de ces m ê m e s lois et en conse rven t 

une au t r e pa r t i e . Vous voyez donc q u e , m ê m e 

d a n s ce m o m e n t , la législation su r la p r e s s e es t loin 

d ' ê t r e une chose s imple , facile à saisir e t à coo rdon 

ner . C'est, au con t r a i r e , une ma t i è r e fort c o m p l i 

quée , et qui exige de vo t re p a r t des é tudes a t ten t ives 

et sé r ieuses l o r s q u e , non con ten t s d 'en sais i r et d 'en 

p o s s é d e r les b a s e s , vous voudrez de scend re aux dé 

tails de ce t te par t i e de nos lois péna les et de pol ice. 

Au s u r p l u s , ce t te e spèce de mé lange , ce t te espèce 

de confusion de lois d iverses et de déb r i s de sys 

t èmes différents p o u r former un seul t ou t , n ' e s t pas 

chose par t icu l iè re à la législat ion su r la p r e s s e . Il 

n ' e s t p a s un de vous qui ne sache que nous s o m m e s 

exac t emen t d a n s le m ê m e cas p o u r un g r and n o m b r e 

de ma t i è res légis la t ives , au po in t qu' i l faut bien 

croi re q u e , si ce t t e m é t h o d e se p e r p é t u a i t , si elle 

du ra i t l o n g t e m p s , si sur une foule d 'ob je t s on cont i 

nuai t ainsi à accumule r lois su r lois , s ans j ama i s 

a r r ive r à ce que les Anglais appel len t une conso l ida 

tion des lois , il es t à c ra indre q u e nos de scendan t s 

ne pu i s sen t , c o m m e cela a é té fait en Angle te r re , 

p o r t e r un t o a s t à la sainte et b i e n h e u r e u s e obscu

r i t é des lois . 

P o u r nous faire une idée à la fois généra le , mais 

exac te , du sys tème a d o p t é , d e l à mise en v igueur des 

deux pr incipes cons t i tu t ionnels posé s dans la Char te , 

nous p a r c o u r r o n s r a p i d e m e n t t rois p o i n t s . Ce sont 

les m ê m e s que nous avons déjà s ignalés à vo t r e at

tent ion. Nous examinerons b r i èvement , en p r emie r 
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lieu, quelles sont les mesu re s prévent ives admises 

dans la législation actuelle en fait de p r e s se et de 

pub l ica t ion ; nous ver rons ensui te quels sont les pr in

cipes de r ép res s ion posés dans ce t te m ê m e législa

t ion. Nous examinerons enfin quels sont les p r inc ipes 

qui règlent la poursu i t e et le j u g e m e n t des déli ts de 

la p r e s s e . Mesures prévent ives , r ép re s s ion , pou r 

sui te , c 'es t là ce qui forme l 'ensemble du sys t ème . 

Et d ' abo rd , quan t aux m e s u r e s prévent ives , il s'en 

p ré sen te p lu s i eu r s ; nous t rouvons d ' abo rd l 'autor i 

sa t ion préalable du gouvernement , ou de la police, 

ou de l 'autor i té munic ipale , l ' autor isa t ion d 'un pou

voir quelconque enfin, p o u r qu'i l soit l ibre à un indi

vidu ou à une société de faire telle ou telle chose , de 

publ ie r telle ou telle chose . C'est là une mesure qui 

a p p a r t i e n t à la classe des mesures prévent ives . Or, 

l ' au tor isa t ion préalable es t nécessa i re : 1° à ceux qui 

font le mét ie r d'afficheur ou de cr ieur publ ic . La loi 

du 5 nivôse an V (22 décembre 1790) se borna i t à 

défendre de cr ier dans les rues les écr i ts pé r iod iques , 

les j o u r n a u x ou les ac tes de l ' au tor i té , a u t r e m e n t que 

p a r le t i t r e généra l et l ' intitulé de ces j ou rnaux et de 

ces écr i t s , et si c 'é taient des ac tes de l ' au tor i té , p a r 

l ' intitulé de l 'acte et le nom de l 'autor i té dont il 

émane . Voilà en quoi consis ta i t la loi du 5 nivôse 

an- V, composée de t ro i s ar t ic les , don t le dern ier 

formait la sanct ion pénale . 

Cet te législat ion fut modifiée pa r l 'article 290 du 

Qode pénal de 1810, qui , pa r une disposi t ion par t icu

l ière , é tabl i t que : « Tout individu qui , sans y avoir 

» é té au tor i sé pa r la police, fera le mét ier de crieur 

» ou afficheur d 'écr i t s , impr imés , dess ins ou gra-
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» v u r e s , m ê m e munis des noms d ' au t eu r , impr imeur , 

» de s s ina t eu r ou g raveur , sera puni d 'un empr i son -

» nemen t de six j o u r s à deux mois ». Le pr inc ipe de 

l ' au tor isa t ion p réa lab le n ' é ta i t donc p a s p o s é dans 

la loi de nivôse, il l 'a été d a n s le Code péna l . 

Cette d ispos i t ion du Code pénal fut abolie p a r la 

loi du 10 d é c e m b r e 1830 sur les afficheurs et c r ieurs 

publ ics . L 'ar t ic le 1 e r es t ainsi conçu : « Aucun écri t , 

» soit à la main , soi t impr imé , g ravé ou l i t hog raph ie , 

» con tenan t des nouvelles pol i t iques ou t r a i t an t d ' ob -

» j e t s po l i t iques , ne p o u r r a ê t re affiché ou p laca rdé 

» d a n s les r u e s , p laces et au t r e s lieux publ ics : sont 

» excep té s de la p r é s e n t e d i spos i t ion les ac tcs .de 

» l ' au tor i t é pub l ique ». L 'ar t icle 2 p o r t e que : « qui- ' 

» conque v o u d r a exercer , m ê m e t e m p o r a i r e m e n t , 

» la profess ion d'afficheur ou cr ieur , de vendeur ou 

» d i s t r i b u t e u r sur la voie pub l ique , d ' éc r i t s i m p r i -

» m e s , l i t h o g r a p h i e s , g ravés ou à la ma in , s e ra tenu 

» d 'en faire p r éa l ab l emen t la déc la ra t ion devant 

» l ' au tor i t é munic ipale e t d ' ind iquer son domici le . 

» Le cr ieur ou afficheur devra renouve le r ce t te dé -

» c lara t ion chaque fois qu'i l c h a n g e r a de domici le ». 

L 'ar t icle 3 r e p r o d u i t la d i spos i t ion de la loi du 5 ni

vôse an V : « Les j o u r n a u x , feuilles quo t id i ennes ou 

» pé r iod iques , les j u g e m e n t s et au t r e s ac tes d 'une 

» au to r i t é cons t i tuée , ne p o u r r o n t ê t r e annoncés 

» d a n s les r u e s , p laces e t a u t r e s l ieux pub l ics , au-

» t r e m e n t que pa r leur t i t r e . Aucun au t r e écri t 

» impr imé , l i thograph ie , gravé ou à la main , ne p o u r r a 

» ê t r e crié sur la voie pub l ique q u ' a p r è s que le 

» cr ieur ou d i s t r ibu teu r au ra fait conna î t re à l ' au to-

» rite municipale le t i t r e sous lequel il vient l ' annon-
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» cer, et q u ' a p r è s avoir r emis à cet te au tor i té un 

» exempla i re de cet écrit ». 

La loi de 1830 avait donc ab rogé l 'article 299 du 

Code pénal , et elle abrogea i t aussi la loi du 5 nivôse 

an V, dans ce sens qu'el le la remplaça i t pa r des 

d ispos i t ions analogues . Aussi le dern ier art icle d i t -

il : « La loi du 3 nivôse an V, relat ive aux cr ieurs 

» publ ics et l 'article 290 du Code pénal sont a b r o -

» gés ». Mais la d isposi t ion de l 'art icle 290 du Code 

pénal ne t a r d e pas à ê t re r emplacée pa r une loi nou 

velle, p a r la loi du 16 février 1834, don t voici 

l 'article 1 e r : « Nul ne p o u r r a exercer , même t e m p o r a i -

» r emen t , la profession de cr ieur , de vendeur , ou de 

» d i s t r ibu teur su r la voie publ ique d 'écr i t s , dess ins 

» ou emblèmes impr imés , l i t hograph ies , a u t o g r a -

» ph iés , moulés , g ravés ou à la main, sans au tor i -

» sa t ion préalable de l 'autor i té municipale . Cette 

» autor isa t ion p o u r r a ê t re re t i rée . Les d i spos i t ions 

» c i -dessus sont appl icables aux chan teu r s su r la 

» voie publ ique ». La d isposi t ion pénale es t un em

pr i sonnement de six j o u r s à deux mois pou r la p r e 

mière fois, et de deux mois à un an en cas de réci

dive . L'art icle 290 du Code pénal ne par la i t pas de 

la récidive. Il y a donc sous ce r a p p o r t aggravat ion . 

Ainsi la p remiè re mesure prévent ive es t la décla

ra t ion p réa lab le , exigée des c r ieurs , vendeurs ou 

d i s t r i bu t eu r s d ' éc r i t s , dess ins , emblèmes , e tc . Une 

seconde mesu re prévent ive de la m ê m e espèce se 

t rouve à l 'art icle 20 de la loi du 9 s e p t e m b r e 1835 . 

« Aucun dess in , aucunes g r avu re s , l i t hograph ies , 

» médai l les et e s t a m p e s , aucun emblème, de quelque 

» na tu r e et e spèce qu' i ls soient , ne pou r ron t ê t re 
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» publ iés , exposés ou mis en vente sans l ' au tor i sa -

» tion préa lab le du min i s t re de l ' in tér ieur à P a r i s , 

» e t d e s préfets dans les d é p a r t e m e n t s . En cas de 

» con t r aven t i on , les d e s s i n s , g r a v u r e s , l i thogra-

» ph ies , médai l les , e s t a m p e s ou emb lèmes , p o u r -

» ron t ê t r e confisqués, et le pub l i ca teur s e ra con-

» d a m n é pa r les t r i b u n a u x cor rec t ionne l s à un 

» empr i sonnemen t d 'un mois à un an, e t à une 

» a m e n d e de cent francs à mille francs, s ans pré-

» judicc des pou r su i t e s auxquel les p o u r r a i e n t don-

» ne r lieu la publ ica t ion , l ' exposi t ion et la mise en 

» vente desd i t s obje ts ». C'est un ar t ic le qu i r e p r o 

dui t en les a g g r a v a n t 1 , les d i spos i t ions de l 'ar t icle 12 

de la loi du 25 m a r s 1822. 

Enfin, le t ro i s ième cas où l ' au tor isa t ion préalable 

du g o u v e r n e m e n t e s t nécessa i re se t r o u v e à l 'article 

21 de la m ê m e loi du 9 s e p t e m b r e 1 8 3 5 : « Il ne 

» p o u r r a ê t r e établ i soi t à P a r i s , s o i t d a n s les dépa r -

» t emen t s , aucun t h é â t r e ni spec tac le , de quelque 

» na tu r e qu ' i l s soient , s ans l ' au tor isa t ion préalable 

» du minis t re de l ' in tér ieur à Pa r i s et des préfets 

» d a n s les d é p a r t e m e n t s . La môme au to r i sa t ion sera 

» exigée p o u r les p ièces qui y se ron t r e p r é s e n t é e s . 

» Toute cont ravent ion au p r é s e n t ar t ic le s e ra punie 

» p a r les t r i bunaux cor rec t ionne l s d 'un e m p r i s o n n e -

» men t d 'un mois à un an, et d 'une a m e n d e de mille 

» francs à cinq mille f rancs, s ans pré jud ice cont re 

» les con t revenan ts des p o u r s u i t e s auxquel les pour -

» ron t donner lieu les p ièces r e p r é s e n t é e s ». 

1 Dans l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, l'emprisonnement est 
seulement de trois jours à six mois, et l'amende de dix francs à cinq 
cents francs. 
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Une seconde espèce de mesu re s prévent ives se 

t rouve dans la déclara t ion préa lable à laquelle sont 

assujet t is les j o u r n a u x e t dans la const i tu t ion des 

gé ran t s r e sponsab l e s . Nous avons déjà eu occasion 

de par le r de ces deux mesu re s en pa r l an t des lois 

an té r ieures à 1830, et vous vous souvenez qu'el les 

furent également adop t ée s et o rganisées , régular i 

sées p a r la loi de juillet 1828 dans ses art icles 4 , 5, 

6, 7 et 8. La déclara t ion préalable devai t conteni r : 

1° le t i t re du journa l ou écrit pé r iod ique et les 

époques auxquel les il devait pa ra î t r e ; 2" le nom de 

tous les p ropr i é t a i r e s au t r e s que les command i t a i r e s , 

leur d e m e u r e , leur p a r t dans l ' en t r ep r i s e ; 3° le nom 

et la d e m e u r e des gé ran t s r e sponsab le s ; 4° l'affirma

tion que ces p ropr i é t a i r e s et gé ran t s réunissa ient les 

condi t ions de capaci té p resc r i t e s pa r la lo i ; 5° l 'indi

cat ion de l ' imprimer ie dans laquelle le journa l ou 

écr i t pé r iod ique devai t ê t r e impr imé (a r t . 6 ) . 11 d e 

vait y avoir un , deux ou t ro is gé ran t s ayant chacun 

individuel lement la s igna ture (ar t . 4 ) . 

« Les gé ran t s r e sponsab le s ou l 'un ou deux d 'en t re 

» eux, di t l 'art icle 5,' survei l leront et d i r igeront p a r 

» eux-mêmes la rédac t ion du journa l ou écri t pé r io -

» d ique . — Chacun des géran t s r e sponsab l e s devra 

» avoir les qual i tés requ ises p a r l 'art icle 980 du 

» Code civil, ê t re p ropr i é t a i r e d 'une p a r t au moins 

» d a n s l ' en t repr i se et pos séde r , en son p r o p r e et 

» pr ivé n o m , un qua r t au moins du caut ionne-

» men t ». 

Vous t rouvez dans cet ar t ic le , p o u r le dire en p a s 

sant , un exemple f rappant de l 'économie t rès -em

b a r r a s s a n t e de paroles que font quelquefois les 
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l ég is la teurs . Était-i l bien nécessa i re d 'a l ler pêche r 

dans le Code civil, au t i t re des dona t i ons entre-vifs 

et des t e s t a m e n t s , l 'ar t icle 980 p o u r d i re que qu i 

conque voudra i t ê t r e g é r a n t d 'un j ou rna l devra i t 

ê t r e « mâle , majeur , sujet du ro i , j o u i s s a n t des 

d ro i t s civils? » N'aurai t - i l p a s é té b e a u c o u p plus 

s imple d ' éc r i re ces q u a t r e condi t ions d a n s la loi 

e l l e -même? Cette man iè re de p r o c é d e r d a n s la c o m 

posi t ion d 'une loi, quand m ê m e elle n ' au ra i t pas 

d ' au t r e s inconvénients , a celui de faire p e r d r e beau 

coup de t e m p s p o u r qu 'on sache ce que le légis la teur 

a voulu d i re . Car j e d o u t e q u e , p a r m i les pe r sonnes 

qui ont occasion de lire l 'art icle 5 de la loi de 1828, 

il y en ait b e a u c o u p qui s achen t t o u t d ' a b o r d quelles 

sont les qua l i t és r equ i ses pa r l 'art icle 980 du Code 

civil. 

La t ro i s i ème des m e s u r e s p réven t ives de la se

conde espèce es t d 'un ca rac tè re p lus sé r i eux . C'est 

le cau t ionnement . Les p r inc ipes à cet éga rd avaient 

é té posé s déjà dans les lois an t é r i eu re s à 1830 et , en 

par t icu l ie r , d a n s la loi du 18 jui l le t 1828 . Cette loi 

( a r t . 2) imposa i t un cau t ionnemen t de 6 ,000 francs 

de r en t e s aux j o u r n a u x p a r a i s s a n t p lus de deux fois 

p a r semaine dans les d é p a r t e m e n t s de la Seine, de 

Seine-et-Oisc et de Seine-et -Marne. C'était là le 

m a x i m u m . 

Après 1830, on s 'occupa de ce t te ques t i on et , dans 

la loi du 14 d é c e m b r e , le cau t ionnemen t fut aba i s sé . 

Le max imum fut lixé à 2 ,400 francs de r e n t e s p o u r 

les j o u r n a u x p a r a i s s a n t plus de deux fois p a r 

semaine dans les d é p a r t e m e n t s de la Seine et de 

Seine-e t -Oise . Mais une loi p o s t é r i e u r e , celle du 
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9 s e p t e m b r e 1835, a changé et la l imitation et la 

na tu re du cau t ionnement . D 'après l 'art icle 13 de 

cet te loi, le cau t ionnement doi t se faire non p lus en 

r en t e s , mais en numéra i r e . Il doi t ê t re versé au 

Trésor , qui en paye l ' intérêt au taux réglé p o u r les 

cau t ionnements . Le taux en es t fixé comme il suit : 

Si le journa l ou écrit pé r iod ique pa ra î t p lus de deux 

fois pa r semaine, soit à j ou r fixe, soit pa r l ivraison et 

i r régul ièrement , le cau t ionnement sera de 100,000 

francs. Ensui te ce cau t ionnement va en d iminuant en 

ra ison des t e r m e s de la publ icat ion et de la p o p u l a 

tion de la ville où elle se fait. 

Mais il ne suffisait pas d 'exiger un cau t ionnement , 

le légis la teur a été plus loin. 11 y avait une ques t ion 

grave a r é s o u d r e , celle de la p rop r i é t é des caut ion

n e m e n t s . Or vous sentez qu 'on peut faire également 

une mesu re prévent ive d 'une assez g r ande efficacité, 

selon qu 'on s t a tue sur la p ropr i é t é du cau t ionnement 

d 'une maniè re ou d 'une au t r e . La loi de 1828 exi

geait que le gé ran t r e sponsab le fût p ropr ié ta i re du 

q u a r t au moins du cau t ionnement . La loi du 14 d é 

cembre 1830 avait , comme nous l 'avons vu, d iminué 

de b e a u c o u p le caut ionnement , puisqu 'e l le en avait 

r édu i t le max imum de 6,000 francs à 2 ,400 francs 

de r en te s . Mais elle avait a jouté que le géran t r e s 

ponsable devra i t posséde r en son p r o p r e et pr ivé 

nom la to ta l i té du caut ionnement et que , s'il y avait 

p lus ieurs gé ran t s r e sponsab le s , ils devra ien t pos sé 

der , en leur p r o p r e et privé nom et pa r por t ions 

égales , la tota l i té du caut ionnement . La loi de 1835, 

sous ce r a p p o r t , n ' a suivi exac tement ni la loi de 

1830 ni celle de 1828, mais elle s 'est p lu tô t r a p p r o -

III. ^ 
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chée de la p remiè re que de la s econde . Elle exige 

que chaque gérant p o s s è d e en son p r o p r e et pr ivé 

nom le t ie rs du cau t ionnement . 

Ainsi donc , d a n s l 'é tat ac tuel , au n o m b r e des m e 

su res p réven t ives re la t ives aux j o u r n a u x , il y a, ou t r e 

la déc lara t ion préa lab le et les gé r an t s r e s p o n s a b l e s , 

le cau t ionnement , don t le max imum es t de cent mille 

francs, e t don t chaque gé ran t r e s p o n s a b l e doi t p o s 

séde r le t i e r s . 

Une q u a t r i è m e m e s u r e p réven t ive , qui es t la con

séquence des a u t r e s , c 'es t la s igna tu re du journa l 

su r minu te . Vous pouvez voir à cet éga rd l 'art icle 8 

de la loi du 18 jui l let 1828 et l 'ar t icle 16 de la loi du 

9 s e p t e m b r e 1835. Je me con ten te de vous renvoyer 

à ces lois . 

Enfin une dern iè re m e s u r e , qu 'on p e u t j u s q u ' à un 

cer ta in point p lacer p a r m i les m e s u r e s p réven t ives , 

quo iqu 'on pu isse auss i ne l ' envisager q u e comme 

une m e s u r e de finance, c 'es t le t i m b r e et le p o r t des 

j o u r n a u x , t i m b r e et p o r t qui son t réglés p a r les ar

ticles 2, 3 et 4 de la loi du 14 d é c e m b r e 1830. 

Tel es t l ' ensemble des m e s u r e s p réven t ives exis

tant au jourd 'hu i . L'infraction à ces r è g l e s , à ces 

m e s u r e s , cons t i tue ce qu 'on appel le une c o n t r a v e n 

t ion. Mais j ' a u r a i b ien tô t une obse rva t ion à faire sur 

ce mo t , car a u t r e m e n t il p o u r r a i t indui re en e r reu r 

beaucoup d ' en t re v o u s , ceux s u r t o u t qui ne con

na i s sen t d ' au t re définition de ce m o t q u e celle qui est 

écr i te en tê te du Code péna l . 

Je pa s se à la seconde par t i e de n o t r e t ravai l , à 

l ' examen des pr inc ipes de r ép re s s ion p o s é s dans la 

législat ion actuelle en fait de p r e s s e e t de publ ica t ion . 
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Nous avons eu déjà occasion d ' exposer à cet égard 

quelques idées générales et de m e t t r e sous vos yeux 

un ape rçu du sys tème de la loi de 1819. Ce sys tème 

mér i te d ' ê t re r appe lé ; la loi de 1819 posai t en p r in 

cipe une règle générale et , il faut le d i re , une règle 

de dro i t c o m m u n . Elle disai t : « Quiconque aura 

» p rovoqué l ' auteur ou les au teurs de tou te action 

» qualifiée cr ime ou délit à le commet t r e , se ra r é -

» pu t é complice et puni comme tel ». C'était là un 

pr inc ipe de droi t commun sur la complic i té . 0 i es t 

complice lo r squ 'on exci te , lo rsqu 'on p rovoque . C'est 

la règle posée pa r no t r e Code péna l , qui puni t les 

compl ices comme les au teu r s m ê m e s (ar t . 59 et s u i 

vants ) . Là -dessus no t re législation s 'écar te en g rande 

pa r t i e des théor ies les mieux établ ies , à mon sens , 

et qui nous amènera ' en t à reconnaî t re des différences 

assez sensibles en t re les d iverses espèces de c o m 

plicité. Ains i , pour p r end re comme exemple la loi 

de 1819, il se peu t t rès -b ien que le p rovoca teur soit 

coupab le , d a n s cer ta ins cas , dans cer ta ines c i rcons

t ances , à l 'égal de l ' auteur matér ie l du c r i m e ; on 

conçoit que dans cer ta ins cas il soit p lus coupable , 

e t le con t ra i r e aussi peu t t rès-bien se concevoir . 

Mais, t an t qu 'on ne m e t t r a pas dans la loi de d is t inc

t ion en t re les coau teurs et les compl ices , on n ' a r r ivera 

j a m a i s à une exac t i tude suffisante su r la m a t i è r e ; 

t an t qu 'on ne d is t inguera pas ceux qui vér i tab lement 

ne font qu 'un p a r la pensée , pa r le projet , pa r l 'exé

cut ion du c r ime , qui ne sont q u ' a u t a n t d ' i n s t rumen t s 

a t t a c h é s à l 'exécution de la même pensée criminelle, 

t an t qu 'on ne d is t inguera pas ces codel inquants de 

ceux qui n ' o n t é té qu 'auxi l ia i res , e t à qui j e rése r -
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verai le n o m de compl ices , il se ra très-difficile d ' a r 

r iver à des d is t inc t ions bien ne t t e s su r ce t t e ma t i è r e 

et de m e t t r e l ' appl icat ion d a n s un r a p p o r t aussi 

p rocha in que cela es t poss ib le à l ' h o m m e avec les 

p r inc ipes . 

Quoi qu'i l en soi t , il n ' e s t p a s mo ins vrai que le 

pr incipe de 1819 étai t un pr inc ipe de dro i t c o m m u n , 

ou du moins conforme aux règ les de n o t r e législa

tion pénale . Mais cet ar t ic le 1 e r de la loi de 1819 

s 'occupai t de la p rovoca t ion cons idé rée c o m m e com

plicité, lorsqu ' i l y avait eu un effet, un r é s u l t a t . Il y 

avait compl ic i té lorsqu ' i l y avai t un fait p r inc ipa l . 

Ainsi j ' i n s t i g u e , j e p r o v o q u e à c o m m e t t r e le c r ime 

de fausse monna ie . Le c r ime de fausse monna ie es t 

rée l lement c o m m i s , j e suis compl ice . Nous ne nous 

occupons pas ma in tenan t du degré de compl ic i té , 

nous d i sons seu lement que , d a n s l ' exemple que je 

viens de donner , le p r o v o c a t e u r es t compl ice . Mais 

q u a n d le c r ime ou le déli t n ' a p a s é té c o m m i s , il n 'y 

a p a s de complic i té poss ib le . Un ne p e u t p a s ê t re 

complice d 'un fait qui n 'a p a s eu lieu. Res t a i t donc 

a lors la ques t ion : Qu 'es t -ce que ce fait de p r ovoca 

t ion, l o r squ 'on ne peu t p lus le cons idé re r c o m m e un 

fait de compl ic i té , le c r ime n ' ayan t p a s eu l ieu? Le 

lég is la teur a é té condui t a lors à d i s t i ngue r la p r o v o 

cat ion suivie d'effet de celle qui n 'en a p a s é té suivie . 

Quan t à la p rovoca t ion suivie d'effet, il s ' es t b o r n é à 

en renvoyer les a u t e u r s au Code péna l . Mais comme 

cela n 'é ta i t pas poss ib le p o u r la p rovoca t ion non 

suivie d'effet, on en a fait u n déli t sui generis, a peu 

p rè s c o m m e on a fait au Code pénal p o u r la menace 

quand elle est a c c o m p a g n é e de cer ta ines c i r c o n s -
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t ances . La menace , pa r e l le-même, n 'es t pas m ê m e 

un commencemen t de cr ime, ce n ' e s t po in t un acte 

p r é p a r a t o i r e à l 'exécution d 'un cr ime, et ceux qui 

ont voulu la cons idére r ainsi ont commis un con t r e 

sens . Si j e vous dis : « A moins que vous ne fassiez 

» telle ou telle chose pou r moi , j e me por te ra i cont re 

» vous à tel ou tel ac te », on ne peu t p a s dire qu'il y 

a commencemen t du cr ime que je déclare vouloir 

c o m m e t t r e , car le meil leur moyen p o u r exécuter un 

c r ime , ce n ' e s t p a s d ' aver t i r ceux contre lesquels il 

es t p r é p a r é . La menace a donc été avec ra ison c o n 

s idérée comme un délit sui generis et non au t r emen t . 

Eh b ien , d ' ap rè s les m ê m e s règles et sous le m ê m e 

point de vue , la loi de 1819 faisait de la provocat ion 

non suivie d'effet un délit par t icul ier , spécial . La lé

gislation de 1822 a d o p t a au fond un sys tème a n a 

logue ; seulement la pénal i té fut p lus forte, et ensui te 

!e légis la teur a t t acha de l ' impor tance à effacer de la 

loi le m o t de p rovoca t ion , qui avait été employé pa r 

la loi de 1819 c o m m e mot t echn ique . Il effaça le m o t 

provoca t ion , pa rce qu 'au Pala is on avait souvent ar 

gumenté de ce m o t pou r dire que , dans le fait pou r 

suivi, il pouvai t y avoir offense, mais qu'il n 'y avait 

pas p rovoca t ion . On avait essayé p lus ieurs fois 

d ' é c h a p p e r ainsi à la loi, et c 'es t p o u r cela que le légis

la teur effaça ce m o t dans la loi de 1822. Vous ne l'y 

t rouvez donc p a s , et les ar t ic les sont conçus d 'une 

man iè re p lus b rève et p lus d i rec te . Ainsi, l 'article 2 

di t seu lement : « Toute a t t aque , pa r l'un des mêmes 

» moyens , con t re la dignité roij aie... sera punie , e t c . . . », 

t and i s q u e , d a n s la loi de 1819, on avait d i t : Sera 

r é p u t é e provocat ion au cr ime et punie toute 
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a t t a q u e formelle, e t c . ( a r t . 4 ) . Alors on disai t : Oui, il 

y a eu a t t a q u e , mais elle n ' a p a s é té faite de man iè re à 

p r o v o q u e r . Le légis la teur effaça donc le m o t p r o v o 

ca t ion . Le r e s t e du sys tème es t le m ê m e qu ' en 1819, 

ma i s la pénal i té es t p lus for te . 

En 1830, on se b o r n a d ' a b o r d à une loi en deux 

ar t ic les (29 n o v e m b r e ) , qui avai t p o u r b u t d ' a b r o g e r 

l 'ar t icle 2 de la loi du 25 m a r s 1822, pou r m e t t r e à la 

place un art icle en h a r m o n i e avec le nouvel é t a t de 

c h o s e s . Voici ce t te loi t o u t e n t i è r e : « Article 1 " : 

» Toute a t t a q u e p a r l 'un des moyens énoncés en 

» l 'ar t icle i e r de la loi du 17 mai 1819 con t re la 

» d igni té roya le , l ' o rd re de success ib i l i té au t rône , 

» les d ro i t s que le roi t ient du vœu de la nat ion fran-

» çaise , e x p r i m é dans la déc la ra t ion du 7 aoû t 1830 

» e t de la Cha r t e cons t i tu t ionne l le p a r lui accep tée 

» e t j u r é e d a n s la séance du 9 aoû t de la m ê m e année, 

» son au to r i t é cons t i tu t ionnel le , l ' inviolabil i té de sa 

» p e r s o n n e , les d ro i t s et l ' au to r i t é des Chambres , 

» sera punie d 'un e m p r i s o n n e m e n t de t ro i s mois à 

» cinq ans et d 'une a m e n d e de t ro i s cen t s francs 

» à six mille francs. — Article 2 . L 'ar t icle 2 de la loi 

» du 25 m a r s 1822 es t et d e m e u r e a b r o g é ». 

Tel é ta i t donc l 'é ta t des c h o s e s au 29 novembre 

1830 . Lorsqu ' i l y avai t compl ic i té réel le , renvoi au 

Code p é n a l ; lo rsque la p rovoca t ion n 'ava i t p a s été 

su iv ie d'effet, déli t sui generis, ma i s pénal i té renfer

mée d a n s les l imites du dél i t , c ' es t -à -d i re l ' empr i 

sonnemen t . 

Cet ordre, d ' idées a é té modifié pa r la loi du 9 s e p 

t e m b r e 1835 en ce s e n s : Les p rovoca t ions , sans 

d i s t inguer désormais si elles sont ou non suivies 
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d'effet, son t cons idérées comme des c r imes sui gene

ris. « Toute provocat ion pa r l 'un des moyens cnon-

» ces en l 'art icle T r de la loi du 17 mai 1819, aux 

» cr imes p révus pa r les ar t ic les 80 et 87 du Code 

» pénal , soit qu'el le ait é té ou non suivie d'effet, es t 

» un a t t en ta t à la sûre té de l 'État ». Vous connaissez 

sans doute les d i spos i t ions des ar t ic les 80 et 87 du 

Code p é n a l : « L ' a t t en ta t con t re la vie ou con t r e la 

» pe r sonne du ro i , di t l 'art icle 80 , es t puni de la 

» peine du pa r r i c ide . — L ' a t t e n t a t con t r e le roi ou 

» cont re la pe r sonne des m e m b r e s de la famille 

» royale es t puni de la peine de m o r t . — Toute 

» offense commise pub l iquement envers la pe r sonne 

» du roi sera punie d 'un empr i sonnemen t de six 

» mois à cinq ans et d 'une amende de 500 francs à 

» 10,000 francs. Le coupab le p o u r r a en ou t re ê t r e 

» in terdi t de tou t ou par t i e des d ro i t s ment ionnés 

» en l 'ar t icle 42 , p e n d a n t un t e m p s égal à celui de 

» l ' empr i sonnement auquel il au ra é té condamné . 

» Ce t e m p s cour ra à c o m p t e r du j o u r où le cou-

» pable aura subi sa peine ». « L ' a t t en ta t , dit l 'ar-

» ticle 87 , don t le bu t sera soit de dé t ru i re , soit de 

» change r le gouvernement ou l 'o rdre de success i -

» bil i té au t rône , soit d 'exci ter les ci toyens o u h a b i -

» t a n t s à s ' a rmer cont re l ' autor i té royale , sera puni 

» de m o r t ». 

Ainsi les deux provoca t ions , suivies ou non suivies 

d'effet, son t p lacées sur la m ê m e ligne quan t à la 

qualif ication. L 'une et l 'autre sont qualifiées a t t en ta t 

à la sû re t é de l 'État . La différence ne se re t rouve que 

d a n s la pénal i té . « Si elle a été suivie d'effet, elle sera 

» punie conformément à l 'art icle 1 e r de la loi du 

Source BIU Cujas



1 2 0 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

» 17 mai 1819 ». C 'es t -à-di re que le coupable sera 

r é p u t é compl ice et pun i c o m m e tel . C'est là l 'appl ica

tion du d ro i t c o m m u n . « Si elle n ' a p a s été suivie 

» d'effet, elle sera pun ie de la dé ten t ion et d 'une 

» a m e n d e de 10 ,000 à 50 ,000 fr ». Les ar t ic les 2 et 5 

son t une ex tens ion donnée aux ar t ic les 80 et 87 du 

Code péna l don t nous venons de donne r le t ex t e . 

Outre les cas p r é v u s p a r les ar t ic les 86 et 87 du 

Code péna l , son t encore cons idé rées c o m m e a t t en ta t 

à la sû re t é de l ' É t a t , d ' a p r è s l 'art icle 2 : « L'offense au 

» roi commise p a r les m ê m e s m o y e n s (ceux de 

» l 'ar t . 1 e r) lorsqu 'e l le a p o u r b u t d 'exc i te r à la haine 

» ou au m é p r i s de sa p e r s o n n e , ou de son autor i té 

.) cons t i tu t ionnel le » ; d ' a p r è s l 'art icle 5 : « L 'a t taque 

» con t r e le p r inc ipe ou la forme du gouvernement 

» établi pa r la Char te de 1830, te ls qu ' i ls son t définis 

» p a r la loi du 28 n o v e m b r e 1830, lo r squ ' e l l e a pour 

» b u t d 'exc i te r à la des t ruc t ion ou au changement 

» du gouvernement ». Dans les cas de ces deux ar

t ic les , le coupab le doi t ê t r e j u g é et puni conformé

men t aux deux de rn ie r s p a r a g r a p h e s de l 'art icle 1 e r : 

jur id ic t ion de la C h a m b r e des p a i r s , d é t e n t i o n et 

amende de 10 ,000 à 50 ,000 francs. 

Vous voyez donc que la loi de 1835 a effacé, quanf 

à la qualification, la dis t inct ion posée en 1819 en t re 

la p rovoca t ion suivie et la p rovoca t ion non suivie 

d'effet. Toutes deux son t au jourd 'hu i des a t t en t a t s 

à la sû re t é de l 'Éta t . La différence ne se r e t r o u v e que 

quan t à la pénal i té . Les au t r e s d i spos i t ions de la loi 

de 1822 res ten t les m ê m e s . Il n 'y a eu que que lques 

modificat ions et que lques add i t ions d a n s la m ê m e 

loi du 9 s e p t e m b r e 1835, modif icat ions et add i t ions 
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p o u r lesquel les je suis obligé de vous renvoyer aux 

deux lois e l les -mêmes . 

Voilà donc les bases du sys tème répressif . De ma

nière qu ' au jourd 'hu i , et ce t te observa t ion es t t r è s -

i m p o r t a n t e pou r ce qu'il nous r e s t e à dire , car elle 

règle la ques t ion de ju r id ic t ion , car elle règle la 

ques t ion de la compé tence , car elle se r t de commen

ta i re au p a r a g r a p h e 1 e r de l 'art icle 69 de !a Char te , 

de man iè re , d is- je , qu ' au jourd 'hu i il y a — a t t en t a t s 

à la sû re t é de l 'Etat — déli ts cont re les au tor i tés 

cons t i tuées , c h a m b r e s et t r ibunaux , — déli ts de la 

p re s se p r o p r e m e n t d i t s , et enfin ce qu 'on appel le 

cont ravent ion . 11 impor t e de se faire une idée 

ne t t e de ce s dis t inct ions in t rodui tes dans le d ro i t 

posi t if ; il i m p o r t e de s'en faire une idée ne t t e , 

car c 'est de là que découle la ques t ion de la jur id ic

t ion . Cela é tant , vous me pe rmet t rez , au commence

ment de la séance p rocha ine , de vous r e m e t t r e sous 

les yeux le cadre des qua t r e é léments de répress ion 

é tabl is dans la législation actuelle, pou r qu 'en t e rmi 

nan t nous puiss ions vous exposer quel est l 'é tat de la 

législation re la t ivement à la pour su i t e et au j u g e 

m e n t , et comment le législateur a appl iqué l 'article 69 

de la Char te . 
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C I N Q U A N T E - H U I T I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Classement des délits de la presse : 1° Attentats contre la sûreté de 
l'État, avec ou sans complicité; 2° crimes rentrant dans le droit com
mun; 3° délits punissables de peines correctionnelles; 4° contraven
tions. — Observations sur la théorie du Code pénal, qui partage les 
faits punissables en crimes, délits et contraventions, non d'après la 
nature du fait, mais d'après la peine appliquée. — La connaissance 
de tous les délits de la presse attribuée au jury, sauf les cas de diffa
mation, d'injure contre les Chambres et d'infidélités dans le compte 
rendu des séances des Chambres et des audiences des tribunaux. — 
Résumé et conclusion. 

MESSIEURS, 

Ainsi que nous l 'avons vu d a n s n o t r e dern ière 

réunion , le sys tème répress i f en ce qui concerne les 

dél i t s de la p r e s se , tel qu' i l es t é tabl i dans la légis

lat ion au jourd 'hu i en v igueur , c lasse les dél i ts (nous 

p r e n o n s ce m o t dans un sens généra l ) , c lasse les 

dél i ts de la p r e s se sous d ive r ses ca tégor ies : 1° les 

a t t en t a t s à la sû re té de l 'État , so i t q u e ces a t t e n t a t s 

soient l'effet d 'une compl ic i té , soi t qu' i l n 'y ait point 

eu de fait commis et , pa r conséquen t , po in t de com

plicité : tel est le sens des ar t ic les 1, 2 et 5 de la loi 

du 9 s e p t e m b r e 1 8 3 5 ; 2° les au t r e s c r imes don t la 

p r e s se peu t se r end re coupab le p a r compl ic i té . C'est 
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là un renvoi au droi t commun, que nous avons vu 

établi pa r l 'art icle 1 e r de la loi du 17 mai 1819, a r 

ticle qu'i l faut combiner avec l 'article 7 de la m ê m e 

loi. Je dis avec l 'article 7 de la même loi, car l 'ar

ticle I e ' ne frappe que les provoca t ions p r o p r e m e n t 

d i tes , faites pa r le moyen de la publ ici té . Aussi pou-

vez-vous r e m a r q u e r que tous les mo t s employés pa r 

cet art icle 1 e r e m p o r t e n t l ' idée de publ ic i té . Ainsi, 

pa r exemple , on dit : « P a r des d i scours , des cris 

» ou menaces proférés dans des lieux ou réunions 

» publ ics , pa r des écr i t s , des impr imés , des de s -

» s ins , des g ravures , des pe in tures ou emblèmes 

» vendus ou d i s t r ibués , mis en vente ou exposés 

t> dans les lieux ou réunions publ ics , pa r des pla-

» ca rds ou affiches exposés aux r e g a r d s du public ». 

Il y a toujours l 'élément de la publ ic i té . L'art icle 7 

de la même loi vous di t : « Il n ' es t point dérogé aux 

» lois qui punissent la provocat ion et la publ ici té 

» résu l tan t de tous actes au t res que les faits de publ i -

» cat ion p révus pa r la p résen te loi ». C'est, en d 'au-

» t r ès t e r m e s , un renvoi au dro i t commun, c 'est-à-

di re à l 'article 69 du Code pénal où se t rouve la 

définition de complici té . 

Voilà donc les deux premières classes de faits. 

Dans la t ro i s i ème sont les déli ts de la p resse p r o 

p r e m e n t d i t s , c 'es t -à-di re les faits punissables de 

peines correct ionnel les ( empr i sonnement et amende) , 

faits p révus pa r les lois de 1819, 1822, 29 novembre 

et 10 décembre 1830, et 9 s e p t e m b r e 1835. Cepen

dan t ce t te ca tégor ie n 'es t pas auss i générale qu'elle 

le pa ra î t au p r emie r abord , et j e suis cL'igé d 'en t rer 

dans ce détai l p o u r l 'examen des pr incipes relatifs 
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au j u g e m e n t et à la p o u r s u i t e . Cette ca tégor ie , d i s -

j e , a d m e t e l le-même que lques l imi ta t ions . Il y a des 

déli ts p r é v u s p a r les lois en v igueur , qu' i l faut sor t i r 

de ce t te ca tégor ie p o u r en faire une c lasse à p a r t . 

Ce sont les déli ts d'offense envers les C h a m b r e s p r é 

vus p a r la loi du 25 m a r s 1822, ar t ic le 15 . Cet ar

ticle se r a p p o r t e p r o p r e m e n t à la p o u r s u i t e ; les dis

pos i t ions péna les se t r o u v e n t aux ar t ic les 6 et 7, 

qu'il faut combine r avec l 'ar t icle 1 e r de la loi du 

29 novembre 1830. Dans ce t te c lasse spécia le ren

t r e n t auss i l 'infidélité et la mauva i se foi dans le 

c o m p t e r e n d u des séances des Chambres et des au

diences des cou r s et t r i b u n a u x (a r t . 7 de la loi du 

25 m a r s 1822) . Ces dél i ts cons t i tuen t une classe à 

p a r t , p a r c e q u e , ainsi que nous le v e r r o n s , on en a 

soumis la conna issance et le j u g e m e n t a u n e jur idic

t ion au t r e que celle qui puni t les a u t r e s dél i ts de la 

p r e s s e . 

Enfin, r e s t e une de rn iè re ca tégor ie qui es t aussi 

d 'une g r a n d e i m p o r t a n c e : j e veux p a r l e r des contra

vent ions , ou infractions à la loi en ma t i è r e de p resse . 

Qu 'es t -ce qu 'une con t raven t ion? Si j e p o s e la ques

t ion en ces t e r m e s , il n 'y a p a s un de vous don t la 

pensée ne coure auss i tô t à l 'art icle 1 e r ainsi qu 'aux 

ar t ic les 464 , 465 , 466 et 470 du Code péna l . L'ar

ticle 1 e r du Code péna l , en effet, appe l le cont raven

tion : « l ' infraction que les lois p u n i s s e n t des peines 

» de police », c o m m e il appel le dél i t : « l'infrac-

» t ion que les lois pun i s sen t de pe ines correc t ion-

» nelles », c o m m e il appel le c r ime : « l ' infraction 

» q u e les lois pun issen t d 'une peine afflictive ou 

» infamante ». Quelles son t les pe ines de police qui 
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punissen t la cont ravent ion? Le Code vous le di t aux 

art icles 464 et suivants : c 'es t l ' empr i sonnement , 

l ' amende et la confiscation de cer ta ins obje ts sais is . 

Tel es t le sys t ème du Code pénal , et il faut bien le 

d i re , de la législat ion généra le du p a y s . Telle es t la 

nomencla ture a d o p t é e , et c 'est p lus qu 'une nomen

cla ture , c 'est une qualification, c 'es t la qualification 

des faits t i rée , non de la na tu r e de ces faits, non de 

leur mora l i té ou de la moral i té de leur au teur , du 

moins d 'une manière d i rec te , mais d 'un fait ex té 

r ieur , de la peine, du t aux , de la qual i té ou de la 

na tu re de la pe ine . La division établie dans le Code 

pénal ne t ient, j e le r é p è t e , aucun compte di rect ni 

de la na tu re et de la moral i té du fait, ni, en consé

quence , de la mission du juge dans l 'apprécia t ion 

de ce fait, car ia mission du juge n ' e s t pas la m ê m e , 

quelle que soit la na tu re du fait qui lui est déféré. 

Ainsi , quand on défère à un t r ibunal un roulier , 

pa rce que les jun tes de ses roues n 'on t pas la lar

geur voulue, le t r ibunal n ' a r ien à voi r ; si rée l lement 

les roues ne sont pas auss i larges qu 'el les doivent 

l ' ê t re , il n ' a qu ' à condamner le roul ier . Mais quand 

on défère à un t r ibunal un fait qualifié m e u r t r e , pa r 

exemple , le t r ibunal , quel qu'il soit , a de bien au t res 

ques t ions à examiner , même dans les limites que la 

loi posi t ive lui p rescr i t . Admet tons que la loi pos i 

t ive définisse le fait de manière que la qualification 

soit incontes tab le , res te ra i t tou jours la ques t ion de 

la mora l i t é de l ' agen t ; car, selon la mora l i té de l 'a

gent , en d ' au t r e s t e rmes , selon la na tu re du mobile 

qui au ra agi chez lui, intention directe , volonté , ou 

bien imprudence , négligence, non-seulement le taux 
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d e la peine diffère, ma i s la n a t u r e du fait auss i es t 

différente. Nul ne c o m p a r e , p a r exemple , l 'homicide 

c o m m i s p a r imprudence avec l 'homicide vo lon ta i re , 

c ' es t -à -d i re avec le m e u r t r e . 

Ainsi donc , le Code pénal n 'a é té év idemment 

q u ' u n i n s t r u m e n t . On voulai t , au fond, r é p a r t i r la 

be sogne jud ic ia i re en t r e p lus ieurs ju r id ic t ions , et la 

r é p a r t i r de maniè re à la isser au ju ry le moins de ma

t ières poss ib les et à ne renvoyer en m ê m e t e m p s à 

la s imple police aucune mat i è re de que lque impor

tance . C'est là le b u t qu 'on voulai t a t t e ind re . On 

voulai t donc un in s t rumen t facile à manie r , au moyen 

duque l on p û t faire la r épa r t i t i on telle qu 'on la dési

ra i t . De là les t rois p r é t e n d u e s définitions qui se 

t r ouven t en t è t e du Code péna l . De là aussi peut-

ê t r e ce t te h a b i t u d e d 'envisager la pe ine , non dans 

ses r a p p o r t s in t imes , indissolubles avec la moral i té 

du fait e t de l 'agent , ca r ce lien nécessa i re existe 

en t r e la n a t u r e in t ime du fait pun i s sab le et la na ture 

de la pe ine , de là, dis- je , l ' hab i tude de ne plus envi

sager la peine dans ses r a p p o r t s fondamentaux , 

mais un iquemen t c o m m e m e s u r e . Et si l 'on pouvai t 

employer une compa ra i son t r i v i a l e , nous dir ions 

qu 'on envisage la peine c o m m e l 'aune du bout iqu ie r , 

qu 'on appl ique à l'étoffe la p lus c o m m u n e comme à 

la plus r iche . 

C'est d ' après ces idées que des faits d 'une na tu re 

fort analogue se t rouven t p lacés sous des jur id ic t ions 

différentes. Ainsi le faux, m ê m e en éc r i tu re pr ivée , 

p o u r r a ê t re envoyé devan t la cour d ' a s s i se s . L 'abus 

de confiance, l 'action de l ' homme qui p r e n d un 

blanc-seing et y écri t une obl igat ion en sa faveur, ne 
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seron t pas renvoyés devant la Cour d 'ass i ses , pa rce 

qu' i ls ne sont punissables que d 'une peine co r rec 

tionnelle ; ils se ron t renvoyés devant le t r ibunal 

correc t ionnel . Or, en t re ces deux faits, l 'analogie es t 

t r è s -g rande . Dans tous les vols , le fait fondamental 

est le m ê m e , c 'est la sous t rac t ion intentionnelle du 

bien d 'au t ru i , dans le b u t d 'en profi ter . C'est là le 

fait fondamental . 11 est le m ê m e pour le filou, p o u r 

le domes t ique qui vole son ma î t r e , p o u r le malheu

reux qui es t parvenu à se p rocu re r une fausse clef, 

pou r celui qui s 'est servi d 'une échelle, pour celui 

qui a employé la menace . Eh bien, dans le sys tème 

du Code pénal , p o u r savoir si ces act ions sont des 

cr imes ou des dél i t s , il faut examiner si elles r éun i s 

sent telles ou telles c i rcons tances qui feront p ronon

cer telles ou telles pe ines , et c 'est la peine appl iquée 

à chaque fait qui décidera s'il est cr ime ou s'il n ' es t 

que déli t . 

Ce sys tème, quels que soient ses avantages ou, 

pou r mieux dire , quelle que soit la commodi té don t 

il peu t ê t re en p r a t i q u e , commodi t é que j e ne veux 

pas révoquer en dou te , ne pouvai t p a s ne pas offrir 

de t e m p s à au t re des résu l ta t s s ingul iers , mais de 

parei ls résu l ta t s duren t se p ré sen te r su r tou t lo rsque 

la F rance commença à joui r de la l iber té de la 

p r e s s e . Car alors on eut, pour ainsi d i re , une nou

velle classe de déli ts qui pouvaient exis ter aupa ra 

vant , que le Code avait , en que lque sor te p révus , 

mais qui devaient ê t re t r è s - r a r e s ; car , là où existe la 

censure , il ne peu t y avoir beaucoup de délits de 

p r e s se . On ent ra donc dans l 'appréciat ion d 'un fait 

qu 'on pouvai t r e g a r d e r comme nouveau, les déli ts de 
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la p r e s s e . Or, quo ique nous ayons d i t , ce qui nous 

semble vra i , que la p re s se n ' e s t au fond qu 'un ins t ru

men t , il n ' e s t p a s moins vra i q u e , p a r la n a t u r e de 

cet i n s t r u m e n t , 1 appréc i a t ion d e s dél i ts de la p resse 

offrait que lque chose de t o u t à fait par t icu l ie r . Elle 

offrait que lque chose de tou t à fait par t icu l ie r quant 

à l ' appréc ia t ion de la mora l i t é du fait et de la mora 

lité de l ' agent . Elle offrait que lque chose de p lus par 

t iculier encore , pa rce que le plus souven t le délit de 

la p r e s s e revê t la na tu r e d 'un dél i t po l i t ique . Ainsi 

s'offrait ce t te s ingul ière anomal ie q u e , le t aux des 

peines n ' excédan t p a s la m e s u r e des dél i ts p r o p r e 

men t d i t s , la m e s u r e d e s pe ines correc t ionnel les , 

tous les dél i ts de la p r e s s e se t rouva ien t renvoyés 

devan t les t r i bunaux cor rec t ionne l s . 

Si l 'on n 'avai t pu app l ique r aux faits de la p re s se que 

les peines de s imple pol ice, la s ingular i té du système 

aura i t f rappé tous les yeux , car t ous ces faits auraient 

dù ê t re r e n v o y é s a u x j u g e s d e p a i x o u a u x m a i r e s . Mais 

on y lit moins d ' a t t en t ion , pa r ce que c 'é ta ien t les tri

b u n a u x correc t ionnels qui avaient à p r o n o n c e r . 

Les obse rva t ions relat ives à la dis t inct ion en t re les 

c r imes et les dél i ts s ' app l iquen t avec p lus de raison 

encore en t re les délits et les con t r aven t ions p r o p r e 

ment d i tes . La cont ravent ion se d i s t ingue du déli t en 

ce que , quelle qu ' en soit la peine , la con t raven t ion 

n ' e s t au t r e chose qu ' une infraction à une loi de pol ice , 

à une loi, pour ainsi d i re , de t e m p s et de lieu. La con

t r aven t ion n 'es t au t r e chose au fond q u ' u n déli t de cir

cons tance . Je m ' e m p r e s s e d ' exp l iquer ces e x p r e s 

s ions ; il n 'y a là rien qui t ende à dépoui l le r le fait de 

sa mora l i t é . J 'ai déjà eu occasion de vous p r é s e n t e r 

4 
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cet te observat ion dans une au t r e séance ; il y a des faits 

gui son t des faits immoraux de leur p r o p r e na tu r e , des 

faits immoraux en tou t lieu, en tou t t e m p s , et ces 

faits i m m o r a u x de leur na tu re en tou t lieu et en tou t 

t e m p s sont aussi en tou t lieu et en tou t t e m p s p lus ou 

moins nuisibles à l 'o rdre social . Quand il es t en p r é 

sence d 'un de ces faits, le légis la teur n 'a plus qu 'une 

ques t ion à examiner , celle de savoir si le d o m m a g e , 

la nuisance, comme disent les Anglais, le damnum, 

comme disaient les Lat ins , dépas se ou ne dépasse p a s 

les inconvénients e t l e s dange r s de là jus t ice sociale. Si 

malgré l ' immoral i té du fait, malgré le d o m m a g e q u e l 

conque que ce fait a p p o r t e à l 'o rdre social, les dan 

gers et les inconvénients de la jus t i ce étaient encore 

plus g rands , le législateur fermerai t les yeux, car le 

législateur n 'es t pas cha rgé de ia répress ion des dé 

so rd res m o r a u x . Vous en avez des exemples dans 

tous les pays ; vous savez bien qu 'aucune législation 

n 'a puni t ous les faits immoraux indis t inc tement , 

qu'el les ont même négligé souvent des faits nuisibles 

à un degré assez élevé. Vous savez tous les ques t ions 

qu 'on peu t élever sur le duel et sur l ' avor tement . Je 

n 'en dis p a s davan tage pour le m o m e n t . J'ai voulu 

seu lement mon t r e r que des faits peuvent ê t re nuis i 

bles et immoraux sans mér i te r cependan t que le légis

la teur les pun i s se . 

Il y a donc , j e le r é p è t e , des faits immoraux de 

leur na tu r e et nuisibles à l 'ordre social en tou t lieu 

et en tou t t e m p s . Ainsi, le m e u r t r e , l ' assass inat , les 

a t t en t a t s à la p u d e u r et au t res faits de même na tu re . 

11 y en a d ' au t res dont l ' immoral i té et le damnum 

n 'ex i s ten t que dans cer ta ins lieux et dans cer ta ines 
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c i r cons t ances . Je m 'exp l ique pa r un exemple . L 'ac

t ion de p o r t e r des a r m e s su r soi , abs t r ac t ion faite des 

c i rcons tances de lieu et de t e m p s , es t un fait aussi 

innocent que de p o r t e r un b â t o n , un c h a p e a u ou telle 

a u t r e chose . Il y a m ô m e des c i r cons tances où por 

t e r des a r m e s e s t une act ion louable , u t i le , néces

sa i re . Le p o r t d ' a r m e s en lu i -même n ' e s t donc point 

un dél i t . S u p p o s o n s ma in t enan t d e s c i rcons tances 

données ; a insi , chez un peup le violent , adonné à 

l ' ivresse , l ' expér ience a d é m o n t r é que p o r t e r des 

a r m e s sur soi , c 'es t s ' expose r à c o m m e t t r e des cri

m e s . Eh bien, d a n s ce cas-là, le p o r t d ' a r m e s est 

un mal , e t non - seu l emen t un mal maté r ie l , mais un 

mal mora l ; l ' h o m m e , à l 'aide de sa ra i son , doi t dé

couvr i r q u e p o r t e r des a r m e s a lors e s t un mal . De 

môme , m e t t r e su r sa fenêtre un c o r p s mobi le , dont 

la chu t e p e u t éc rase r les p a s s a n t s , e s t u n mal qui 

réuni t les deux cond i t ions . Mais c 'es t un mal qui tient 

aux c i r cons t ances . Suppr imez ces c i r cons tances et le 

mal d i spa ra î t , le mal mora l c o m m e le mal matér ie l . 

Vous voyez d o n c qu' i l y a une d is t inc t ion réelle à 

faire en t r e ces deux o r d r e s de faits. Ainsi il se peut 

que le légis la teur ait eu besoin de f rapper de s a n c 

t ions pénales que lques -uns de ces faits du second 

o r d r e , e t a lors il y a devoi r impér i eux p o u r lui de 

manifester c la i rement les r a i sons qui l'y dé te rminen t , 

pa r ce que l ' immoral i té de ces faits e s t moins évidente 

que dans les au t r e s cas . Tout le t ravai l du légis la teur 

cons i s te à découvr i r si v r a imen t il y a les r a p p o r t s 

d o n t nous par lons en t re le fait e t les c i r cons tances de 

lieu et de t e m p s . C'est sans d o u t e là une œ u v r e diffi

cile, c 'es t un des t r avaux législatifs où l ' e r reur es t 
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le plus a i sée . Le légis la teur peu t s ' a la rmer ou t re me

su re et f rapper des faits sans qu'il y ait u rgence . 

C'est dans des cas semblables que les gouvernement s 

abso lus on t le p lus abusé de leur pouvoi r . Mais 

l ' abus d 'un pr inc ipe ne r end pas ce pr inc ipe m a u 

vais . C'est donc , j e le r é p è t e , l 'œuvre du législateur 

de découvr i r les c i rcons tances de lieu et de t e m p s 

qui doivent le dé te rmine r à f rapper de sanct ions 

péna les tel ou tel acte qui , en soi, n ' a r ien de r é p r é -

hens ib le . 

Arrive a lors le t ravai l du j u g e , et ceci mér i t e un 

ins tant d ' a t t en t ion . Dans les cas dont nous p a r l o n s , 

le légis la teur fait o rd ina i r emen t une loi de police 

impéra t ive ou prohib i t ive . Ainsi, il p o u r r a dire dans 

une loi de police : « Je défends qu 'on po r t e des 

» a rmes sur soi . Je ne m ' e m b a r r a s s e pas de savoir 

» si le p o r t e u r d ' a rmes a de bonnes ou de mauva ises 

» in tent ions . Je dis que les h o m m e s qui ont de 

)• bonnes in tent ions doivent ne pas p o r t e r d ' a r m e s , 

n pa r ce qu'i l y a des h o m m e s d i sposés à a b u s e r de 

» cet te faculté et que j e ne puis les d i s t inguer des 

» au t r e s ». Il peut aussi faire une loi prévent ive , et il 

y a de ces lois pa r t ou t , môme en Angle ter re . Il peut 

d i re : « Vous ne vendrez des po i sons qu 'en r empl i s -

s san t cer ta ines condi t ions , en ayant telle ou telle 

» qua l i té , en p r e n a n t telles ou telles p récau t ions ». 

Voilà l 'œuvre du légis la teur . Qu'a main tenan t à 

faire le j uge ? On lui défère, pa r exemple , un h o m m e 

qui a vendu des po i sons , sans s 'ê t re conformé au 

r èg lemen t de pol ice. Le j u g e , à coup sûr , ferait un 

é t r ange a b u s de ses pouvoi rs si, p a r cela seul que 

l ' homme qu 'on lui défère ne s 'est pas conformé au 
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r è g l e m e n t de pol ice , il t i ra i t la conclusion que cet 

h o m m e a voulu c o m m e t t r e des e m p o i s o n n e m e n t s . 

La seule conséquence à t i r e r con t r e lui, c 'es t qu'il a 

violé un r èg lemen t de la pol ice ; mais ce t te conclu

sion, le j uge doi t la faire sans s ' e m b a r r a s s e r de l'in

tent ion du con t r evenan t . 11 dira : « Vous ne deviez 

» pas ignore r que , p o u r vend re des po i sons , il fallait 

» rempl i r tel les formal i tés . Vous ne les avez pas 

» rempl ies ; j e vous app l ique la loi ». S'il a à faire 

appréc ia t ion de la mora l i t é de l ' agent , il ne le fera 

que dans l ' appl icat ion du m a x i m u m ou du min imum 

de la pe iue . S'il s 'agi t d 'un h o m m e auque l on n'a 

r ien à r e p r o c h e r o rd ina i r emen t , il app l ique ra le m i 

n imum ; d a n s le cas con t r a i r e , il p o u r r a app l ique r le 

m a x i m u m . Mais tou jours il a p p l i q u e r a la pe ine . 11 se 

t rouve ra tou jour s d a n s le cas de ce q u ' o n a appelé 

le dol p r é s u m é , ce qui veut d i re q u e , la loi é tant 

connue ou r é p u t é e c o n n u e , on n ' e s t p a s tenu de 

p rouve r à l ' infractcur qu' i l a voulu violer la loi, mais 

seu lement qu'i l l'a violée . 

Telle es t la na tu r e des infract ions à la loi de police. 

Ce sont p r e s q u e tou jours des faits auxque l s on ne 

peu t app l ique r l ' adage lies ipsa in se dolum habet, 

du moins en les c o m p a r a n t au vol , à l ' a s s a s s i n a t ; 

auss i la peine est-elle p lu tô t un moyen d ' ave r t i s se 

men t qu ' une vér i tab le pun i t ion . Or, cela é t an t , il y a 

donc une classe de faits qui s o r t e n t des c r imes et 

des déli ts p r o p r e m e n t d i t s . Ce son t là v ra imen t les 

con t raven t ions . Eh b ien , t ou t e s les con t raven t ions 

sont-el les pass ibles un iquemen t de l ' empr i sonnemen t 

de u n à c i n q j o u r s e t d e l ' a m e n d e d e un à quinze francs 

que nous t rouvons aux ar t ic les 465 et 466 du Code 
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péna l? Il y a p l u s : vous t rouverez au Code pénal 

des dél i ts qui ne sont que de vér i tables cont raven

t ions , nouvelle p reuve que la division des mat iè res 

de ce Code n ' e s t pas conforme à la na tu r e des idées . 

Dès lors il es t ar r ivé que les lois spéciales don t nous 

s o m m e s e n c o m b r é s sur t ou t e s les ma t i è r e s , aussi 

bien que sur les ma t i è r e s de p r e s s e , renferment 

une g rande quan t i t é de d i spos i t ions re la t ives à des 

con t raven t ions t o u t e s punissab les de peines supé

r ieures à celles du Code pénal . 

Venons ma in t enan t aux lois de la p r e s s e . Il y a 

aussi en ce t te ma t i è re des con t raven t ions qui é c h a p 

pent complè t emen t à la théor i e du Code péna l , pa rce 

qu'el les en t ra înen t des pe ines supé r i eu re s à celles 

des ar t ic les 465 et 466 , mais qui ne sont p o u r t a n t 

que des infract ions, des infractions aux lois de police 

sur la p r e s s e . Vous les t rouverez dans les lois du 

10 d é c e m b r e 1830, du 16 février 1834 et du 9 s ep 

t e m b r e 1835 . Ainsi, p o u r en donne r un exemple , le 

géran t d 'un jou rna l doi t le s igner en minu te . Eh 

bien, l ' infraction à ce t te d ispos i t ion est une c o n t r a 

vent ion que la loi puni t d 'une amende de 500 à 

3,000 francs. Ce se ra tou jours une infraction à une 

loi de pol ice , le t aux de la peine ne peu t ô ter à l 'acte 

sa n a t u r e . 

Nous avons reconnu différentes ca tégor ies de faits 

pun i s sab les pa r les lois en v igueur . Vous c o m p r e n 

drez par fa i t ement les différences, vous comprendrez 

que l 'ar t icle 69 de la Charte ne peu t ê t re entendu 

e t ne l 'a p a s é té d 'une manière absolue . Car nous 

avons des a t t en t a t s , des c r imes , des délits et des 

c o n t r a v e n t i o n s . Les a t t en ta t s et les cr imes sont rcn-
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voyés pa r la législat ion o rd ina i re devan t les cours 

d ' a s s i ses , sauf les cas où ils son t déférés à la cour 

des p a i r s . Les dél i ts a p p a r t i e n n e n t au j u ry , non pa r 

la j u r i s p r u d e n c e o rd ina i re , ma i s en ve r tu de l 'article 

69 de la Char te , ar t ic le d o n t le p r inc ipe a é té déve

loppé pa r la loi du 8 o c t o b r e 1830. L'art icle 1 e r de 

ce t te loi es t ainsi conçu : « La conna i s sance de tous 

» les dél i ts commis soit p a r la voie de la p r e s s e , soit 

» pa r t ous les au t r e s moyens de publ ica t ion énoncés 

» en l 'ar t icle 1 " de la loi du 17 mai 1819, es t a t t r i -

» buée aux cour s d ' a ss i ses ». 

L 'ar t ic le 2 fait une except ion p o u r les cas p révus 

pa r l 'ar t icle 14 de la loi du 26 mai 1819, c ' es t -à -d i re 

p o u r les dél i ts de diffamation ou d ' injure verbale : 

la conna issance de ce délit es t conse rvée aux t r ibu

naux cor rec t ionne l s . 

L 'ar t icle 3 fait une seconde except ion p o u r cer

ta ins dél i ts don t j ' a i fait une c lasse à p a r t , c 'es t -à-

d i re les dél i ts d ' injure con t r e les C h a m b r e s , ou de 

mauva i se foi d a n s le c o m p t e r e n d u de leurs séances 

et dans le c o m p t e rendu des audiences des cours et 

t r i bunaux . Ces dél i ts peuven t ê t r e j u g é s p a r les 

C h a m b r e s e l les-mêmes et p a r les cou r s et t r ibunaux 

qui ont à se p la indre d'infidélité et de mauva i se foi 

dans le compte r e n d u de leurs aud iences . 

Enfin, il y a les con t r aven t ions d a n s le sens que 

nous venons d ' exp l iquer , non p lus les con t raven t ions 

du Code pénal , mais les infractions aux lois de police 

su r la p r e s se . La conna issance en a é té conservée 

aux t r ibunaux cor rec t ionne ls . Vous avez, en effet, 

p lus ieurs d ispos i t ions de cet te na tu r e , en t r e au t r e s 

dans la loi du 10 d é c e m b r e 1830. Cette loi nous ex-
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• 

pl ique l ' intention du légis la teur , car elle es t p o s t é 

r ieure à celle qui renvoie au ju ry les dél i ts de la 

p r e s s e . Vous avez auss i la loi du 16 février 1834 qui 

renvoie , pou r des faits ana logues , devant la police 

correct ionnel le . Enfin, vous en t rouvez de nouveaux 

exemples dans les ar t ic les 10, 1 1 , 16, 18, 20 et 21 

de la loi du 9 s e p t e m b r e 1830. 

Ainsi donc la pou r su i t e des faits impu té s à la 

p r e s se se t rouve ainsi r épa r t i e au jourd 'hu i : les a t t en 

t a t s , ou pou r mieux di re les cr imes qualifiés a t t e n 

t a t s , les cr imes non qualifiés a t t en t a t s , et les déli ts 

en généra l son t renvoyés devant la cour d ' ass i ses , 

sauf les cas déjà énoncés , où la Cour des pa i r s , les 

chambres et les t r i bunaux j u g e a n t sans ju ry sont 

compé ten t s . Enfin, les con t raven t ions , infractions 

aux lois et r èg lemen t s de police sur la p r e s se , l o r s 

qu'el les d é p a s s e n t la pénal i té des ar t icles 464 et 465 

du Code pénal , on t é té conservées aux t r ibunaux 

cor rec t ionne ls . 

Tel es t , en r é s u m é , no t re sys t ème actuel sur la 

légis la t ion de la p r e s s e . Telles sont les l imites que la 

loi a p o s é e s à l 'exercice de ce t te préc ieuse l iber té , 

ga ran t i e pa r l 'article 7 de la Char te . A rous le voyez, 

les m e s u r e s p révent ives au p remie r chef, les mesu re s 

qui pa ra lysen t l 'act ion, sont exclues pa r l 'article 

m ê m e de la Cha r t e . Les au t res mesu re s prévent ives 

on t été employées au moyen du caut ionnement , du 

g é r a n t r e sponsab l e et de que lques au t res encore . 

Quant à la r ép re s s ion , vous avez vu quelles sont les 

ca tégor ies de faits punissab les . Enfin, quan t au 

t ro i s ième poin t , qui à mes yeux est le point capi tal , 

q u a n t à la poursu i t e et au jugemen t , vous avez vu 
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qu'i l faut d i s t inguer les a t t e n t a t s , les c r imes , les 

dél i ts et les con t r aven t ions , p o u r se faire une idée 

ne t t e du dro i t de p o u r s u i t e et de la ju r id i c t ion . Tel 

es t , a p r è s un l aps de p r e s q u e un demi-s ièc le , tel es t , 

depu i s 89 , le r é su l t a t auquel nous s o m m e s a r r i v é s ; 

nous avons ob tenu la l iber té de la p r e s s e et l 'appl i

cat ion du ju ry à la plus g r a n d e par t i e des cas . C'est 

un r é su l t a t p réc ieux . J ' e spè re q u e la l iber té de la 

p r e s s e a d é s o r m a i s t r ouvé la p lus sol ide des ga ran t i es , 

puisqu 'e l le e s t en t rée dans les m œ u r s du p a y s . La 

législat ion de la p r e s s e pour ra sub i r encore des mo

dif icat ions; ma i s , j e le r é p è t e , la l iber té de la p resse 

a pr is rac ine dans les m œ u r s du pays , et l 'on ne peut 

plus la lui enlever . Il y au ra p e u t - ê t r e long temps 

encore des t i ra i l lements en t re la p r e s s e et ceux qui 

p o u r r o n t avoir à s'en p la indre ; mais j ' a i la ferme con

viction que le j o u r a r r ivera où la p r e s s e l ibre et les 

gouve rnan t s vivront ensemble , s inon d a n s des rela

t ions t o u t à fait amica les , au moins en b o n n e intel

l igence. 
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S O M M A I R E 

Liberté d'enseignement. — Puissance de l'enseignement sur l'enfance et 
l'adolescence. — Enseignement public et enseignement privé. — In
convénients de l'enseignement donné exclusivement par l'État et de 
l'enseignement complètement livré aux entreprises particulières. — 
Nécessité d'un système qui concilie la liberté avec des garanties pour 
les familles et pour la société. — Difficultés que présentait cette ques
tion au moment de la révolution française. — Principes généraux 
posés dans la Constitution de 91. — Lois de la Convention, du Direc
toire et du Consulat. — Fondation de l'Université impériale. — Lois 
et ordonnances de la Restauration. — Double principe de l'instruc
tion publique et de la liberté de l'enseignement posé dans la Charte 
de 1830. — Loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, premier 
essai de conciliation entre les deux principes posés dans la Charte. 

MESSIEURS, 

Nous avons di t que la l iber té individuelle s ' a p 

pl ique aux faits matér ie l s et aux faits intellectuels et 

m o r a u x . En suivant ce t te d is t inc t ion , nous avons 

é tud ié d ' abo rd quelques-unes de ses appl ica t ions 

aux faits de la p remiè re e spèce , et nous l 'avons é t u 

diée ensui te dans ses appl ica t ions aux faits de la 

seconde e spèce , ce qui nous a amené à pa r le r en t re 

au t r e s d e la l iber té des cul tes et de la l iber té de la 

p r e s s e . Il y a une au t re appl icat ion impor t an te de la 
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l iber té individuelle aux faits m o r a u x don t nous de 

vons d i re que lque chose , j e veux pa r l e r de la l iber té 

d ' ense ignemen t . 

Si l 'on p r e n d le m o t ense ignemen t dans sa signifi

cat ion la p lus généra le , nous en avons par lé impli

c i tement , car , en réa l i té , les h o m m e s s ' ense ignent 

cont inue l lement , les uns les a u t r e s , et p a r l 'exemple 

et p a r la pa ro l e , et pa r les éc r i t s , p r inc ipa lement au 

moyen de la p r e s s e ; mais j ' e n t e n d s ici pa r l e r de 

l ' ense ignement p r o p r e m e n t di t , c ' es t -à -d i re de l ' ins

t ruc t ion m é t h o d i q u e c t r é g u l i è r c d o n n é e à l a j e u n e s s e , 

et p lus pa r t i cu l i è r emen t enco re à l 'enfance et à 

l ' adolescence . 

Il n ' e s t p e r s o n n e qu i , ayan t réfléchi t a n t soi t peu 

à la miss ion de l ' h o m m e qui ense igne , pu i s se s 'é ton

ner d ' e n t e n d r e qualifier de s ace rdoce l 'enseigne

m e n t , s u r t o u t celui de l 'enfance et de l 'adolescence. 

Je dis s u r t o u t celui de l 'enfance e t de l ' adolescence, 

c ' e s t - à -d i r e celui où non- seu lemen t la pa ro l e , mais 

l ' e x e m p l e , ma i s la pe r sonna l i t é t o u t en t iè re de 

l ' h o m m e qui ense igne s ' ad re s sen t essent ie l lement à 

l 'âge de la m é m o i r e , de l ' imaginat ion e t sur

t o u t de l ' imi ta t ion. Ce son t là, vous le savez, les 

ca rac t è r e s dominan t s du j e u n e âge , de cet âge si 

ouve r t à t ou te s les i m p r e s s i o n s , quel le qu ' en soit 

la n a t u r e , lo r sque les i m p r e s s i o n s son t cons tan tes 

ou du moins t r è s - s o u v e n t r é p é t é e s , lorsqu 'e l les 

sont a ccompagnées de l ' au tor i t é de l ' h o m m e qui 

ense igne . 

J 'a i d i t non-seu lement la pa ro le , ma i s l ' exemple , 

mais la personna l i t é t ou t en t iè re du m a î t r e ; car il 

n ' e s t p a s de pe r sonne ayant m ê m e superf iciel lement 
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observé l 'enfance, qui ne sache que l 'enfant qu 'on 

ins t ru i t n ' écoute p a s seulement les paro les du maî t re : 

cet ense ignement d i rec t es t souvent celui auquel 

l 'enfant p r ê t e le moins d ' a t t en t ion . Mais il é tud ie , il 

obse rve son ma î t r e , quel qu'i l soi t d 'a i l leurs , que ce 

soit un maî t re p r o p r e m e n t di t , que ce soit son pè re 

ou son t u t e u r ; il obse rve , il é tudie la pe r sonne qui 

le dir ige et , sans s'en dou te r , l ' imite cons t ammen t . 

Là se t r ouve cet te pu issance énorme et r edou tab le 

de l ' homme sur le j eune âge , pa r le moyen de l ' ins

t ruc t ion et de l ' éducat ion. Il n 'y a, j e le r é p è t e , per

sonne ayant obse rvé le jeune âge qui ne connaisse 

ces faits, qui ne les ait mille fois r e m a r q u é s , qui , ap rès 

que lque t e m p s , n 'a i t é té f rappé de voir se réfléchir 

avec une su rp renan te exac t i tude l ' homme enseignant 

dans l'enfant enseigné. 

On c o m p r e n d dès lors combien cet te puissance a 

dû a t t i r e r l 'a t tent ion : car , encore une fois, elle est 

si g r a n d e que les p a r e n t s qui consen ten t à déléguer 

d 'une maniè re à peu p r è s complè te à au t ru i l ' instruc

tion et l 'éducat ion de leurs enfants , qui consen ten t 

à ce que leurs enfants reçoivent ce t te ins t ruc t ion , 

ce t te éduca t ion , sous un au t r e toi t que le toit p a 

t e r n e l , consen ten t en définitive à s o u m e t t r e , en 

que lque s o r t e , leurs enfants à une au t r e pa te rn i t é , 

consen ten t , en que lque so r t e , à les j e t e r dans un 

au t r e moule que le moule de la famille dans laquelle 

ils son t n é s . Et il se peu t que ce changemen t soit 

uti le d a n s un g rand n o m b r e de c a s ; mais , utile ou 

nuis ib le , il n ' es t p a s moins vrai que l'influence don t 

j e par le exis te et que l 'enfance et l 'adolescence se 

pl ient essent ie l lement aux idées , aux sen t iments , 
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m ê m e aux formes des p e r s o n n e s chargées de leur 

in s t ruc t ion et de leur éduca t ion . 

De ces cons idé ra t ions géné ra le s , et qu ' i l sera i t si 

facile d ' é t e n d r e , su r la pu i s sance de l ' ense ignement , 

s u r t o u t l o r squ 'on p r end ce m o t dans un sens comple t , 

l o r squ ' on entend pa r l e r à la fois de l ' ins truct ion 

p r o p r e m e n t d i te et de l ' éduca t ion , de ces cons idéra

t ions géné ra le s , dis- je , il r é su l t e des conséquences 

de la p lus hau t e i m p o r t a n c e . 

Et d ' a b o r d , p lus les p e r s o n n e s à qui l ' ense igne

m e n t s ' ad res se sont j e u n e s , p lus il devient d i r ec t e 

m e n t influent, p lus il s ' a p p r o c h e du sace rdoce , car 

a lors il agi t p lus p a r voie d ' au to r i t é q u e p a r voie de 

r a i s o n n e m e n t . Il s ' ad resse à des intel l igences qu'il 

doit c o m m e n c e r à d é v e l o p p e r et à former , il s ' adresse 

à d e s intel l igences encore h o r s d ' é t a t de juger . 

Aussi la ques t ion de l ' ense ignement a-t-cl le dans 

t o u s les t e m p s , dans le m o n d e ancien c o m m e dans 

le m o n d e m o d e r n e , p r é o c c u p é souven t les penseur s 

e t , en par t icu l ie r , les p h i l o s o p h e s , les publ ic is tes et 

les h o m m e s d 'É ta t . 

Vous le savez, d a n s le m o n d e ancien, les espr i t s 

é ta ien t te l lement p r é o c c u p é s de ces idées , ils étaient 

te l lement f rappés de ce t te influence de l ' enseigne

m e n t sur l 'avenir des socié tés civiles, de la p a r t que 

p e u t p r e n d r e ce t te pu i s sance d a n s la ques t ion de 

l ' ass ie t te sociale, q u ' o n é ta i t a r r ivé à ce t te consé

quence ex t r ême qu ' aucun par t icu l ie r , s ans excep te r 

le p è r e de famille, ne mér i t a i t la confiance que s u p 

p o s e le rôle d ' ins t i tu teur . On pensa i t que l ' i n s t ruc 

t ion e t l 'éducat ion de la j e u n e s s e devaient ê t re 

l'affaire de la socié té e l le -même. De là les sy s t èmes , 
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de là les p ro je t s , de là les u top ies qui tendaien t à 

faire de la société une espèce de couvent , d ' ins t i tu

t ion monas t i que . 

Cer tes , nul de nous n ' e s t t en t é de p o u s s e r à un tel 

degré d ' exagéra t ion les conséquences r é su l t an t de 

la hau t e impor t ance de l ' ense ignement dans la so

c i é t é ; mais , cer tes auss i , chacun de nous voit surg i r 

là une ques t ion grave , une ques t ion difficile à r é 

soud re , p réc i sément pa r r a p p o r t à la mat iè re qui 

nous occcupe , pa r r a p p o r t à la l iber té individuelle 

app l iquée aux faits m o r a u x . La ques t ion s'élève en t re 

l 'action p u r e m e n t individuelle et l ibre et l ' in terven

tion du pouvoir , du gouve rnemen t , dans l 'enseigne

men t . 

Si la l iber té individuelle, à cet éga rd , n 'a pas de 

l imites , si en ou t re le gouve rnemen t n ' in terv ient en 

aucune façon, l ' ins t ruct ion es t l ivrée c o m p l è t e m e n t 

aux en t repr i ses par t i cu l iè res . Mais il ne m a n q u e pas 

d ' h o m m e s p e r s u a d é s que l ' ense ignement es t chose 

t r o p grave pou r que la société ne s 'en cha rge pas 

d i rec tement . Or, qu 'arr ive- t - i l dans le cas où l 'ensei

gnement a p p a r t i e n t en t iè rement et exclus ivement au 

pouvoi r , dans ce sens du moins que nul ne peu t 

s 'é tabl i r ins t i tu teur sans l ' au tor isa t ion du pouvoi r 

lu i -même? On arr ive alors à un r é su l t a t qui peu t ê t re 

doub le . 11 se peu t , en effet, qu 'un gouvernement , 

voulant accompl i r sa t âche en ent ier , r é p a n d e d 'une 

manière uniforme l ' instruct ion dans tou tes les pa r t i e s 

de l 'É ta t ; et quand j e dis l ' instruct ion, j e songe avant 

tout , c o m m e vous le faites sans d o u t e , à l ' instruct ion 

é lémenta i re , à l ' instruct ion popula i re , j e songe avant 

tout à l ' ins t ruct ion d is t r ibuée à ceux qui en ont le 

Source BIU Cujas



142 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

plus besoin et m a n q u e n t le p lus des m o y e n s de se la 

p r o c u r e r . Il se p e u t donc , j e le r é p è t e , qu 'un gou

ve rnemen t , vou lan t accompl i r en t i è r emen t sa t âche , 

r é p a n d e l ' ins t ruct ion d 'une man iè re uniforme dans 

tou te s les pa r t i e s de l 'Éta t . Ainsi, il y aura i t calomnie 

à ne pas r econna î t r e que d a n s les É ta t s au t r ich iens 

l ' ins t ruc t ion é lémenta i re es t géné ra l emen t r é p a n d u e 

pa r le g o u v e r n e m e n t lu i -même . Il y a m ê m e des 

m e s u r e s p o u r c o n t r a i n d r e les p a r e n t s à faire en sor te 

que leurs enfants reço ivent la dose d ' ins t ruc t ion que 

le g o u v e r n e m e n t veu t b ien leur a cco rde r . Mais où 

sont , dans ces s y s t è m e s po l i t iques , les ga ran t i e s que 

l ' ins t ruct ion se ra effectivement et généra lement ré 

p a n d u e ? Si l 'on p e u t c i ter un cas où cela exis te , on en 

peu t c i ter dix où cela n ' ex i s te p a s , on en peu t citer 

où le gouve rnemen t , d i s t r i b u t e u r un ique de l ' ins

t ruc t ion , la d i s t r i bue avec une telle parc imonie que 

la p lus g r a n d e pa r t i e de la popu la t ion en es t abso

lumen t p r ivée . 

Mais en accep t an t m ê m e l ' hypo thèse la p lus favo

rab le , que résul te- t - i l de ce t te ins t ruc t ion officielle? 

R a p p e l o n s - n o u s ce que nous venons de d i re su r l'in

fluence de l ' ense ignement , et r e conna i s sons que c'est 

là un d e s moyens les p lus p u i s s a n t s de s t é réo type r 

la socié té civile, un des moyens les p lus pu i s san t s de 

l ' immobil iser . Il es t à peu p r è s c e r t a i n , en ou t re , 

qu ' avec ce sys tème il faut r enonce r à t o u t e espèce de 

p r o g r è s dans l ' ense ignement et d a n s le choix des m é 

t h o d e s . Car lorsqu ' i l y a une m é t h o d e officiellement 

et géné ra l emen t é tabl ie , il se forme une rout ine 

généra le , un é ta t de choses qui devient sécula i re . 

Ainsi, sous le r a p p o r t po l i t ique e t sous le r a p p o r t 
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intellectuel, les inconvénients de ce sys tème sont 

év iden t s . 

Si vous adop tez le sys tème cont ra i re , le sys tème 

de l ' ense ignement livré complè temen t aux individus , 

aux en t r ep r i se s pa r t i cu lè res , le gouvernement n 'y 

in te rvenant d ' aucune man iè re , l ' enseignement , en un 

mo t , t r a i t é comme on t r a i t e aux Éta ts -Unis l 'é tablis

semen t des cul tes , vous aurez a lors bien c e r t a i n e 

men t la var ié té des formes , la var ié té des m é t h o d e s , 

la concur rence et t ous les au t res avan tages qui en 

résu l ten t et qui sont réels ; ma is , à côté de ces avan

t ages , vous aurez l'insuffisance d ' a b o r d ; vous aurez 

sans dou te l ' ense ignement r iche de moyens , de m é 

t h o d e s , de var ié té , là où l 'accumulat ion des hommes 

et :les r i chesses offrira aux en t rep r i ses un é ta t suffi

sant , mais qu 'aurez-vous p o u r l 'humble chaumière 

du pauvre , qu 'aurez-vous dans ces modes t e s localités 

où il y a quinze ou vingt pe t i t s enfants qui ont besoin 

d ' ins t ruc t ion , qu 'aurez-vous d a n s ces locali tés où il 

n 'y a pas peu t -ê t re un seul pa ren t qui soit dans un 

é t a t qu 'on pu isse appe le r un é ta t d ' a i s a n c e , qui 

pu i s se r é t r i bue r d 'une maniè re t an t soit peu sa t i s 

faisante le ma î t r e qui voudra i t vouer sa vie à l 'ensei

g n e m e n t ? Vous n 'aurez pas d ' ins t ruc t ion préc isément 

là où elle se ra i t le plus nécessa i re . Elle abondera i t 

d a n s les g r andes villes, dans les g r a n d s foyers, là où 

il y aura i t à la fois honneur et profit à recueill ir ; 

ma i s là où il n 'y aura i t qu 'un devoir sacré à rempl i r , 

que des sacrifices à faire, là où l 'on ne pour ra i t avoir 

en vue ni ca r r i è re br i l lante , ni r écompense telle que 

t ô t ou t a r d elle puisse vous m e t t r e en é ta t d ' aban

donne r ce t te pénible profession, là vous ne t rouveriez 
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pas de m a î t r e s , ou vous n 'en t rouver iez p a s , du moins , 

au t an t qu' i l en faudrai t . Il y au ra i t donc insuffisance, 

et b ien tô t la concur rence ne sera i t qu ' une concur 

rence p a r e m e n t de g a i n ; t and i s q u e la concur rence , 

p o u r ê t r e b o n n e en parei l le ma t i è r e , doi t ê t r e une 

concur rence d 'e f for t s , d ' honneu r , de s u c c è s , de 

gloire , s'il le faut, p o u r le h a u t ense ignemen t . 

Ainsi, d 'un cô té , l ' ins t ruct ion p u r e m e n t officielle 

immobil ise la soc ié té , et d 'ai l leurs es t incompat ib le 

avec un sys t ème pol i t ique de publ ic i té e t de d i scus 

sion. De l ' au t re cô té , l 'action p u r e m e n t individuelle 

sera i t év idemment insuffisante p o u r les local i tés qui 

en aura ien t le p lus beso in , e t t and i s qu 'e l le pou r r a i t 

réal iser ce qu 'on a vu dans plus d 'un p a y s , c ' e s t -à -

dire de br i l lants succès p o u r le h a u t ense ignement , 

elle n ' accompl i ra i t p a s les voies h u m b l e s e t m o d e s t e s 

qui sont nécessa i res p o u r l ' ins t ruct ion du p a u v r e . 

Elle se ra i t donc aussi funeste sous le r a p p o r t po l i 

t ique . Car, encore une fois, un sys t ème pol i t ique de 

d iscuss ion , de pub l ic i t é , a ce r t e s beso in de l 'univer

sali té de l ' ins t ruc t ion . C'est un sys t ème qui doit 

avant t o u t faire appe l aux lumières du p a y s . En 

conséquence , l ' ins t ruct ion généra le , l 'universal i té de 

l ' ins t ruct ion, es t une condi t ion ind ispensab le de ce 

sys t ème . 

Il a donc été r econnu avec ra i son , j e c ro is , que les 

deux sys t èmes employés s é p a r é m e n t ne sat isferaient 

ni l 'un ni l 'autre aux beso ins des popu la t ions en fait 

d ' ense ignement . 11 ne faut p a s , encore une fois, se 

la isser séduire p a r de t r o m p e u s e s a p p a r e n c e s . 

Croyez-vous que , dans les pays où la popu la t ion 

pauvre envoie le moins d 'eufants à l 'école, dans les 
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pays oti l 'on t rouve une p r o p o r t i o n énorme d ' h o m m e s 

ne s achan t ni l ire ni écr i re , il n 'y ait pas eu de g rands 

savan t s , de g r a n d s poè t e s , d 'habi les h i s to r i ens , des 

a rchéo logues de p remiè re force? On a t rouvé de tous 

ces h o m m e s d a n s les pays dont j e pa r l e . Mais de 

quelle popu la t ion étaient- i ls en tou rés? D'une popu

lat ion dont la major i té n 'ava i t aucune espèce d ' ins

t ruc t ion . Ils pouva ien t donc s'y t rouver , mais ils 

é taient rari nantes in gurgite vasto. On les t rouva i t 

dans ees p a y s , c o m m e on t rouve des pa lmiers dans 

le dése r t . Or, il es t de la gloire d 'un pays d 'avoir des 

h o m m e s éminents d a n s tou te s les pa r t i e s du savoir ; 

mais il es t essent ie l lement de l ' intérêt et , d isons- le 

f ranchement , du devoir de la société d 'avoir une 

popula t ion qui p u i s s e , tout e n t i è r e , pu ise r aux 

sources de l ' ins t ruct ion universel le et é lémenta i re . 

Il es t de son in té rê t et de son devoir , à la fois, de 

faire en so r t e que l ' ins t ruct ion ne soi t pas le privilège 

d 'un pe t i t n o m b r e d 'é lus , car ce singulier é ta t de 

choses ne pour ra i t t rouver une compensa t ion dans 

un cer ta in n o m b r e de g r a n d s savan t s au milieu de ce 

peup le élevé p r e s q u e tou t ent ier dans les t énèbres 

de l ' ignorance. 

Ce que j e dis là n ' e s t pas une exagéra t ion . Certes , 

depu i s que lques années , le sys tème d ' ins t ruct ion 

popu la i re a fait de g rands p r o g r è s en Europe . Certes , 

si l 'on pouvai t avoir une s ta t i s t ique exacte de l 'en

se ignement il y a seulement un qua r t de siècle, on 

sera i t é tonné du g rand nombre , j e ne dis pas seule

m e n t d ' h o m m e s p o r t a n t des hab i t s de toile ou de 

d r a p gross ie r , mais d ' hommes couver ts de soie et 

de velours qui ne savaient pas l ire. Aujourd 'hui le 
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tableau sera i t moins affligeant; p o u r le p h i l a n t h r o p e . 

Mais consultez les s t a t i s t iques publ iées r é c e m m e n t , 

et vous ver rez q u e , m ê m e d a n s les pays qui j o u e n t le 

p lus g rand rô le , la p r o p o r t i o n de la popu la t ion illet

t r ée e s t encore effrayante. Or, j e le p e n s e , et j e ne 

ferai à aucun de vous l ' injure d 'en d o u t e r , vous n ' ê t e s 

p a s de ceux qui veulent se p e r s u a d e r que l ' ignorance 

es t le p a s s e - p o r t de la ve r tu e t que les lumières sont 

la clef de t o u s les v ices . Vous ne le croyez p a s , et si 

l 'on vous citait tel ou tel scé lé ra t qui n ' é ta i t p a s un 

h o m m e i l le t t ré , vous r épondr i ez p a r une longue l iste 

de g r a n d s scé lé ra t s qui é ta ien t en t i è r emen t dé 

p o u r v u s de t ou t e ins t ruc t ion et que ce m a n q u e d ' ins

t ruc t ion a p o u s s é s au c r ime . Il a é té fait à cet égard 

des o b s e r v a t i o n s conc luan tes d a n s le p a y s que j ' a i 

l o n g t e m p s h a b i t é . 

Si cela e s t v ra i , j e le r é p è t e , en fait d ' ins t ruc t ion 

na t iona le , il faut, s ans d o u t e , p o r t e r ses r e g a r d s sur 

t ou t e s c h o s e s ; il faut, sans d o u t e , ne r ien nég l ige r ; il 

faut que le h a u t ense ignement ne cesse p a s d ' ê t r e un 

moyen de gloire p o u r une n a t i o n ; ma i s p a r la m ê m e 

ra i son q u e , d a n s la condui te d 'une famille, q u a n d on 

le peu t , on ne négl ige p a s les m o y e n s de luxe , mais 

en songean t avant t ou t au nécessa i r e , de m ê m e , dans 

l ' adminis t ra t ion de l ' ins t ruc t ion pub l ique , c 'es t su r 

t o u t à l 'universal i té de l ' ense ignement qu'i l faut 

songer . 

Ce p rob lème ne pouva i t p a s ne po in t se p r é s e n t e r 

lo r sque la F rance , en 1789, p roc l ama son affranchis

s e m e n t . Mais dans la p remiè re p é r i o d e de la révo lu

t ion (nous p renons la division que n o u s avons faite 

déjà) , il é tai t à peu p r è s imposs ib le de faire œ u v r e 
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durab le en mat iè re d ' ense ignemen t ; car si l 'ensei

gnement peu t se r a t t a c h e r à quelques g rands pr in

c ipes , il n 'y a p a s d'oeuvre qui , dans la p r a t i que , soit 

p lus su r cha rgée de dé ta i l s , de difficultés d 'exécut ion, 

de difficultés de tou te n a t u r e . Vous devez lu t te r avec 

tous les p ré jugés , vous devez lu t te r même avec une 

foule d ' ave rs ions . Il en est de l ' ense ignement re la t i 

vement aux individus comme de la médec ine . On ne 

chois i t p a s , on ne p e u t p a s choisir son médecin 

avec conna issance de cause , car les qua t re -v ing t -d ix-

cent ièmes des ma lades son t h o r s d ' é ta t d 'avoir une 

opinion que lconque à cet éga rd . Il en es t de m ê m e 

du ma î t r e . Il faut donc lu t t e r avec toutes so r t e s de 

prévent ions , il faut vaincre les r épugnances d 'une 

pa r t i e de la popu la t ion et les séduc t ions , le char la

t an i sme d 'une au t r e pa r t i e . Ce g rand t ravai l , soyons 

j u s t e s , é ta i t à peu p r è s imposs ib le pendan t les o rages 

de la révolu t ion . 

L 'Assemblée cons t i tuan te j e t a en avant un p r in 

cipe généra l t r è s -hono rab l e . Vous t rouvez dans les 

d i spos i t ions fondamenta les de la cons t i tu t ion de 91 : 

« Il s e ra créé et o rganisé une ins t ruct ion publ ique 

y> commune à t o u s les c i toyens , g ra tu i te à l 'égard 

» des pa r t i e s d ' ense ignement ind ispensab les p o u r 

» tous les h o m m e s , e t don t les é tab l i ssements 

» se ron t d i s t r ibués g radue l lement dans un r a p p o r t 

» combiné avec la division du royaume ». C'était là, 

c o m m e vous le voyez, un pr inc ipe tou t à fait géné

ra l . Rien n 'é ta i t défini, et lo r squ 'on parlai t d 'un ensei

gnemen t abso lumen t gra tu i t p o u r tous les c i toyens , 

c 'é tai t p r e n d r e une charge don t l 'é tendue n 'avai t pas 

é té calculée. 
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La Convention s 'occupa p lus d 'une fois de la r égu

lar isa t ion de l ' ins t ruc t ion pub l ique . Elle s'en occupa 

en 9 3 , lorsqu 'e l le déc ré t a l ' é t ab l i s sement des écoles 

p r i m a i r e s , p a r la loi du 30 mai , loi qu'i l faut combi 

ne r avec celle du 21 o c t o b r e de la m ê m e année . Elle 

s 'en occupa auss i p a r une au t r e loi du 28 oc tob re 

de la môme année , et c 'es t à ce t te de rn iè re loi que 

r e m o n t e l ' idée de la format ion d e s comi tés d ' examen 

et de survei l lance, des comi tés p a r d i s t r i c t s , des 

comi tés p a r a r r o n d i s s e m e n t s pou r les ins t i tu teurs 

p r i m a i r e s . « Le comi té , disai t la loi, examinera , pou r 

» tous ceux qui v o u d r o n t se voue r à l ' ins t ruct ion 

» p r ima i r e , leurs conna i ssances , l eurs m œ u r s et 

» leur p a t r i o t i s m e ». L' idée de ces comi tés de sur

veillance et d ' examen r e m o n t e , c o m m e vous le voyez, 

a la loi du 28 o c t o b r e 1793 . Ce ne fut que le 29 fri

mai re an II (19 d é c e m b r e 1793) que la Convention 

rend i t un déc re t su r l 'o rganisa t ion généra le de l ' ins

t ruc t ion pub l ique ; ce fut dans ce m ê m e décre t 

qu 'e l le p roc lama la l iber té de l ' ense ignement . « L'en-

» se ignement e s t l ibre », di t l 'art icle 1 e r ; « il es t fait 

» pub l iquemen t » (a r t . 2) . Cependan t on ajoutai t 

dans l 'art icle 3 : « Les c i toyens qui v o u d r o n t se 

» vouer à l ' éducat ion na t ionale d e v r o n t : 1° faire 

» une déclara t ion p réa lab le , déc la re r l eurs n o m s , 

» l ' engagement qu ' i l s v o u d r o n t p r e n d r e , la b r a n c h e 

» de l ' ense ignement à laquelle ils v o u d r o n t se vouer . 

» Ils devron t , en o u t r e , p r o d u i r e un certificat de 

» civisme et de bonnes m œ u r s ». Dans une au t r e 

sect ion, tous les i n s t i t u t eu r s p r ima i re s é ta ien t soumis 

à la surveil lance de l ' au tor i t é munic ipa le , laquel le 

avai t le d ro i t de dénonce r ceux qui ne r empl i s sa i en t 
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p a s leurs devoirs et de leur faire appl iquer une 
pe ine . J 'a joute que tous les enfants devaient se 
r e n d r e à l 'école. 

Telle é ta i t la base du sys t ème de la Convention. 

Vous y t rouvez la l iberté de l 'enseignement , mais en 

m ê m e t e m p s des ga ran t ies demandées aux ensei

g n a n t s , un certificat de civisme et de bonnes m œ u r s . 

Vous y t rouvez , en t ro is ième lieu, la survei l lance, 

la dénoncia t ion de l 'autor i té surveil lante et la puni 

t ion pa r l ' au tor i té compé ten t e . 

Le déc re t du 27 b ruma i r e an III (17 novembre 

1794) régla de nouveau tou t ce qui concernai t les 

écoles p r ima i r e s , en conse rvan t à peu p rè s les bases 

don t j e viens de par le r . Seulement il é tabl issa i t des 

sala i res uniformes pou r les ins t i tu teurs officiels. 

C'était une chose dés i rab le , mais difficile à réal iser . 

Le min imum étai t de 1,200 francs p o u r les ins t i tu

t eu r s et de 1,000 francs p o u r les ins t i tu t r ices . Je 

vous laisse à c o m p r e n d r e à combien se sera i t élevée 

cet te cha rge p o u r la F rance . Aussi ce t te d isposi t ion 

ne fut-elle j a m a i s exécutée . 

Maintenant , si vous suivez l 'h is toire du pr incipe 

que nous examinons , vous entrez dans un au t r e 

o r d r e d ' idées . En 1795, le 25 oc tobre , para î t une 

nouvelle loi su r l ' ins t ruct ion publ ique , et ici le mi

n imum du salaire p o u r les ins t i tu teurs et les ins t i tu

t r ices n ' e s t p lus de 1,200 e t de 1,000 francs. Tout le 

sala i re qu 'on leur accorde se r édu i t à un logement 

g ra tu i t . Tout le r e s t e devait leur ê t re fourni pa r les 

r é t r ibu t ions des élèves, ré t r ibu t ions fixées pou r 

chaque localité pa r les adminis t ra t ions dépa r t emen

ta les . L ' ins t ruct ion popula i re aussi , t r ès -é tendue 
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d a n s les s y s t è m e s p r é c é d e n t s , es t r e s t r e in t e ici, ca r 

elle doi t se b o r n e r à la l ec tu re , à l ' écr i ture et à la 

mora l e c ivique. 

J ' a r r ive au Consula t , e t vous t rouvez encore ici 

un au t r e p r inc ipe qui v ient i m m é d i a t e m e n t se gl is

se r d a n s la légis la t ion p o u r la m e t t r e en h a r m o n i e 

avec le sys t ème en v igueur , ou p lu tô t avec celui 

qu 'on p r é p a r e . La loi de 94 é t enda i t les l imites de 

l ' ins t ruc t ion popu la i r e , p r o m e t t a i t des sa la i res assez 

cons idé rab le s aux in s t i t u t eu r s . La loi r e n d u e sous le 

Direc to i re r e t r a n c h e les sa la i res et r e s s e r r e les bor 

nes de l ' ense ignement . La loi du 11 tloréal an X 

(mai 1802) r e t r a n c h e m ô m e le logemen t qu ' acco r 

dai t le Direc to i re , e t , t and i s que la législat ion d i rec 

tor ia le obl igeai t les i n s t i t u t eu r s à recevoi r g ra tu i t e 

m e n t un q u a r t de leurs é lèves , la nouvel le législation 

ne les oblige p lus à en recevoi r ainsi qu 'un c inquième. 

La popu la t ion pauv re p e r d donc une p a r t i e de la 

faveur qui lui é ta i t a cco rdée . Ensu i te , po in t d 'écoles 

seconda i res sans l ' au to r i sa t ion p réa lab le du gouver 

n e m e n t . Ainsi, la l iber té d ' e n s e i g n e m e n t d i spa ra î t , 

au moins p o u r une p a r t i e . 

Mais on ne pouva i t s 'en tenir là. Comme du Con

sulat on p a s s a à l 'Empire , ainsi de la loi de 1802 on 

p a s s a à la loi de 1806. Cette loi é tabl i t que « il sera 

» formé sous le nom d 'Univers i té impér ia le un c o r p s 

» cha rgé exclusivement de l ' ense ignement et de l 'édu-

» cat ion publ ique dans tou t l 'Empire ». A la fin de 

ce t te loi de 1 8 0 6 , il é tai t dit que l 'o rganisa t ion 

du c o r p s ense ignant serai t p r é s e n t é e en forme 

de loi au Corps législatif à la sess ion de 1810 . 

Mais le Corps législatif ne fut j ama i s consu l té , et 
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un décre t impér ia l , du 17 mar s 1808, organisa l 'Uni

ve r s i t é . 

Un des pr inc ipes de ce déc re t é ta i t qu ' aucune 

école, aucun é tab l i ssement que lconque d ' ins t ruct ion, 

ne pou r r a i t se former en dehor s de l 'Université impé

riale et sans l ' au tor isa t ion de son chef. Ainsi, le 

g rand pr inc ipe de l 'Université impér ia le é ta i t l 'en

se ignement officiel. La l iber té d ' ense ignement étai t 

complè t emen t exclue, ce qui ne veut p a s d i re qu'il 

n 'y avait p a s d ' ense ignement pr ivé . Mais cela ne 

pouva i t avoir lieu qu 'avec l ' au tor isa t ion de l 'Univer

s i té , en se conformant à la loi univers i ta i re et en 

payan t cer ta ine ré t r ibu t ion . 

La législat ion impéria le s 'étai t occupée , en ou t re , 

de l ' ense ignement secondai re et supér ieur . Et cer tes 

il es t loin de ma pensée de ne pas reconnaî t re tou t le 

bien qu'el le a fait à cet éga rd . L ' ins t ruct ion secon

da i re , en effet, avai t é té p re sque abandonnée sous 

les r ég imes p r é c é d e n t s . 

Le sys tème impéria l ne fut pas r epous sé p a r la 

Res t au ra t i on . Il y eut cependan t différentes lois , s u r 

tou t sur l ' ins t ruct ion p r imai re et sur le degré de 

survei l lance à donner à telle ou telle au to r i t é . La loi 

du 29 février 1816 a t t r ibua i t ce t te surveil lance aux 

au to r i t é s civiles, sans exclure la p a r t légitime de 

l ' au tor i té ecclés ias t ique. Ce pr incipe fut modifié plus 

t a r d p a r l 'o rdonnance du 8 avril 1824, qui faisait de 

l ' au tor i té ecclés ias t ique l 'autor i té essentielle en fait 

d ' ins t ruc t ion . Ainsi, pou r les écoles dotées soit pa r 

les c o m m u n e s , soit pa r des associa t ions , et recevant 

c inquan te élèves g ra tu i t s , l ' autor isa t ion d 'exercer les 

fonctions d ' ins t i tu teur devait ê t re délivrée pa r un 
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comi té p r é s idé p a r l ' évèque d iocésa in et c o m p o s é 

de q u a t r e no tab l e s moi t ié la ïcs , moi t ié ecclésiast i 

q u e s . P o u r les écoles de m o i n d r e i m p o r t a n c e , 

l ' évêque donna i t seul l ' au tor i sa t ion , avai t la su rve i l 

lance de l 'école et pouva i t r é v o q u e r l ' ins t i tu teur . 

L 'o rdonnance du 8 avril 1824 fut a b r o g é e , du r e s t e , 

pa r une au t r e o rdonnance du 21 avril 1828 . 

Cette loi et ces deux o rdonnances vous indiquent 

à elle seules les t ro is nuances po l i t iques sous l es 

quel les on avait p a s s é . 

A la Révolut ion de jui l let , on inscrivi t dans la 

Cha r t e , ar t ic le G9, p a r m i les ob je t s auxque l s il d e 

vait ê t r e pou rvu p a r des lois s épa rée s et d a n s le plus 

cou r t délai poss ib le : « L ' ins t ruc t ion pub l ique et la 

» l iber té d ' ense ignement ». Ainsi la législat ion de la 

Char te de 1830, en exigeant à cet éga rd une loi s p é 

ciale, a établi le p r inc ipe de la concil iat ion en t r e l ' in

tervent ion du gouve rnemen t dans l ' ense ignement 

et la l iber té de l ' ense ignement . Sans exclure l 'ensei

gnemen t officiel, il a consacré le p r inc ipe d e l à l iber té 

d ' ense ignement . Telle es t la d i spos i t ion textuel le de 

la Char te , sa l e t t r e et son e sp r i t . 

Ainsi, en fait de l iber té d ' ense ignemen t c o m m e de 

p lus ieurs au t res l ibe r tés , a p r è s un long d é t o u r , on en 

es t r evenu aux pr inc ipes qui avaient é té a b a n d o n 

n é s . Seulement on es t revenu à ces p r inc ipes dans 

un t e m p s où la réa l i sa t ion , où l ' appl ica t ion de ces 

p r inc ipes es t chose poss ib le . 

Le pr inc ipe donc es t p o s é dans la Cha r t e . La 

F rance doi t jou i r de la l iber té de l ' ense ignement ; 

ce t te l iber té d ' ense ignement ne doi t p a s exclure l ' ins

t ruc t ion publ ique p r o p r e m e n t d i te , l ' ense ignement 
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officiel. Il s 'agissai t donc de les coordonner , de les 

concil ier , de laisser au l ibre ense ignement son dé 

ve loppemen t , mais de le me t t r e en p résence de l 'en

se ignement officiel, d 'é tabl i r une concurrence de plus 

sans pa ra lyse r la concur rence de l ' indust r ie pr ivée ; 

il s 'agi t de l 'obl igat ion qu ' a le gouvernement de suf

fire p a r t o u t où l ' indust r ie pr ivée n ' a r r ivera i t p a s , il 

s 'agit de venir au secours de ceux qui n ' aura ien t p a s 

le moyen d 'é tabl i r l ' ense ignement l ibre ; il s 'agit 

d 'évi ter le double inconvénient don t nous par l ions il y 

a un ins tan t : l ' immobil i té de l ' ense ignement officiel 

et l 'insuffisance de l ' ense ignement l ibre . Tous les 

m o d e s imaginables p o u r r o n t ê t re essayés , et l 'on évi

t e r a ainsi l ' inconvénient d 'une rou t ine éternelle qui 

s ' a t t ache p r e s q u e tou jours au sys tème officiel lo r s 

qu'i l es t exclusif ; et en m ê m e t e m p s , l ' instruct ion 

l ibre , qui ne suffirait pas p o u r tous et pa r t ou t , n 'en

t ra înera pas d ' inconvénients , pa rce que l ' instruct ion 

officielle p é n é t r e r a là où l ' ins truct ion l ibre n ' a r r i 

verai t p a s . 

Tel es t , dis- jc , le pr inc ipe posé p a r la Char te . 

R e s t e l ' appl icat ion ; et ce r tes l 'appl icat ion n ' e s t pas 

chose facile. Elle n 'a été faite jusqu ' ic i que dans la 

b r a n c h e la plus impor t an te de l ' enseignement , j e 

veux di re dans l ' ins t ruct ion p r imai re ou é lémentai re . 

L 'appl ica t ion du principe a été faite p a r la loi du 

28 juin 1838 sur l ' ins truct ion p r ima i re . 

L 'économie de ce t te loi consis te en ceci : elle 

dé te rmine p r emiè r emen t ce qu 'on doit en tendre pa r 

ins t ruct ion p r imai re et quel es t son objet : « L' ins-

» t ruc t ion p r ima i re , dit l 'article 1 e r , est é lémentai re 

» ou supé r i eu re . L ' instruct ion pr imaire é lémenta i re 
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» c o m p r e n d nécessa i rement l ' ins truct ion mora le et 

» re l igieuse, la l ec tu re , l ' éc r i tu re , les é léments de 

» la langue française et du calcul, le sys tème légal 

» des po ids e t m e s u r e s . — L ' ins t ruc t ion p r ima i re 

» supé r i eu re c o m p r e n d nécessa i r emen t , en ou t r e , les 

» é léments de la géomét r ie et ses appl ica t ions 

» usuel les , spéc ia lement le dess in l inéaire et l ' a rpen-

» t age , des no t ions des sciences phys iques e t de 

» l 'h is toire nature l le appl icables aux usages de la 

» vie, le chan t , les é léments de l 'h is to i re et de l a g é o -

» g raph ie , et su r tou t de l 'h is toire et de la géog raph ie 

» de la F rance . — Selon les beso ins et les r e s s o u r c e s 

» des local i tés , l ' ins t ruct ion p r ima i re p o u r r a r e c e -

» voir les déve loppemen t s qui se ron t j u g é s conve-

» nables ». 

Elle pose ensui te le pr inc ipe de la Char te en d i san t , 

ar t icle 4 : « L ' ins t ruct ion p r ima i re es t pr ivée ou 

« publ ique ». Elle c o m m e n c e m ê m e p a r s ' occuper 

de tou t ce qui concerne les écoles p r ivées . 

Or, c o m m e n t la légis lateur a-t-il concilié la l iber té 

de l ' ense ignement avec les ga ran t i e s que d e m a n d e 

l 'exercice de ce dro i t , de ce vér i table sace rdoce , l o r s 

qu'i l s 'agit de l ' ins t ruct ion de l 'enfance, de ce t te 

ins t ruc t ion qui se donne p a r au to r i t é plus q u e pa r 

r a i sonnemen t? Il ne pouvai t p a s ne po in t s'offrir aux 

e sp r i t s une compara i son en t re l ' ins t i tu teur e t l ' avo

ca t et le médecin . Chacun de n o u s es t l ibre , l o r sque 

son co rps es t ma lade , d ' appe le r tel médecin que bon 

lui s e m b l e ; chacun est l ibre, s'il a le ma lheu r d 'avoi r 

un p r o c è s , de s ' a d r e s s e r à l 'avocat de son choix . 

Voilà la l iber té . Mais, ainsi que nous l ' avons di t , su r 

mille França i s , il n 'y a pas deux cen t s individus 
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capab les de d i sce rne r un médec in d 'un char la tan , un 

avocat d 'un p r o p a g a t e u r de chicane. La société vient 

au secours des indiv idus , les p ro tège contre leurs 

p r o p r e s e r r e u r s , au t an t qu'il lui es t donné de le faire, 

comme elle les p ro tège en plaçant des bar r iè res sur 

une r o u t e b o r d é e de p réc ip ices . Elle défend l 'exer

cice de la médecine à t ou t h o m m e qui n 'a pas subi 

les épreuves de capac i té . Cela ne veut pas dire que 

la médec ine ne soit; pas l ibre , mais cela veut dire 

qu'il n 'y au ra p a s de char la tans qui puissent se don

ner pou r médec ins . 

Ce qu 'on di t du médecin , on le dit de l 'avocat , de 

l 'avoué, du n o t a i r e ; la société ne défend à pe r sonne 

d 'exercer ces profess ions , mais elle soumet ceux qui 

veulent les exercer à des garant ies de capaci té . 

Eh bien, pou r les maladies de l 'âme, au tant que 

ces maladies sont dans le r e s so r t du pouvoir social, 

il en es t de m ê m e . La société ne défend à personne 

de se l ivrer à ce t te ca r r iè re , non br i l lante mais hono

rab le , de l ' instruct ion et de l 'éducation de l 'enfance; 

mais , avant de confier un dépô t aussi précieux que 

l 'avenir de la société el le-même aux mains de l ' insti

tu teur , la loi lui demande : « Qui es-tu? D'où viens-

» tu? Qu'as-tu fait? Que sais- tu? » Elle lui demande 

des épreuves de capaci té et de moral i té : voilà le 

pr inc ipe de la loi. « Article 4. Tout individu âgé de 

» 18 ans accomplis pour ra exercer la profession 

» d ' ins t i tu teur p r imai re , et d i r iger tou t é tabl isse-

» men t quelconque d ' instruct ion pr imai re , sans au-

» t r è s condi t ions que de p résen te r préalablement au 

» mai re de la commune où il voudra tenir école : 

& — 1° un breve t de capaci té obtenu, après examen, 
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» selon le degré de l 'école qu'il veut é t ab l i r ; — 

» '2° un certificat cons t a t an t que l ' impé t ran t es t digne 

» pa r sa mora l i t é de se l ivrer à l ' ense ignement . Ce 

» certificat sera dél ivré , sur l ' a t t es ta t ion de t ro i s 

> conseil lers munic ipaux , p a r le mai re de la com-

» mime ou de chacune des c o m m u n e s où il aura 

» rés idé depu i s t ro is ans ». 

Telle es t la conciliation imaginée , d a n s la loi du 

2K ju in 1833, en t re le p r inc ipe de la l iber té de l 'en

se ignement et les ga ran t ies que l ' ins t i tu teur doit 

offrir à la socié té . Mais quel les son t en r evanche les 

garan t ies pou r l ' ins t i tu teur qu 'on accuse ra i t d ' incon-

dui te , d ' immora l i té? Voilà où l ' ins t i tu teur p e u t de

m a n d e r à son t ou r quelle es t sa ga ran t i e con t r e les 

ca lomnies , con t re les p r é j u g é s ; car l ' ins t i tu teur , su r 

tou t dans les pe t i tes local i tés , se t rouve souven t dans 

une posi t ion difficile. On sait quels sont que lque 

fois les an imos i tés , les p ré jugés des pe t i t e s local i tés ; 

il est peu d ' h o m m e s auss i à p la indre q u e celui qui 

es t vict ime de ces an imosi tés et de ces p r é j u g é s . Si 

l 'on ne fait que lui r e n d r e la vie difficile, il peu t se 

t r a n s p o r t e r a i l l eurs ; mais si l 'on arr ive à des a t t a q u e s 

con t r e sa mora l i t é , con t re sa vie p r ivée , a lo rs ar r ive 

la ques t ion : quelle est la ga ran t ie p o u r lui , quel le 

es t la garan t ie pou r la socié té? Ici le p r o b l è m e d e 

venai t p lus difficile encore à r é s o u d r e : vous c o n 

naissez tous pa r les exemples du dro i t pénal combien 

la solut ion étai t difficile. Quels son t les p r inc ipes 

fondamentaux du dro i t péna l ? Une loi définit d 'une 

maniè re quelconque le cr ime ou le délit et dé t e rmine 

la pe ine . Maintenant , c o m m e n t fe ra - t -on une loi p é 

nale sur l ' immoral i té et l ' incondui te de l ' ins t i tu teur? 
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Quelle e s t la législation qui v iendra définir les cr imes 

ou dél i ts p r o p r e m e n t d i t s? La loi pénale n 'a t te in t 

dans chaque espèce que les faits pour ainsi dire les 

plus g ros et les p lus faciles à saisir avec la main. 

Mais comment peut-el le définir l ' immorali té du maî t re 

vis-à-vis des enfants qu'i l es t chargé d ' ins t ru i re , son 

incondui te dans son école ? Ce ne sont pas là mat iè res 

de dro i t pénal p r o p r e m e n t d i t ; dès lors on r i sque de 

tomber dans un a rb i t ra i re complet . Le soume t t r ez -

vous à l ' autor i té adminis t ra t ive , ou bien le t radui rez-

vous en jus t i ce? Lui ferez-vous subir un déba t public? 

Et a lors fera-t-on venir ses élèves et leurs pa ren t s 

pou r r end re le public témoin d 'un déba t déplorable ? 

Que l ' ins t i tu teur soit innocent ou coupable , le déba t 

sera dép lorab le pour lui, pour les enfants , pour la 

locali té. Le p rob lème étai t ex t rêmement difficile ; 

voici comment le législateur de 1833 en a cherché la 

solution : 

11 n 'y a plus de décision arb i t ra i re du pouvoir 

adminis t ra t i f : c 'est à l ' adminis t ra t ion de la jus t i ce , 

c 'est au corps judiciai re inamovible qu 'on a recours ; 

mais on n 'emploie pas les formalités r igoureuses du 

Code d ' ins t ruc t ion criminelle. Voici l 'article 7 de la 

loi : «Tou t ins t i tu teur pr ivé , sur la demande du c o -

» mité ment ionné dans l 'article 19 de la p résen te loi 

» ou sur la poursu i te d'office du minis tère publ ic , 

» p o u r r a ê t re t radu i t , pou r cause d ' inconduite ou 

» d ' immoral i té , devant le t r ibunal civil de l ' a r ron-

» d i ssement et ê t re in terdi t de l 'exercice de sa p r o -

» fession à t emps ou à toujours . — Le t r ibunal 

» en tendra les par t ies et s t a tue ra sommairement en 

» c h a m b r e du conseil . Il en s e r a d e même sur l 'appel . 
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» qui devra ê t r e in ter je té dans le délai de dix j o u r s , 

» à c o m p t e r du j o u r de la notification du j u g e m e n t , 

» et qu i , en aucun ca s , ne sera suspensif . — Le t o u t 

» sans pré judice des pou r su i t e s qui p o u r r a i e n t avoir 

y> lieu p o u r c r imes , dél i ts ou con t raven t ions p r é v u s 

» p a r les lois ». 

Ainsi, vous le voyez, c 'es t l ' au tor i té jud ic ia i re qui 

s t a t u e ; mais le t r ibuna l n ' e s t poin t le t r ibuna l cr i 

minel , c 'es t le t r ibunal civil, et il s t a tue en c h a m b r e 

du consei l , il n 'y a donc po in t de publ ic i té . La peine 

ne d é p a s s e p a s l ' interdict ion à t e m p s ou à t ou jou r s . 

11 y a la ga ran t ie de l ' appel , le t r ibuna l d ' appe l juge 

dans les mômes formes que celui de p r emiè re i n s 

t ance . 

Ainsi, en r é s u m é , la solut ion du p r o b l è m e a é té 

che rchée dans ce t te double combina ison : exclusion 

de l ' au tor i té admin is t ra t ive e t ga ran t ie de l ' au tor i té 

jud ic ia i re ; exclusion des règ les posi t ives et r i gou 

reuses du d ro i t péna l , p o u r y subs t i tue r les formes 

paternel les du t r ibunal civil, pénal i té qui ne doi t p a s 

d é p a s s e r l ' interdict ion à t e m p s ou à tou jour s de 

l 'exercice de la profess ion. 

Tel es t le p remie r essai de concil iat ion en t re le 

p r inc ipe de la l iber té de l ' ense ignement posé p a r la 

Char te , avec les garan t ies pou r la société et les ga 

ran t ies p o u r les individus , et l ' ense ignement officiel. 

Un deuxième essa i p o u r l ' ins t ruc t ion s u p é r i e u r e 

n ' é t an t encore qu 'un pro je t soumis aux C h a m b r e s , 

il ne nous appa r t i en t p a s d 'en pa r l e r . Nous a t t en 

d r o n s que les lois soient a d o p t é e s pou r en faire le 

sujet de no t re cou r s . 
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S O I X A N T I È M E L E Ç O N . 

S O M M A I R E 

Droit de pétition. — Il doit être placé au nombre des droits publics, 
quoique la Charte n'en parle que pour en régler l'exercice vis-à-vis 
des deux Chambres. — Il est posé en principe dans les constitutions 
de 91, de 93, de l'an III et de l'an VIII, ainsi que dans les Chartes de 
1814 et de 1830. — Embarras et dangers que peut présenter l'exercice 
de ce droit s'il n'est sagement réglé. — Disposition du statut de 
Charles II en Angleterre. — Nombreux décrets de l'Assemblée cons
tituante et de l'Assemblée législative. — Disposition de la constitution 
de l'an III. 

MESSIEURS, 

Nous avons examiné les d ive r ses formes de mani

festat ion de la pensée dans leurs r a p p o r t s avec le 

droi t public et la loi const i tut ionnel le . Il en es t une 

don t nous n 'avons point encore par lé , et qui pour 

t an t est d 'une assez hau te impor tance et joue un assez 

grand rôle dans l 'ensemble de nos inst i tut ions pour 

que nous lui accord ions quelques ins tants d 'a t ten

t ion, j e veux par le r du droi t de pét i t ion. 

Le dro i t de pét i t ion, considéré dans tou te son 

é tendue , d 'une manière générale , es t la faculté qui 

appa r t i en t à toute personne de s 'adresser aux pou

voirs sociaux, aux autor i tés const i tut ionnelles , pour 
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leur faire connaî t re tel et tel fait, tel et tel é ta t de 

c h o s e s , et pou r r éc lamer leur in te rvent ion . C'est là 

l ' idée généra le . Aussi , envisagé de ce po in t de v u e , 

le d ro i t de pé t i t ion s 'applique-t- i l t o u s les j o u r s à 

t ou te s c h o s e s , dans les r a p p o r t s des individus avec 

le pouvoi r . 

Il es t , vous le savez t o u s , des ob je t s e t des b r a n 

ches du pouvoi r à l 'égard desque l s ce d r o i t de pé t i 

t ion a été réglé d 'une maniè re p réc i se , à l ' égard d e s 

quels la loi t r ace avec le plus g rand détai l les formes 

à su ivre , les règ les à o b s e r v e r p o u r p o r t e r à la con

na i ssance de l ' au tor i t é les d e m a n d e s q u ' o n es t ime 

devoi r faire, et pou r ob ten i r l ' in tervent ion du pou

voir et de la force sociale en faveur du dro i t qu 'on 

réc lame . Que sont , en effet, t o u t e s nos lois de p r o 

cédure , soi t de p r o c é d u r e jud ic ia i re , soi t de p r o c é 

dure que nous appe l le rons con ten t ieuse ou admin is 

t r a t ive? Les lois év idemment ne sont p a s au t r e chose 

qu 'un r é s u m é des d e m a n d e s , des pé t i t ions que cha 

cun es t ime avoir d ro i t d ' a d r e s s e r au pouvo i r social 

p o u r qu'i l in terv ienne , p o u r qu'i l r econna i s se le 

d ro i t qu 'on réc lame et p o u r q u e , ce d ro i t une fois r e 

connu p a r lui, il nous p r ê t e force et a p p u i . Mais il 

n 'en es t p a s de t ou t e s choses c o m m e des ma t i è r e s à 

l 'égard desquel les la m a r c h e à suivre a été exac te 

men t réglée . Il es t d ' au t r e s ob je t s , il es t d ' au t r e s 

au to r i t é s à l ' égard desque l s ces r èg l emen t s s t r i c t s , 

ce t te p r o c é d u r e détai l lée n ' ex i s ten t p a s , à l ' égard 

desque l s l 'exercice du d ro i t et la forme de ce t e x e r 

cice ont conservé p lus de l iber té , et en c o n s é q u e n c e 

p lus de var ié té . 

C'est à ces mat iè res que s ' app l ique p r o p r e m e n t ce 
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qu 'on a appelé le droi t de pét i t ion; c 'est à ces r e 

cours faits à l 'une ou à l ' aut re des au tor i tés const i 

tut ionnel les , en d e h o r s des formes et des règles des 

r ecour s judic ia i res ou quasi - judic ia i res . Et pa rmi 

les au tor i tés const i tu t ionnel les auxquel les on a cou

tume de s ' ad resse r en parei ls cas , se t rouven t l 'une 

et l ' au t re C h a m b r e , ces deux b r a n c h e s du pouvoi r 

législatif, la Chambre des pa i r s et la Chambre des 

d é p u t é s . Il y a donc , encore une fois, exercice du 

droi t de pét i t ion, m ê m e en l 'envisageant sous ce 

point de vue moins é t endu , il.y a, d is - je , exercice 

du droi t de pét i t ion t ou t e s les fois qu 'on s ' ad resse à 

une au tor i té cons t i tuée , dans le b u t ou de lui p r é 

sen te r une pla inte p o u r ob ten i r un r e d r e s s e m e n t , ou 

de lui p r é sen t e r toute au t r e réc lamat ion dans un in

té rê t individuel, ou de lui faire une d e m a n d e g r a 

cieuse, ou lo r squ 'on s 'adresse à l 'un des pouvoi r s 

dans le b u t de p rovoque r une m e s u r e d ' in té rê t gé 

néral , ou encore dans le b u t de lui donne r un a v e r 

t i s sement , de lui fournir un rense ignement qui pu isse 

r endre plus facile la t âche dont il es t cha rgé . Bref, 

le droi t de pét i t ion s 'exerce soit dans l ' intérêt p a r t i 

culier des pé t i t ionnai res , lorsqu ' i l s demanden t le 

r e d r e s s e m e n t d 'un t o r t ou le r é t ab l i s sement d 'un 

droi t individuel, soit dans l ' in térê t généra l , p a r le 

moyen de r ep ré sen t a t i ons , de rense ignements four

nis , d é m e s u r e s p rovoquées d ' ap rè s l 'observat ion de 

tel ou tel fait social . 

Dès lo rs , il es t aisé de c o m p r e n d r e pourquoi nous 

t r a i tons en ce m o m e n t du dro i t de pét i t ion. C'est 

dire en d ' au t r e s t e r m e s que nous plaçons le d ro i t de 

pét i t ion au n o m b r e des dro i t s publ ics , car tou t le 
m. U 
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m o n d e sai t que ce ne son t p a s seu lement les pe r 

sonnes jou i s san t de l 'exercice des d ro i t s pol i t iques 

qui peuven t exercer le droi t de pé t i t ion . Ce dro i t 

p e u t ê t r e exercé p a r une femme, p a r un p ro lé ta i re ; 

il p e u t l 'ê t re m ê m e p a r u n h o m m e qu 'un j u g e m e n t a 

pr ivé de ses d ro i t s civils e t , m a p ropos i t i on dût-el le 

p a r a î t r e é t r a n g e aux logiciens , j e vais p lus loin en

core : j e dis que l 'exercice du d ro i t de pé t i t ion a p 

pa r t i en t môme à un individu m o r t c iv i lement ; car , j e 

vous le d e m a n d e , l ' homme qui n ' e s t m o r t que civile

m e n t ne conserve- t - i l p a s que lques d r o i t s , ou , en 

d ' au t r e s t e r m e s , n ' a - t -on p a s à son é g a r d que lques 

ob l iga t ions? Oui, sans d o u t e ; on a au moins celle de 

r e s p e c t e r sa v ie . Ainsi l ' homme qui n ' a encouru que 

la m o r t civile n'a-t-il p a s le d ro i t de n ' ê t r e point 

mis maté r ie l l ement à m o r t ? Peu t -on le t u e r si l 'on 

v e u t ? Ce sera i t là un m e u r t r e , un a s sas s ina t . Les 

a u t r e s on t d o n c des obl iga t ions vis-à-vis de lui, e t 

lui un d ro i t vis-à-vis des a u t r e s . 

Je p r e n d s ce cas ex t r ême p o u r p r o u v e r qu ' en dép i t 

du légis la teur , vous n 'enlèverez p a s au c o n d a m n é sa 

qual i té d ' h o m m e , et non - seu l emen t d ' h o m m e p h y 

s ique , mais d ' h o m m e m o r a l . Cela a d m i s , imaginez 

q u e t o u s ceux qui devra ien t le p r o t é g e r d a n s ce t te 

s p h è r e auss i é t ro i te q u e vous pou r r ez le concevoi r , 

imaginez que t ou t e s les a u t o r i t é s c h a r g é e s de le p r o 

t ége r oubl iassen t ce devoi r : n 'y aurait- i l donc p o u r 

cet h o m m e aucune espèce de r e s s o u r c e ? Ne p o u r r a -

t-il p a s se p la indre , ne pour ra - t - i l p a s u s e r du d ro i t 

de pé t i t ion , ou, s'il en u s e , lui r é p o n d r a - t - o n g rave 

ment : « At tendu que tu es m o r t , tu ne peux p a s écr i re ; 

» ceux qui sont cha rgés de te p r o t é g e r ne le font p a s . 
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» mais nous ne pouvons p a s écou te r tes pla intes ? » 

Cela r épugne au bon sens , cela r é p u g n e à l ' humani té , 

cela r épugne m ê m e à la bonne et saine logique , qui 

di t qu ' avan t tou t les vivants ne sont pas m o r t s , et 

que t an t qu 'un h o m m e vit , nul ne p e u t le dépoui l ler 

de sa quali té d ' h o m m e , et non-seu lement d ' h o m m e 

phys ique , mais d ' h o m m e mora l . On p e u t s o u m e t t r e 

les coupables à des pénal i tés plus ou moins for tes , e t 

les r édu i re à un é ta t p lus ou moins fâcheux p o u r eux; 

mais on ne peu t p a s d i re qu'i l ne leur r e s t e abso lu 

ment aucun droi t et qu 'on ne devra pas les écou te r , 

si la p ro tec t ion à laquelle ils p o u r r o n t tou jours p r é 

t endre vient à leur m a n q u e r . 

Ainsi donc , pu i sque le d ro i t de pét i t ion es t un 

dro i t don t l 'exercice a p p a r t i e n t à tou t França i s , quel 

que soit d 'a i l leurs son é ta t , quelle que soit sa con

dit ion, c 'es t év idemment un droi t publ ic , d ' ap rè s la 

not ion que nous avons donnée de ces d ro i t s dans 

not re In t roduc t ion . Au su rp lus , j e ne suis poin t l 'au

teur de cet te opinion. Un écrivain anglais connu de 

tout le m o n d e et qui n ' e s t pas su spec t d ' exagéra t ion , 

Blacks tone , envisageai t le d ro i t de pét i t ion sous le 

m ê m e point de vue . Aussi en parle-t- i l au p r emie r 

chap i t r e de son l ivre, chap i t re don t la r u b r i q u e es t 

celle-ci : a Des dro i t s absolus des individus ». 

Encore une fois, le droi t de pét i t ion appa r t i en t à 

tous ceux qui ont quelque chose à défendre et à qui 

la p ro tec t ion du gouvernement es t nécessa i re . Dès 

lo rs , si les au to r i t é s inférieures chargées de les p r o 

téger ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire, il y 

a le d ro i t de pét i t ion qui appa r t i en t à t o u s , qui es t 

un des d ro i t s publ ics des c i toyens . 
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Si la Char te n 'en par le qu 'à l 'art icle 4 5 , a p r è s avoir 

donné l 'o rgan isa t ion de deux des b r a n c h e s du p o u 

voir législatif, si elle n 'en par le p a s d a n s la p r e m i è r e 

divis ion, là où elle t r a i t e des d ro i t s publ ics des F ran

çais , il y a de cela une ra i son t rès - sa t i s fa i san te : c 'es t 

que la Char te s u p p o s e le d ro i t de pé t i t ion c o m m e un 

d ro i t généra l , et elle n 'en par le à l 'ar t icle 45 q u e dans 

le b u t spécial de rég ler l 'exercice de ce d ro i t vis-à-vis 

des C h a m b r e s . Voici, en effet, l 'ar t icle 45 : « Toute 

» pét i t ion à l 'une ou à l ' au t re d e s c h a m b r e s ne p e u t 

» ê t r e faite et p r é s e n t é e que p a r écr i t : La loi in te rd i t 

» d 'en a p p o r t e r en p e r s o n n e à la b a r r e ». Vous voyez 

que le lég is la teur ne s 'occupe p a s du p r inc ipe . Il le 

s u p p o s e , e t en règle seu lement l 'exercice à l 'égard 

d e s deux C h a m b r e s . Nous v e r r o n s d a n s un ins tan t 

c o m m e n t le t ex te de l 'art icle 4 5 , loin de con t r ed i r e 

no t r e division des ma t i è r e s , vient au con t r a i r e à 

l ' appu i . 

Le d ro i t de pé t i t ion es t encore un de ces po in t s de 

d ro i t qu 'on p e u t r e g a r d e r c o m m e t rad i t ionne l s p o u r 

n o u s , t radi t ionnels d a n s ce sens que ce son t des 

po in ts de d ro i t a r r ê t é s au c o m m e n c e m e n t de la 

R é v o l u t i o n , et auxque l s on n ' a fait que revenir 

auss i tô t que le r ég ime cons t i tu t ionnel a r e p r i s cours 

en F rance . Vous en t rouvez la p r e u v e d ' abord d a n s 

la cons t i tu t ion de 9 1 . Au n o m b r e des d i spos i t ions 

fondamenta les ga ran t i e s p a r la cons t i t u t ion , vous 

t rouvez celle-ci : « La cons t i tu t ion ga ran t i t la 

» l iber té d ' ad re s se r aux au to r i t é s cons t i tuées des 

» pé t i t ions signées indiv iduel lement ». Voilà donc 

le p r inc ipe énoncé d 'une man iè re généra le , c o m m e 

un droi t a p p a r t e n a n t à t o u s les F r a n ç a i s , d ro i t 
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qu 'on peut exercer vis-à-vis des au tor i tés cons

t i tuées . 

Le m ê m e pr incipe se r e t rouve dans la const i tu t ion 

de 9 3 , à l 'art icle 32 de la Déclarat ion des d ro i t s : 

« Le d ro i t de p ré sen te r des pé t i t ions aux d é p o s i -

» ta i res de l ' autor i té publ ique ne p e u t , en aucun 

» cas , ê t r e in terdi t , s u spendu , ni l imité ». La cons 

t i tut ion de l'an III (1795) s 'expr imai t ainsi à l 'ar

ticle 394 : « Tous les ci toyens sont l ibres d ' ad resse r 

» aux autor i tés publ iques des pé t i t ions , mais elles 

» doivent ê t re individuelles ; nulle associat ion ne 

» peu t en p ré sen t e r de collectives, si ce n 'es t les au-

» tor i tés cons t i tuées , et seulement pou r des obje ts 

» p r o p r e s à leur a t t r ibu t ion . — Les pé t i t ionnai res 

» ne doivent j amais oublier le r e spec t dû aux au-

» tor i tés cons t i tuées ». Vous voyez que le droi t de 

pét i t ion, cons idéré comme nous l 'avons fait, c 'es t-à-

di re comme droi t public des França i s , es t ne t t emen t 

formulé dans les t ro is cons t i tu t ions que nous venons 

de ci ter . Et il n ' es t pas exact de dire que la cons t i tu

t ion de l 'an VIII (1799) a pa s sé ce d ro i t sous si lence. 

Cette const i tu t ion en par le ainsi à l 'article 83 : « Toute 

» pe r sonne a le droi t d ' ad res se r des pét i t ions indi-

» viduelles à tou te autor i té cons t i tuée , et spéciale-

» ment au Tr ibuna t ». 

Tel es t donc le pr inc ipe , soi t qu 'on l 'envisage s p é -

cula t ivement , soit qu 'on le cons idère dans les a p p l i 

ca t ions que nous venons de faire. Et la Char te , ap rè s 

les lacunes du rég ime in termédia i re (ca r dans les 

séna tus -consu l tes il n ' es t p a s ques t ion du droi t de 

pé t i t ion) , la Char te de 1814, comme celle de 1830, 

reconnaî t implic i tement le même p r inc ipe , et en 
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règle seu lement l 'exercice vis-à-vis de l 'une et de 

l ' au t re C h a m b r e . 

Nous avons d o n c établ i ce p r emie r po in t , que le 

d ro i t de pé t i t ion es t un des d r o i t s publ ics des F r a n 

ça is , e t , c o m m e te l , a é té r econnu e t ga ran t i p a r les 

différentes cons t i tu t ions p roc l amées en F r a n c e . Mais 

il es t vra i qu' i l en es t de ce d ro i t c o m m e de t o u s les 

a u t r e s . On p e u t a b u s e r e t on a a b u s é du d ro i t de 

pé t i t ion , c o m m e il es t a r r ivé de t o u t e s c h o s e s . 

Dans les t e m p s de profonde ag i ta t ion , d a n s les t e m p s 

de révo lu t ions sociales s u r t o u t , l ' obse rva t ion a d é 

m o n t r é que les a s semblées dé l ibé ran tes se défendent 

avec pe ine con t r e les int luences du d e h o r s ; et pa r 

influences du d e h o r s , j e n ' e n t e n d s p a r la s imple 

mani fes ta t ion , manifes ta t ion l ég i t ime , de l 'opinion 

p u b l i q u e , j ' e n t e n d s l 'act ion i m m é d i a t e et v iolente , 

en que lque s o r t e , du d e h o r s s u r les a s semblées e l les-

m ê m e s . Dans ces t e m p s de profonde ag i ta t ion s o 

ciale, te ls que l 'h is to i re nous en a offert deux g r a n d s 

e x e m p l e s , l 'un en Angle te r re en 10if), et l ' au t re en 

F rance à la sui te de 89 , d a n s ces t e m p s de p ro fonde ' 

ag i ta t ion sociale, d i s - j e , les h o m m e s de p a r t i , et ils 

son t n o m b r e u x a lo r s , ne t r o u v e n t j a m a i s les a s sem

blées dé l ibé ran tes au niveau de leur p r o p r e s i tua t ion 

d ' e s p r i t , au niveau de leur p r o p r e exc i ta t ion . Et la 

ra i son en es t s imple . Les h o m m e s du d e h o r s ne son t 

aux p r i ses , dans leurs p r o j e t s , qu ' avec les idées s p é 

cula t ives , qui son t devenues p o u r eux une e spèce de 

c royance rel igieuse. Les h o m m e s des a s semb lée s 

d é l i b é r a n t e s , au c o n t r a i r e , que lque a r d e n t s qu ' i l s 

soient eux -mêmes , se t r o u v e n t néces sa i r emen t aux 

p r i ses avec les ob tac les de la légal i té , avec la l en teur 
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pro tec t r ice des formes . De là il r ésu l te toujours 

qu 'une assemblée ne peu t ê t r e au niveau avec l ' im

pat ience des h o m m e s du d e h o r s . C'est ce qui es t 

arr ivé en Angle ter re et en France . Dès lo rs , le droit 

de pét i t ion p r end un déve loppement tel qu'il es t dé 

na tu r é , car sous le nom de droi t de pét i t ion se cache , 

ou p lu tô t ne se cache pas une influence immédia te 

e t violente du dehor s sur l ' assemblée dé l ibé ran te . 

On ne veut de l ' assemblée que les déc re t s qu 'on lui 

d ic te . C'est ce qui es t arr ivé eu Angle ter re lo r s du 

fameux Pa r l emen t de 1 6 4 0 ; c 'es t ce qui a r r iva en 

F rance lo r sque le d ro i t de p é t i t i o n , a p r è s avoir é té 

exercé d ' abo rd pa r que lques individus , le fut ensui te 

p a r un g rand n o m b r e d ' h o m m e s qui allaient pé t i t ion

ner en co rps à la b a r r e de l 'Assemblée na t ionale . 

Les légis la teurs ne t a r d è r e n t donc pas à sent i r qu'il 

en es t de ce d ro i t comme de tous les au t res ; ils sen

t i rent qu'i l fallait le régler , en m o d é r e r l ' exe rc ice , 

en régu la r i se r l ' appl icat ion. En A n g l e t e r r e , cela a 

é té fait dans un t e m p s peu favorable aux l iber tés 

publ iques ; cela a é té fait sous Charles I I , et voici 

quelle a é té la diposi t ion du s t a t u t de la 1 3 e année 

du r ègne de ce pr ince : « Aucune pét i t ion ne p o u r r a 

» ê t re p résen tée soit au Roi, soit au Par lement , pou r 

» d e m a n d e r un changement dans l 'Église ou dans 

» l 'État (vous reconnaissez bien là le langage anglais) , 

» si elle es t s ignée pa r plus de vingt pe r sonnes , à 

» moins que le contenu n'en ait é té a p p r o u v é pa r t ro i s 

» j u g e s de paix ou pa r la majori té du g rand ju ry , 

» dans la province , et à Londres pa r le l o r d - m a i r e , 

» les a lde rmen et le conseil de la commune ; et au-

» cune pét i t ion ne pour ra ê t re p résen tée pa r plus de 

Source BIU Cujas



168 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

» dix pe r sonnes à la fois ». Voilà donc la p r e m i è r e 

res t r i c t ion , et ma in t enan t vous pouvez c o m p r e n d r e 

a i sément p o u r q u o i en Angle te r re , lo rsqu ' i l s 'agi t de 

p r é s e n t e r des pé t i t ions (on p r é s e n t e au P a r l e m e n t 

des pé t i t ions m o n s t r e s ) , vous lisez que ces pé t i t ions 

son t p r é s e n t é e s p réc i sémen t p a r des j u g e s de pa ix , 

ou p a r d e s h o m m e s dont l ' ass i s tance pu i s se les 

sous t r a i r e à l 'appl icat ion de la loi. Le j u g e de paix 

en A n g l e t e r r e , vous le s avez , es t un par t icu l ie r , 

un no tab l e du c o m t é , de s o r t e q u e , si c 'es t le 

pa r t i de l 'oppos i t ion qui p r é s e n t e la p é t i t i o n , il 

t r o u v e r a tou jours t ro i s j u g e s de pa ix p o u r l ' ap

puyer . 

Le s t a t u t de la p r e m i è r e année d e Guil laume et 

Marie p o r t e que , en se conformant à ces r èg l e s , tout 

Anglais a d ro i t de pé t i t ionner , et il a joute , c 'es t l 'h is

to i re qui nous donne le sens de ce t te addi t ion , il 

a joute qui tout e m p r i s o n n e m e n t , m a n d a t d ' a m e n e r , 

ou pour su i t e p o u r des pé t i t ions faites a i n s i , en se 

conformant au s t a tu t de Charles II , son t déc la rés ac tes 

i l légaux. 

Voilà le s y s t è m e angla i s . 

En F r a n c e , les m ê m e s excès , ainsi que j e l'ai di t , 

ava ient eu lieu, et les a s semblées e l les -mêmes t â c h è 

r e n t d'y a p p o r t e r que lque r e m è d e . Ains i , en 1 7 8 9 , 

l 'usage s 'é ta i t é tabl i de p r é s e n t e r des pé t i t ions à la 

b a r r e de l 'Assemblée , et le d é c r e t du 29 juillet 1789 

di t , en p r o p r e s t e r m e s , que la b a r r e de l 'Assemblée 

es t r é s e r v é e p o u r les pe r sonnes qui aura ien t une pé t i 

t ion à p ré sen te r , e t auxquel les l 'Assemblée aura i t 

accordé les h o n n e u r s de la séance . Voilà donc les 

pé t i t ionnai res à la b a r r e . Mais le r èg lement es t de 
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jui l le t , et déjà le 1 e r août vous t rouvez un décre t qui 

essaye d'en r e s t r e ind re l 'appl icat ion, et on renvoie les 

pé t i t ionnai res à ce qu 'on appela i t le comité des r a p 

p o r t s , cha rgé ensui te d 'en référer à l 'Assemblée. En 

effet, i ndépendammen t de tou te au t r e pensée , vous 

voyez ce qui arr ivai t déjà dans ce t e m p s où le sys tème 

des assemblées étai t t ou t n o u v e a u , lo r sque chacun 

pouvai t se donner le plaisir d 'al ler se p o s e r en o r a 

teur à la ba r r e de la p remière assemblée dé l ibérante 

du m o n d e , d 'al ler lu t te r avec les plus g r a n d s o ra t eu r s 

et de se faire écou te r comme eux ; on aurai t inventé 

des pét i t ions à moins . Mais le t e m p s de l 'Assem

blée étai t complè t emen t a b s o r b é ; c 'es t le besoin 

d 'éviter la pe r t e de t e m p s , et non la cra inte inspi rée 

pa r les pé t i t ionnai res , qui a dicté ces p remiè res 

d i spos i t ions . 

Le 16 oc tobre de la m ê m e année, nouveau dé 

cre t , tou jours pou r contenir l 'exercice du droi t de 

pét i t ion. En m a r s 1790, l 'Assemblée es t obligée de 

déclarer qu'el le n ' en t end ra aucune pét i t ion, si ce n 'es t 

dans les séances du soir . Enfin, j e ne veux pas vous 

fatiguer pa r t r o p de ci ta t ions ; mais au mois d 'oc to 

b re 1791 vous t rouvez un nouveau r è g l e m e n t , t ou 

j o u r s dans le même bu t , et vous le savez, la meil leure 

p reuve d 'un d é s o r d r e es t la mul t ip l ic i té des r è g l e 

ments faits p o u r le r é p r i m e r . 

Arriva enfin l ' abus dont je vous ai par lé ; les pé t i 

t ionnaires envahissa ient l 'Assemblée ; ils venaient en 

foule , en mul t i tude , et enfin en mul t i tudes a rmées , 

voulant défiler au milieu de l 'Assemblée e l le-même. 

Le décre t r endu pa r l 'Assemblée, en juin 1792, pour 

r é p r i m e r ces abus , ceux du 21 s e p t e m b r e et du 
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11 n o v e m b r e de la m ê m e a n n é e , n ' eu ren t aucune 

efficacité. 

Ces faits d o n n è r e n t lieu à la d ispos i t ion de la Cons

t i tu t ion de 1795 que j ' a i déjà ci tée, d i spos i t ion qui ne 

doi t po in t vous é tonne r et qu i , c o m m e t o u t e s les lois , 

é ta i t le r é su l t a t de l ' expér ience : « Tous les c i toyens 

» son t l ibres d ' a d r e s s e r aux au to r i t é s pub l iques des 

» pé t i t ions , ma i s elles doivent ê t re individuel les ; 

» nulle assoc ia t ion ne peu t en p r é s e n t e r de collcc-

» t ives , si ce n ' e s t les au to r i t é s cons t i t uées , et seu le -

» men t p o u r des obje ts p r o p r e s à leurs a t t r i b u -

» t ions ». Év idemmen t ce t te d i spos i t ion n ' e s t a u t r e 

chose que la t r aduc t ion en formule législat ive du b e 

soin qui s 'é ta i t fait sen t i r d ' e m p ê c h e r le renouvel le 

men t de ces pé t i t ions t u m u l t u e u s e s , c o m m e les a p -

pe l l en t l e s Anglais . C'est p o u r cela que la Const i tu t ion 

de 1795 a exigé qu 'e l les fussent ind iv idue l l es , et 

qu 'el le a in te rd i t aux associa t ions d 'en p r é s e n t e r de 

col lect ives . 
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S O I X A N T E - U N I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Droit de pétition (suite). É t a t actuel de l a législation : toutes pétitions 
aux Chambres doivent être présentées par écrit; elles doivent être 
individuelles; elles peuvent toutefois être présentées collectivement 
par les autoritées constituées, par les gérants d'une société ou les 
chefs d'une corporation légalement reconnue, pour des objets con
cernant leurs intérêts propres. 

Droit d'association. — Placé dans le droit commun par le décret du 
13 novembre 1790 et par la constitution de 1791. — Réglementé par la 
loi du 22 juillet 1791. — Constitution de 1793. — Dispositions du dé
cret du 27 juillet 1793 pour protéger les clubs. — Constitution de 
l'an III : dispositions contre les sociétés populaires. — Loi du 7 ther
midor an V. — Loi du 19 fructidor. — Code pénal de 1810. Disposi
tions des articles 291 et suivants sur les associations, corroborées et 
rendues plus sévères par la loi du 10 avril 1834. 

MESSIEURS , 

La Char te const i tut ionnel le de 1830, dans son ar

ticle 4 5 , qui r e p r o d u i t textuel lement l 'art icle 53 de 

la Char te de 1814, a consacré le pr inc ipe du d ro i t 

de pét i t ion pa r une disposi t ion ainsi conçue : « Toute 

» pét i t ion à l 'une ou à l 'autre des chambres ne peu t 

» ê t re faite et p résen tée que pa r écri t : la loi interdi t 

» d 'en a p p o r t e r en pe r sonne et à la ba r r e ». 

Et avant tou t , vous r emarque rez que cet te d ispo-
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si t ion concerne les pé t i t ions a d r e s s é e s à l 'une ou 

à l ' au t re C h a m b r e , et non celles qui p e u v e n t ê t r e 

a d r e s s é e s aux au t r e s pouvo i r s cons t i t ués . Quant aux 

pé t i t ions a d r e s s é e s à l 'une ou à l ' au t re C h a m b r e , la 

r e s t r i c t ion essent ie l le cons is te en ce qu 'e l les ne p e u 

ven t ê t re p r é s e n t é e s que p a r écr i t . La d ispos i t ion 

é ta i t suffisamment claire pa r e l le -même ; c ependan t , 

p o u r mieux expl iquer sa p e n s é e , le lég is la teur a cru 

devoir a jouter : s La loi in te rd i t d 'en a p p o r t e r en 

» p e r s o n n e à la b a r r e ». Cette de rn iè re p h r a s e de 

l 'art icle 45 n ' e s t que le c o m m e n t a i r e de la règle p o 

sée déjà d a n s l 'art icle m ê m e : « Toute pé t i t i on . . . . ne 

» p e u t ê t re faite et p r é s e n t é e que p a r écr i t ». Ainsi, 

la loi n ' a d m e t d ' au t r e s pé t i t ions que celles qui sont 

envoyées au s e c r é t a r i a t de l 'une ou de l ' au t re Cham

b r e , et p r é s e n t é e s pa r un des m e m b r e s de la Chambre 

e l le -même. Cette d i spos i t ion se t r ouve en h a r m o n i e 

avec l 'ar t icle 98 du r èg l emen t in tér ieur de la Cham

bre des d é p u t é s , lequel a r t ic le p o r t e : « Nul é t r an -

» g e r n e p e u t , sous aucun p r é t e x t e , s ' in t rodui re 

» dans l 'enceinte où s iègent les m e m b r e s de la 

» Chambre ». 

Quant aux règles suivies dans l 'une ou l ' au t re 

c h a m b r e pou r s 'occuper de ces pé t i t ions et dé l ibérer 

su r leur contenu, ce n ' e s t p a s ici le m o m e n t d 'en 

par le r ; nous au rons l 'occasion d 'en d i re que lques 

m o t s en t r a i t an t de l 'o rganisa t ion pol i t ique , et en 

par t icu l ie r de l 'o rganisa t ion des a s semblées dé l ibé

r a n t e s dans la législat ion const i tu t ionnel le en v igueur . 

Les pét i t ions doivent donc ê t r e faites e t p r é s e n 

tées p a r écrit , nul ne peu t en p r é s e n t e r en p e r s o n n e , 

ni à la b a r r e , c 'es t là le t e x t e . Dès lors on p e u t se d e -
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m a n d e r : Les pét i t ions collectives sont-e l les pe rmises 

pa r la loi cons t i tu t ionnel le? Vous avez vu, dans les 

cons t i tu t ions qui ont p r écédé l ' interdict ion des pé t i 

t ions col lect ives , que cet te in terdic t ion n 'es t pas l i t té

ra lement expr imée dans l ' a r t i c le45 de laChar te ; mais 

elle para î t cependan t r é su l t e r de la rédac t ion de ce 

même art icle, car il es t dit que tou te pét i t ion doi t 

ê t re faite et p résen tée pa r écri t , ce qui donne à en

t endre que tou te pét i t ion doit ê t re signée pa r le pé 

t i t ionna i re ; dès lors la pét i t ion devient , pa r la na tu re 

des choses , individuelle. Mais la ques t ion peu t ê t re 

général isée dans ces te rmes-c i : Les pe r sonnes m o 

ra les , les co rpora t ions , les universilates, comme on 

disai t dans un au t re dro i t , peuvent-el les p r é sen t e r 

des pé t i t ions à l 'une ou l 'autre Chambre? Ces pé t i 

t ions peuvent-el les ê t re p résen tées pa r le géran t , pa r 

le chef de ces universitates, au nom de ces mêmes 

co rpora t ions , ou bien, dans ce cas , les pé t i t ions 

doivent-elles ê t re éga lement s ignées pa r chacun des 

m e m b r e s qui en tenden t faire usage du droi t de pé t i 

tion, et doivent-el les ê t re r ega rdées comme les pé t i 

t ions que ferait tel ou tel individu, en d ' au t res t e r m e s , 

sans ten i r c o m p t e de la majori té ou de la minor i té 

du co rps mora l qui aurai t p résen té la pé t i t ion? 

On t rouve dans les p récéden t s de la Chambre des 

dépu té s un fait qui r en t re j u s q u ' à un cer tain point 

dans les ques t ions que nous venons de pose r . Il fut 

p r é sen té , à l 'occasion du projet de loi sur l 'o rganisa

tion judic ia i re , une pét i t ion du t r ibunal d 'Argentan , 

dans le bu t de demande r une répar t i t ion plus conve

nable des mag i s t r a t s ent re les divers t r ibunaux et 

cours du r o y a u m e . Il y avait ici une double quest ion ; 
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en pouvai t r e g a r d e r la pé t i t ion c o m m e une pé t i t ion 

du t r ibunal , en cons idé ran t le t r ibuna l c o m m e une 

universitas, c o m m e un co rps c o n s t i t u é ; puis il y avait 

une seconde ques t ion : c 'é ta i t la ques t ion de savoi r si 

le d ro i t de pé t i t ion a p p a r t e n a i t h un pouvo i r c o n s 

t i tué , à une des a u t o r i t é s de l 'É ta t , à une b r a n d i e 

de l 'un des pouvo i r s p u b l i c s ; si , en d ' au t r e s t e r m e s , 

on devai t a d m e t t r e que le pouvo i r jud ic ia i re , le p o u 

voir administrat i f , que telle ou telle co rpora t ion 

a p p a r t e n a n t à l 'un ou à l ' au t re , p û t s ' ad res se r aux 

C h a m b r e s pa r voie de pé t i t ion . 

La d i scuss ion , il faut le d i r e , p o r t a p lu tô t sur ce t te 

deux ième ques t ion que su r la p r e m i è r e . On n ' ins i s ta 

pas sur la qual i té du co rps m o r a l ; j e crois q u ' o n ne 

le pouva i t g u è r e , pa rce que la pé t i t ion é ta i t signée 

p a r t o u s les m e m b r e s du t r i b u n a l , de s o r t e qu'el le 

pouva i t ê t re r e g a r d é e c o m m e une pé t i t ion indivi

duel le . Mais on insis ta b e a u c o u p su r la c i rcons tance 

que c 'é ta i t la pé t i t ion d 'une au tor i t é qui s ' ad ressa i t 

à une a u t r e au to r i t é , sous ce t te forme qu i , selon 

l 'opinion de p lus ieurs m e m b r e s de la C h a m b r e , 

n ' appa r t ena i t qu ' aux par t icu l ie rs et non aux co rps 

cons t i t ués , qui avaient d ' au t r e s r èg les à su ivre . C e 

p e n d a n t , a p r è s un d é b a t assez vif, et il faut a jouter 

a p r è s une double ép reuve , l ' o rd re du j o u r p r o p o s é 

sur la pét i t ion fut éca r t é , c ' es t -à -d i re que la pét i t ion 

fut accueillie et renvoyée à la commiss ion de la 

Chambre chargée d ' examiner le p ro je t de loi sur l 'or

ganisa t ion judic ia i re , p ro je t auque l avai t r a p p o r t la 

pé t i t ion . 

11 pa ra i t donc , p a r ce p r é c é d e n t , que la Chambr e 

a admis la règle de la Const i tut ion de l'an ITI. Vous 

Source BIU Cujas



SOIXANTE-UNIÈME LEÇON. 175 

savez que la Const i tut ion don t j e par le disai t : « Nulle 

» associat ion ne peu t p ré sen te r des pé t i t ions collcc-

» t ives, si ce n ' e s t les au tor i tés cons t i tuées , e t s e u l e -

» ment pou r les obje ts p r o p r e s à leurs a t t r ibu t ions» . 

Mais, i ndépendamment d e c e fait, s i l ' onveu tenv i sage r 

la ques t ion en général , sous le r a p p o r t du pouvoi r , 

de l 'é tat des au tor i tés cons t i tuées , on peu t donc ad 

m e t t r e , d ' ap rè s le p récéden t que nous venons d 'exa

miner , que , conformément au pr incipe admis dans 

la Const i tut ion de l 'an III , r ien n ' empêcha i t une a u 

tor i té const i tuée de p ré sen te r une pét i t ion pa r écri t 

à l 'une ou à l ' au t re Chambre . 

Cela s 'appl iquerai t - i l aux co rps mil i taires? Non 

cer ta inement , car il leur es t exp re s sémen t défendu 

de dél ibérer . 

L 'Assemblée cons t i tuan te avait r endu , le 18 mai 

1791 , un décre t qui é ta i t bien au t r emen t préc is , bien 

au t r emen t sévère su r la m a t i è r e ; le décre t de 1791 

voulait abso lument que le droi t de pét i t ion ne fût 

qu ' individuel , qu' i l ne p û t j ama i s ê t re dé légué , et il 

ne voulai t p a s qu'il pû t ê t re exercé en nom collectif, 

ni pa r les co rps électifs, ni pa r les co rps judic ia i res 

ou adminis t ra t i fs , ni p a r l e s corps munic ipaux . Ainsi, 

quand ces co rps p résen ta ien t une pét i t ion, on ne 

l 'envisageait que comme la pét i t ion de chacun des 

m e m b r e s qui l 'avaient s ignée. Dans le même décre t , 

on ajoutai t qu ' une assemblée de commune ne pouvai t 

ê t re convoquée que pou r des faits d ' adminis t ra t ion 

munic ipale , et que tou te au t re dél ibérat ion serai t 

nulle e t inconst i tut ionnel le . 

Voilà p o u r ce qui concerne les co rps cons t i tués , 

les au to r i t é s . Maintenant , les assoc ia t ions , les cor-
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p o r a t i o n s , les pe r sonnes m o r a l e s , qui ne son t p a s 

des co rps cons t i t ué s , peuvent-e l les p r é s e n t e r des 

pé t i t ions , e t , si elles en p r é s e n t e n t , ces pé t i t ions 

doivent-el les ê t r e envisagées c o m m e des pé t i t ions du 

co rps mora l ou c o m m e des pé t i t ions de chacun des 

individus qui ont a p p o s é leur s igna tu re sur la p é 

t i t ion ? 

Et d ' a b o r d , il pa ra î t év ident qu'i l faut ici, en t r e les 

c o r p o r a t i o n s , les assoc ia t ions , les univcrsitales, d i s 

t inguer celles que la loi reconna î t et celles qu 'e l les ne 

reconnaî t p a s . Il es t évident que celles que la loi ne 

reconnaî t p a s , les co rpo ra t i ons illicites, ne pou r r a i en t 

pas p r é s e n t e r de pé t i t ions ; ces pé t i t ions ne sera ient 

jamais que les pé t i t ions des individus qui les aura ien t 

s i g n é e s ; la ques t ion n ' e s t p a s d o u t e u s e à cet éga rd . 

Quant aux co rpo ra t i ons l ici tes , on peu t les concevoir 

sous deux poin ts de vue . Il y a, ou il peu t y avoir des 

co rpo ra t ions qui ont une exis tence formel lement r e 

connue pa r la loi, que la loi e l le-même reconna î t 

comme des p e r s o n n e s mora les ; elles ont tou t ou 

par t ie des capac i tés m ê m e s civiles de la p e r s o n n e 

individuelle. Ainsi, j e p r e n d s un exemple dans le 

commerce : Vous avez une société commerc ia le , ce t te 

société se p ré sen te devant les t r i bunaux et a d ro i t 

d'ester en jus t ice comme société c o m m e r c i a l e ; bref, 

elle a une vie légale auss i r econnue que celle d 'un in

div idu. Si une de ces soc ié tés , p o u r un obje t relatif 

à ses in té rê t s , rédigeai t une pé t i t ion , j e ne vois p a s 

p o u r q u o i cet te pét i t ion ne p o u r r a i t p a s ê t r e p r é sen t ée 

pa r les gé ran t s de la socié té , pa r ses a d m i n i s t r a t e u r s 

o rd ina i res ou pa r une décision pr ise à la major i t é 

dans une assemblée généra le de la socié té , d e la 
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même manière que ce t te majori té peu t au tor i se r à 

in t roduire une action en jus t ice . Qu'es t -ce , au fond, 

que la pét i t ion bornée aux in té rê t s p r o p r e s , la pé t i 

tion t endan t à obteni r le r e d r e s s e m e n t d 'un t o r t ou 

la reconnaissance d 'un droi t d ' in té rê t pr ivé? C'est 

une manière de demande r jus t ice qui , au fond, a t ou te 

analogie avec les demandes qu 'on fait à l ' au tor i té 

judic ia i re ou adminis t ra t ive , lo r squ 'on invoque l 'ap

pui des pouvoi rs sociaux pour ob ten i r soit la r é p a 

rat ion d 'un to r t qu 'on croi t avoir souffert , soi t le 

maint ien d 'un d ro i t . Ainsi, dans ces cas- là , il me 

para î t qu 'on ne pour ra i t pas r e p o u s s e r une pét i t ion , 

par cela seul qu 'el le ne po r t e ra i t pas la s ignature de 

tous les m e m b r e s de la société dans l ' intérêt de 

laquelle elle sera i t p ré sen tée . Ainsi, une société ano

nyme pour ra i t ê t re r ep résen tée p a r ses gé ran t s , pa r 

ses admin i s t r a t eu r s ; les sociétés en nom collectif 

peuvent ê t re composées non-seulement de deux ou 

t rois p e r s o n n e s , mais d 'un g rand n o m b r e qui peuvent 

avoir donné m a n d a t général pou r défendre l ' in térêt 

de la société à tel ou tel m e m b r e , et il n 'y a pas de 

ra ison p o u r qu 'une pét i t ion semblable ne pu isse ê t re 

r eçue . 

Quand il s 'agira d 'une corpora t ion , d 'une société 

que la loi ne reconnaî t pas formel lement comme 

pe r sonne civile, comme ayant l 'exercice des d ro i t s 

civils, comme ayant une personna l i t é individuelle, 

quoique d 'a i l leurs la loi la tolère ou l ' approuve , p o u r 

ces cas-là, et p o u r tous les cas où la pét i t ion serai t 

une p u r e pé t i t ion d ' in térê t général , j e crois qu'i l es t 

conforme au vœu de la loi const i tut ionnel le qu'elle 

soit s ignée pa r tous ceux qui veulent y p r end re pa r t , 

m. 12 
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et qu 'e l le soit r e g a r d é e comme la pét i t ion de ceux, 

qui l 'ont s ignée, sans q u ' o n fasse a t t en t ion à la m a 

jo r i t é ou à la minor i té . Vous concevez, en effet, que , 

si nous nous réun i s sons en société l i t t é ra i re , en nous 

conformant à la loi, et q u e , dans une a s semblée com

posée de cent p e r s o n n e s , il y ai t des p e r s o n n e s qui 

op inen t en faveur d 'une pé t i t ion aux C h a m b r e s , il n 'y 

a aucune ra ison p o u r que la major i t é soi t censée r e 

p r é s e n t e r les opin ions de la minor i t é ; ce ne sera i t 

donc que la pét i t ion de chacun d e s s igna ta i res de la 

pé t i t ion e l le -même. 

Ce que nous venons de d i re suffit, j e c ro i s , sur 

la ques t ion des p é t i t i o n s . Mais nous avons d i s t ingué , 

en t r e les a s soc ia t ions , les c o r p o r a t i o n s licites ou 

illicites, a p p r o u v é e s ou non a p p r o u v é e s , r econnues 

ou n o n r econnues ; ceci nous condui t à pa r l e r d 'un 

au t r e d e s po in t s qui se r a p p o r t e n t à la ma t i è r e que 

nous t r a i t ons : cela nous condu i t à pa r l e r de la 

législat ion ex i s tan te s u r les a s soc ia t ions . 

Le fait des assoc ia t ions pa r t i cu l i è res , spéc ia les , 

faites d a n s tel ou tel b u t , re l ig ieuses , po l i t iques , 

l i t t é ra i res , commerc ia l e s , indus t r ie l les ou a u t r e s , 

ce fait a tou jours é té r e g a r d é c o m m e un fait de la 

p lus h a u t e i m p o r t a n c e d a n s l ' a r r a n g e m e n t social , et 

c 'é ta i t , en effet, une man iè r e ra t ionnel le de l 'envi

sage r , ca r cer tes p e r s o n n e n ' a j a m a i s r é v o q u é en 

dou te la pu i s sance de ce fait. Ceux qui en ont 

d e m a n d é , comme ceux qui en on t c o m b a t t u le l ibre 

exerc ice , pa r t a i en t les uns et les a u t r e s d e ce t te 

vér i té incontes tab le , q u e c 'é ta i t là un fait p u i s s a n t , 

qu' i l y avait dans l ' a ssoc ia t ion , c o m m e clans la 

p r e s s e , un levier pu i s san t pou r le bien su ivant les 
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u n s , pour Je mal suivant les au t r e s , mais enfin un 

ins t rument d 'une hau te pu issance . 

L 'his toire des associa t ions est à coup sûr une des 

plus curieuses au point de vue du déve loppement 

des facultés humaines dans l 'o rdre social . Il n 'y 

a pas un de vous à l 'espr i t duquel ne se p ré sen ten t 

immédia tement les noms de vas tes et pu i s san tes 

associa t ions , don t les unes ont laissé des souvenirs 

t rès -honorab les , les au t r e s des souveni rs fâcheux e t 

funestes. Dans les pays mêmes où la l iber té indivi

duelle est le plus ménagée , le p lus r e spec t ée , le fait 

des associa t ions a souvent p réoccupé l 'espr i t du 

législateur. Aujourd 'hui m ê m e encore , au m o m e n t 

même où nous pa r lons , ceux de vous qui pa rcou ren t 

les j ou rnaux ont pu voir l ' é tendue, à ce qu'il pa ra i t 

effrayante pour certaines ques t ions d ' in térê t publ ic 

et général , qu 'avaient pr ise dans un Éta t voisin les 

associa t ions , j e veux par le r des loges o rang i s t e s en 

Angleterre . Et vous avez vu que la Chambre des 

communes a, dans une Adresse p r é s e n t é e au ro i , 

demandé que le pouvoir exécutif pr î t l ' init iative 

pou r r ép r imer ces loges , c 'es t -à-dire ces assoc ia t ions 

ennemies de la réforme pa r l emen ta i r e et re l igieuse 

en Angle ter re , et par t icu l iè rement en I r l ande . 

P o u r les assoc ia t ions , comme p o u r la p r e s s e , 

nous nous t rouvons en présence de cet te éternelle 

ques t ion , qui se r ep rodu i t tou jours lorsqu' i l s ' ag i t 

de régler l 'une ou l 'autre des facultés h u m a i n e s , 

lorsqu' i l s 'agi t de régler les l imites de la l iber té 

individuel le; p rocédera - t -on p a r voie de s imple 

répress ion , ou p r o c é d e r a - t - o n pa r voie prévent ive ? 

Et si l'on p rocède p a r voie prévent ive , a r r ive alors 
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la seconde ques t ion : P r o c é d e r a - t - o n pa r voie d e 

prévent ion prohib i t ive ou pa r voie de prévent ion 

que nous appe lons rég lementa i re ? 

En pa r l an t de la p r e s se , nous avons donné c o m m e 

exemple de la p r emiè re espèce de m e s u r e s p réven

tives la censure , comme exemple de m e s u r e s p r é 

vent ives de la seconde espèce les r èg l emen t s de la 

l ibra i r ie , les m e s u r e s p r e sc r i t e s à l ' égard des j o u r 

naux; ce sont donc , j e le r é p è t e , tou jours les m ô m e s 

ques t i ons , ques t ions v i ta les , ques t i ons du p lus h a u t 

in té rê t , qui se r e p r o d u i s e n t t ou t e s les fois qu'i l 

s 'agi t de t r ouve r le po in t d ' in te rsec t ion en t r e la 

l iber té individuelle et les exigences socia les . Toutes 

les fois que ce t te g r a n d e ques t ion se p r é sen t e r a , 

quel que soit le fait auquel elle s ' app l ique , tou jours 

vous r e t rouve rez la m ê m e ques t ion cachée sous un 

l angage ou sous un a u t r e . 

Au fond, nul ne con te s t e ra la convenance , la 

nécess i té m ê m e de cer ta ines m e s u r e s , pa r ce que 

la l iber té individuelle , sans m e s u r e aucune , ne se ra i t 

p a s m ê m e la l iber té , pu isqu 'e l le se ra i t i ncompa t ib le 

avec la l iber té généra le . Mais le p a r t a g e des op i 

nions a r r ivera tou jours sur ce t te p r e m i è r e q u e s 

t ion : Est -ce p a r le sys tème prévent i f ou p a r le 

sys t ème répress i f qu 'on doi t p r o c é d e r ? Et si l 'on 

se p rononce pou r le sys t ème préventif, on a r r ive ra 

à l ' au t re ques t ion , non moins vi ta le : Es t -ce la p r é 

vent ion prohib i t ive ou la p révent ion r ég lemen ta i r e 

qu 'on a d o p t e r a ? 

J 'ai mis du pr ix à vous faire r e m a r q u e r sur d 'au

t r e s g raves ques t ions la m a r c h e suivie, les p r inc ipes 

a d o p t é s à d iverses é p o q u e s , à pa r t i r de la Révolu-
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tion de 1789. Nous p rocéde rons de la même manière 

en ce qui concerne les assoc ia t ions . 

La p remiè re époque a é té une époque de l iber té 

d 'associa t ion. Le décre t de l 'Assemblée cons t i tuan te 

du 13 novembre 1790 por ta i t : « Les ci toyens ont 

» le droi t de s ' assembler pa is ib lement et de former 

» des sociétés l ibres , en se conformant aux lois qui 

» rég issen t tous les ci toyens ». On plaçai t donc 

l 'associat ion sous le droi t c o m m u n ; elle pouva i t 

ê t re r ép r imée , non p r é v e n u e ; c 'étai t là le sy s t ème . 

Je dis : c 'était là le sys t ème , car il y a eu, bien peu 

de t e m p s a p r è s , une except ion mise pa r la loi du 

22 juillet 1791 , loi qui a é c h a p p é à que lques au t eu r s , 

pa rce que , en effet, on ne s 'es t pas avisé d 'al ler 

c h e r c h e r une disposi t ion sur cet te mat iè re dans une 

loi qui ne para i ssa i t p a s du tou t s'y r a p p o r t e r . Cette 

loi t ra i te de la police munic ipa le , et en t r a i t an t de la 

police municipale elle di t , à l 'article 1-4 : « Ceux qui 

» voudron t former des sociétés ou clubs se ron t 

» t enus , à peine de 200 livres d ' a m e n d e , de faire 

» préa lablement , au greffe de la municipal i té , la 

» déclara t ion des lieux et j o u r s de leurs r éun ions ; 

» en cas de r éc id ive , ils se ron t condamnés à 

» 500 l ivres d ' amende . L 'amende s e r a poursuiv ie 

» cont re les p ré s iden t s , secré ta i res ou commissa i res 

» de ces clubs ou sociétés ». C'était donc une 

d ispos i t ion prévent ive rég lementa i re . 

La Const i tut ion de 9 1 , aux d ispos i t ions fonda

menta les , garant i ssa i t comme dro i t s na ture ls et 

civils « la l iberté aux ci toyens de s ' assembler 

» pais ib lement et sans a rmes en satisfaisant aux 

» lois de police ». Je viens de vous dire quelle était 
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la loi de police munic ipale à laquelle il fallait se 

conformer e t qui se r t de commenta i r e à la Consti
tut ion de 9 1 . 

Cependan t , dès le 9 oc tob re suivant , p a r u t un 

déc re t répress i f sur les a s soc ia t ions . Il fut signitié 

défense aux socié tés popu la i r e s de faire des pé t i 

t ions « en nom collectif, des d é p u t a t i o n s au nom 

» de la socié té , et géné ra l emen t t ous ac tes où 

» elles para î t ra ien t sous les fo rmes de l 'exis tence 

» pol i t ique ». 

(Tétait év idemment un déc re t sur les ac tes de 

que lques -unes de ces socié tés qui pa ra i s sa i en t a sp i 

r e r à faire ac te de gouve rnemen t . 

La Const i tu t ion de 93 c o n s a c r a le p r inc ipe de 

la l iber té de l ' associa t ion : « Le d ro i t de manifes ter 

» sa pensée e t ses op in ions , soi t p a r la voie de la 

» p r e s s e , soi t de tou te au t r e m a n i è r e , le d ro i t de 

» s ' a s semble r pa i s ib lement , le l ibre exercice des 

a cul tes ne peuven t ê t r e in te rd i t s ». (Article 7 de 

la Déclara t ion des d ro i t s ) . Le déc re t de la Con

vent ion du 25 jui l let 1793 , p a r ses ar t ic les 3 et 4 , 

menaça i t de la peine de cinq ans de dé ten t ion , s'ils 

é ta ient p o r t e u r s d 'une réquis i t ion écr i te , et de dix 

ans de fers , s'ils avaient agi sans réqu i s i t ion , les 

c o m m a n d a n t s de la force pub l ique qui agi ra ient ou 

donnera ien t des o r d r e s p o u r agir à l'effet d ' e m p ê -

cher la réun ion , ou p o u r défendre les comi tés p o p u 

la i res . Les par t icu l ie rs coupab les des m ê m e s faits et 

ceux qui aura ient enlevé ou d o n n é l ' o rd re d 'enlever 

les r eg i s t r e s ou d o c u m e n t s des socié tés popu la i r e s 

deva ien t ê t r e punis de cinq ans de fers . On ne 

saura i t c i ter ce décre t s ans se r a p p e l e r les c i r cons -
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tances du t e m p s et les faits h i s to r iques qui l 'ont 

p récédé et accompagné . C'était dans le t e m p s où 

venait d 'avoir lieu la chute des Girondins , où déjà 

le décre t d ' a r res ta t ion cont re vingt-neuf chefs de la 

Gironde avait é té r endu . C'était dans le t e m p s où 

déjà Danton lui-même commençai t à ê t r e accusé 

de t i é d e u r ; c 'étai t dans le t e m p s où les dange r s 

extér ieurs de l 'État venaient augmen te r l 'exal ta t ion 

des espr i t s ; c 'est au milieu de cet te époque te r r ib le 

que fut r endu ce d é c r e t ; il n 'é ta i t au t r e chose , au 

fond, que la p ré t en t ion d 'un pouvoi r qui , dé so rma i s , 

se t rouva i t en d e h o r s de l ' assemblée el le-même, 

et qui ne faisait u sage de l 'assemblée que pou r 

sanct ionner des décis ions r endues au d e h o r s . 

J 'ar r ive à la deuxième pér iode , et nous t rouvons 

la Const i tut ion de l'an III , comme fait h i s to r ique ; 

c 'es t un des plus cur ieux. Qu'était-il a r r ivé a u p a r a 

vant ? Il é tai t a r r ivé que la pu issance é ta i t sor t ie de 

l 'enceinte du pouvoir const i tu t ionnel et s 'é tai t cam

pée , p o s é e , o rganisée au sein des sociétés p o p u 

laires. Que voulait-on en faisant la Const i tut ion 

de l 'an III ? On n 'é ta i t p lus en 9 3 , on n 'é ta i t p lus 

m ê m e en 94 ; on voulait faire r e n t r e r le pouvoi r dans 

ses voies na ture l les , on voulait le r a m e n e r dans 

l 'enceinte de l ' a ssemblée , cons t i tue r les pouvoi rs 

r econnus pa r la const i tu t ion de l 'État . C'était donc 

un r e t o u r aux idées régulières de l 'organisat ion 

pol i t ique de l 'Éta t . Et b i e n , lisez main tenant la 

Const i tut ion de l'an 111, et t ou te s ses d ispos i t ions , 

q u i , s ans ces ohse rva t ions , pour ra ien t pa ra î t r e 

s ingulières , deviendront parfai tement claires. Ainsi, 

vous t rouvez dans la déclarat ion qui la p récède cet 
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art icle : « Nul individu, nulle r éun ion par t ie l le de 

c i toyens ne peu t s ' a t t r i bue r la souvera ine té ». 

(Article 18.) Voyez ma in t enan t les ar t ic les 360 à 

363 : « 11 ne peu t ê t r e formé de c o r p o r a t i o n s ni 

» d ' assoc ia t ions con t r a i r e s à l ' o rd re publ ic ». (Art i 

cle 360) . — « Aucune a s semblée de c i toyens ne peu t 

» se qualifier société popu la i r e ». (Article 361 . ) — 

« Aucune société par t icu l iè re s ' occupan t de q u e s -

» t ions pol i t iques ne p e u t c o r r e s p o n d r e avec aucune 

» au t r e , ni s'affilier à elle, ni t en i r des séances 

» pub l iques c o m p o s é e s de soc ié ta i res et d 'ass is -

» t an t s d i s t ingués les uns des a u t r e s , ni i m p o s e r 

» des condi t ions d ' admiss ion et. d 'él igibil i té , ni 

» s ' a r roge r des d ro i t s d 'exclus ion, ni faire p o r t e r à 

» ses m e m b r e s aucun signe ex té r ieur de leur a s s o -

» ciat ion ». (Article 362. ) — « Les c i toyens ne 

» peuven t exercer leurs d ro i t s po l i t iques que dans 

» les a s semblées p r ima i re s et communa les ». 

(Article 363 . ) Tou tes ces d i spos i t ions ne se ra i en t 

p a s venues d a n s l ' espr i t d 'un légis la teur a priori. 

Quel es t le légis la teur cha rgé de faire une cons t i tu 

t ion a priori qu i m e t t r a t o u s ces déta i ls ? Mais ces 

détai ls se comprennen t bien q u a n d on a vu l 'h is to i re : 

c 'es t que t o u t ce qui es t défendu d a n s la cons t i tu t ion 

avai t é té p r a t i q u é . Toutes ces d i spos i t i ons , qu ' aucun 

de nous ne t rouvera i t a priori, son t un r é s u m é 

h i s t o r i q u e . 

Voilà donc les p r inc ipes de la Const i tu t ion de l 'an 

I I I . Où en sommes -nous là ? Aux m e s u r e s p réven

t ives r ég lemen ta i r e s . On ne di t pas que , p o u r se 

cons t i tue r en société, il faudra l ' au tor i sa t ion , ma i s 

on di t qu ' en se cons t i tuant en société on ne p o u r r a 
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faire ni tel ac te , ni tel a u t r e ; ce sont donc des 

mesures prévent ives rég lementa i res . 

J 'arr ive à la t rois ième pé r iode , et nous t rouvons 

un au t re sys tème, la prévent ion prohibi t ive , le 

sys tème des mesures prévent ives prohib i t ives . Voici 

ce que po r t e la loi du 7 t he rmido r an V : — « Art i -

» cle 1 e r . Toute société par t icul ière s 'occupant de 

» ques t ions pol i t iques es t p roviso i rement défendue. 

» — Article 2 . Les individus qui se réuni ra ient dans 

» de pareil les socié tés , se ron t t r adu i t s aux t r ibu-

» naux de police correct ionnel le p o u r y ê t re punis 

» comme coupables d ' a t t r oupemen t . — Article 3 . 

» Les p ropr i é t a i r e s ou pr inc ipaux locata i res des 

» lieux où s 'assemblera ient lesdi tes socié tés , seront 

» condamnés pa r les mômes t r ibunaux à une amende 

» de mille francs et à t rois mois d ' empr i sonne -

» m e n t » . 

Bientôt arr ive le coup d 'Éta t de fructidor, ce 

fameux coup d 'Éta t don t nous avons eu occasion de 

par ler déjà. Vous vous souvenez que le coup d 'Éta t 

de fructidor fut suivi d 'une ter r ib le loi qui étai t une 

loi de c i rcons tance . Or, cet te loi t ou t except ionnel le 

du 19 fructidor an V po r t e : « Article 36 . La loi du 

y> 7 t h e r m i d o r dernier , relative aux sociétés par t icu-

» lières s 'occupant de ques t ions po l i t iques , es t r a p -

» po r t ée . — Article 37 . Toute société par t icu l iè re , 

» s 'occupant de ques t ions pol i t iques , dans laquelle 

» il sera i t professé des pr incipes cont ra i res à la 

» cons t i tu t ion de l 'an III , acceptée pa r le peup le 

» français, sera fermée, et ceux de ses m e m b r e s qui 

» au ron t professé ces pr incipes se ron t poursuivis 

» et punis conformément à la loi du 27 germinal 
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» an IV ». Cette loi punissa i t les c r imes d 'Éta t d 'une 

seule pe ine , la mor t . 

Vous le voyez, c 'es t là une de ces lois p r o m u l g u é e s 

ab irato, un de ces déc re t s que le Directoi re lit r e n d r e 

lorsqu ' i l se croyait dans un é ta t de défense d é s e s p é 

rée , e t qu 'on ne peu t r e g a r d e r que c o m m e des lois 

t r ans i to i res de leur n a t u r e . 

Le sys tème p e r m a n e n t a r r ive avec le Consulat et 

l 'Empire . L 'Empire publ ia le Code péna l , e t vous 

connaissez tous les d i spos i t ions qui se t r o u v e n t aux 

ar t ic les 291 et su ivants de ce code . On es t revenu au 

sys tème de la prévent ion p roh ib i t ive , c 'es t -à-d i re au 

sys tème qui n ' a d m e t que les associa t ions au tor i sées 

pa r le g o u v e r n e m e n t : « Nulle assoc ia t ion de plus de 

» vingt p e r s o n n e s , don t le bu t sera de se réun i r 

» tous les j o u r s ou à cer ta ins j o u r s m a r q u é s p o u r 

» s ' occuper d 'obje ts rel igieux, l i t t é ra i res , pol i t iques 

» ou a u t r e s , ne p o u r r a se former qu ' avec l ' a g r é -

». men t du gouve rnemen t et sous les condi t ions qu'i l 

» pla i ra à l ' au tor i té pub l ique d ' impose r à la s o -

» ciété ». Voilà donc le p r inc ipe r égu la r i sé , p r i n 

cipe, j e le r é p è t e , de prévent ion p roh ib i t ive . Il n 'y a 

p a s défense abso lue , mais nulle associa t ion ne p e u t se 

cons t i tue r qu 'avec l ' agrément du g o u v e r n e m e n t et 

sous les condi t ions qu'i l impose . L 'ar t icle 292 p r e s 

cri t la d issolut ion de la société en cas de con t r a 

vention et puni t les con t r evenan t s d 'une a m e n d e 

de 16 francs à 200 francs. L'art icle 293 prévo i t le 

cas où, i ndépendammen t du fait de l 'associa t ion, on 

aura i t commis quelque cr ime ou que lque déli t , e t 

renvoie aux dispos i t ions du Code pénal re la t ives à 

ces c r imes et dél i ts . L 'art icle 294 s ' app l ique au p r o -
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pr ié ta i re de la maison où se sera tenue l 'associat ion. 

« Tout individu qui , sans la permiss ion de l 'autor i té 

» munic ipale , au ra accordé ou consenti l 'usage de 

» sa maison ou de son appa r t emen t , en tou t ou en 

» par t ie , pou r la réunion des m e m b r e s d 'une asso-

» ciation m ê m e autor i sée , ou pou r l 'exercice d 'un 

» culte, sera puni d 'une amende de 16 francs à 

» 200 francs. » 

Ainsi donc le sys tème du Code pénal es t la p r é v e n 

tion prohib i t ive régular i sée , non absolue , mais exi 

geant l ' autor isa t ion du g o u v e r n e m e n t ; donnant au 

gouvernement le droi t de p resc r i r e des condi t ions ; 

p rononçan t une peine cont re l 'infraction aux condi

tions p resc r i t e s , i ndépendammen t des peines qu 'on 

aurai t pu mér i te r pour déli ts ou cr imes commis dans 

les réunions ; p o r t a n t enfin une peine contre ceux 

qui , sans permiss ion de l ' au tor i té , aura ient reçu chez 

eux l 'associat ion. 

Les d ispos i t ions du Code pénal rég issen t encore 

en pr incipe le d ro i t d 'associa t ion. Je dis en pr incipe , 

car la d isposi t ion fondamentale de l 'art icle 291 se 

t rouve co r roborée et r endue plus sévère p a r l a loi du 

10 avril 1834. Cette loi a adop t é le même sys tème 

de la p révent ion p roh ib i t i ve ; ma i s , dans le Code 

pénal , il y avait deux l imitations : l 'une, celle du 

nombre de vingt p e r s o n n e s ; l ' au t re , la réunion de la 

société t ous les j o u r s ou à j o u r s fixes. Telles é taient 

les deux res t r ic t ions qui l imitaient la disposi t ion 

pénale de l 'art icle 2 9 1 , de sor te que , lorsque l ' asso

ciation n 'é ta i t que de dix-neuf pe r sonnes , ou lo rs 

qu'el le ne se réunissa i t pas tous les j o u r s ou à j ou r s 

fixes, elle ne pouvai t pas être a t te in te . La loi du 
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10 avril 1834 déc lare , dans son art icle 1" , q u e « les 

» d i spos i t ions de l 'art icle 201 du Code pénal sont 

r> appl icables aux associa t ions de p lus de vingt pe r -

» sonnes , a lors m ê m e que ces assoc ia t ions se ra ien t 

» p a r t a g é e s en sec t ions d 'un n o m b r e m o i n d r e , et 

» qu 'e l les ne se réunira ient p a s t o u s les j o u r s ou à 

» des j o u r s m a r q u é s ». 

Ainsi donc l 'associa t ion es t illégale q u a n d elle n 'a 

p a s été au tor i sée p a r l e gouve rnemen t , et le gouver

nemen t peu t tou jours r e t i r e r l ' au tor i sa t ion accordée . 

(Art . 1 e r , § 2.) 

Dans l ' appl ica t ion, on p e u t élever une ques t ion . 

On p e u t se d e m a n d e r : Qu 'es t -ce q u ' u n e associa t ion? 

Quand es t -ce que le fait d 'une réun ion de pe r sonnes 

p o r t e ou ne p o r t e p a s le c a r a c t è r e d 'une associat ion? 

Cette ques t ion fut élevée m ê m e d a n s la d iscuss ion 

du pro je t de loi de 1833 , et un d é p u t é , m a g i s t r a t 

au jourd 'hu i , d is t ingua en t r e l 'associa t ion et la réu

nion : « Se réuni r , dit-il , c 'es t voulo i r s 'éc la i rer et 

» p e n s e r ensemble ; s ' associer , c 'es t voulo i r se cons -

» t i tuer , se c o m p t e r et agir ». Je ne sais si ces ca

r ac t è re s sont suffisamment préc i s p o u r d i s t i ngue r 

l 'associat ion de la réun ion . Que nous di t le b o n sens? 

L 'associat ion para î t impl iquer une double idée : l ' idée 

d 'un bu t fixe, dé t e rminé , connu, q u ' o n veu t a t t e in 

d re ; s e c o n d e m e n t , l ' idée d 'une o rgan i sa t ion de 

ce t te agrégat ion de p e r s o n n e s faite en vue d ' a t 

t e indre le b u t qu 'on s 'es t p r o p o s é . Il pa ra î t que 

ce sont là les deux ca rac t è re s essent ie l s de l ' as 

socia t ion. C'est une ag réga t ion de p e r s o n n e s , ma i s 

c 'es t l ' agrégat ion qui a un b u t dé t e rminé et qui 

s 'est donné une organisa t ion p r o p r e ou qu 'el le 
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croit p r o p r e à a t te indre le b u t qu'el le s 'es t p r o 

posé . 

Ainsi, prenez vos exemples dans une b ranche 

parfai tement ho r s de tou te d iscuss ion. Prenez vos 

exemples dans les associa t ions industr ie l les , dans les 

associat ions commercia les . Vous avez, je s u p p o s e , 

une société anonyme; elle a un but , elle veut faire, 

pa r exemple , un chemin de fer, exploi ter une mine. 

Elle s 'organise de la manière qui lui para î t la plus 

p r o p r e à lui faire a t te indre son bu t . Ainsi, pou r faire 

un chemin de fer, elle formera un comité dans lequel 

elle me t t r a des h o m m e s expe r t s . C'est donc l 'agréga

t ion qui est , si j e puis ainsi par le r , c imentée pa r une 

organisat ion qu 'on juge app rop r i ée à un certain b u t ; 

a lors il y a vér i tablement associa t ion. J 'en conviens, 

au r e s t e , ou, pou r mieux di re , j e n 'en disconviens 

p a s , la ligne de démarca t ion en t re l 'associat ion et la 

réunion est souvent fort difficile à t r a c e r ; c 'est le cas 

d 'une foule de d ispos i t ions péna les . La ligne de 

démarca t ion en t re le vol et ce qui n ' e s t p a s t ou t à 

fait le vol, la l igne de démarca t ion en t re tel fait pénal 

et tel au t r e fait, n 'es t pas facile à établ i r . Au fond ce 

sont des faits d ' intent ion, des faits don t l ' apprécia

tion appa r t i en t à l 'autor i té judic ia i re . Mais, pou r 

pose r quelques bases d 'appréc ia t ion , j e crois encore 

une fois que , lo rsqu 'on voit un bu t dé te rminé et une 

organisa t ion faite avec l ' idée qu'el le servira à a t 

t e indre ce bu t , on ne peut dou te r qu'il n 'y ait a s s o 

ciation, tandis qu'il y a quelque chose de t r o p vague 

à dire que se réunir c 'est vouloir penser ensemble , 

que s 'associer c 'est vouloir se const i tuer , se compte r 

et agir . Mais, encore une fois, la discussion de ces 
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ques t ions a p p a r t i e n t à l ' au tor i té devant laquelle le 

cas es t p o r t é , c 'es t -à-di re à l ' autor i té judic ia i re , au 

ju ry . 

Telle es t la p remiè re d i spos i t ion ; c 'es t celle qui 

nous r e g a r d e , nous qui voulons seu lement exp l iquer 

quelle es t la l imite que la loi a posée au d ro i t d ' a s so 

ciat ion. Il y a ensui te les détai ls sur la pénal i té , qui 

es t augmen tée dans la loi de 1834 ; il y a enfin ce qui 

concerne la pour su i t e , selon que le fait r e p r o c h é à 

l 'associat ion es t un a t t en ta t , un délit po l i t ique ou une 

s imple infraction à la loi. Il en es t ici c o m m e des faits 

r e p r o c h é s à la p r e s s e . Le fait p e u t ê t r e déféré à la 

cour des Pa i r s s'il es t ques t ion d ' a t t en t a t ou de 

cr ime ; s'il e s t ques t ion de dél i t po l i t ique , l'affaire 

es t po r t ée devant le j u ry . L'infraction p u r e et s imple 

con t re l 'article 1 e ' de la loi es t renvoyée à la con

naissance des t r ibunaux cor rec t ionne l s . H y a donc 

là les t ro i s ju r id ic t ions , comme nous avons vu que la 

législation posi t ive les a in t rodu i tes en ma t i è r e de 

p r e s s e . 

Voilà le sys tème législatif re la t ivement à l 'associa

tion, voilà les différentes p h a s e s p a r lesquel les ce t te 

mat iè re const i tut ionnel le et législative a pa s sé à p a r 

t i r de 1789. Nous en s o m m e s revenus au pr inc ipe de 

la prévent ion prohib i t ive régular i sée , p r inc ipe qui a 

é té posé dans le Code pénal , et qui a é té c o r r o b o r é 

et r endu plus sévère pa r la loi de 1834, 
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S O I X A N T E - D E U X I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Droit de propriété. — Propriété dans les temps anciens et dans le 
moyen âge : la terre base de la richesse et source de la puissance 
politique. — La propriété mobilière, nouvel élément de richesse 
introduit dans les sociétés modernes par l'industrie et le commerce, 
est un fait dont le législateur n'a pas encore complètement apprécié 
l'importance et l'étendue.— Principe de la propriété et de son invio
labilité proclamé par toutes nos constitutions et consacré même dans 
les lois qui confisquaient les biens des émigrés. — Restitution aux 
émigrés des biens non vendus; milliard d'indemnité accordé en 1825 
à ceux dont les biens avaient été aliénés. — Notre législation con
sacre l'inviolabilité de toutes les propriétés sans distinction, propriété 
foncière, propriété mobilière, propriété intellectuelle. Lois et décrets 
sur la propriété littéraire. 

MESSIEURS , 

Nous avons considéré la l iberté individuelle dans 

ses appl ica t ions pr incipales , soit aux actes ex té r ieurs 

et matér ie l s , soit aux actes moraux . Il nous r e s t e à 

la cons idérer dans ses appl icat ions aux choses ; c 'est-

à-dire , en d ' au t r e s t e rmes , qu'il nous r e s t e à pa r le r 

de la p r o p r i é t é . 

Nul de vous n ' ignore ce qu 'on entend pa r p r o 

p r i é t é . Vos é tudes de droi t civil me d i spensen t de 

tous déta i l s , de tou te explication à cet égard . Consi

dérée sous le poin t de vue économique , la p ropr i é t é 
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n ' e s t au t r e chose , si j e puis pa r le r ainsi , que l ' incor

po ra t i on de l 'activité humaine , de l 'act ivi té indivi

duel le , du t ravai l pe r sonne l , aux c h o s e s . C'est pa r 

ce t te incorpora t ion que l ' homme s ' a p p r o p r i e , n o n -

seu lement m a t é r i e l l e m e n t , mais m o r a l e m e n t , les 

c h o s e s . L 'act ivi té de l 'un le d is t ingue de la n o n - a c t i 

vi té de l ' au t re . L'un se p r é p a r e un avenir facile pour 

lui et les s iens , t and i s que l ' au t re d e m e u r e dans un 

é t a t moins favorahle . L 'h i s to i re n o u s m o n t r e qu'il 

n 'y a j a m a i s eu de société déve loppée , p rog re s s ive , 

civilisée, qui n 'a i t eu p o u r base la p r o p r i é t é ; l 'h is toi re 

nous m o n t r e que p a r t o u t où la p rop r i é t é é ta i t vacil

l an te , incer ta ine , la soc ié té civile n ' a p a s d é p a s s é 

dans ses p r o g r è s l ' é ta t des peup les n o m a d e s . Sans 

d o u t e , ce fait généra l que la sû re t é de la p r o p r i é t é , et 

les l iber tés pub l iques , et la civilisation de ces peup les 

ont m a r c h é ensemble , forme à lui seul un pu i s san t 

a r g u m e n t ; il m o n t r e du moins qu 'un au t r e sys t ème 

sera i t une m a r c h e vers une chose inconnue , une 

m a r c h e d a n s laquelle on ne se ra i t po in t guidé p a r 

l ' expér ience . 

Auss i , si de l 'h is toi re généra le nous p o r t o n s nos 

r e g a r d s sur l 'h is toi re par t icul ière de la F rance e t sur 

la dern iè re et g r ande époque de son h i s to i re , nous 

v e r r o n s , chose fort r e m a r q u a b l e , nous v e r r o n s q u e , 

d a n s les g randes p h a s e s de la Révolut ion, la p r o p r i é t é 

a pu recevoir des a t t e in tes p lus ou moins g raves ; que 

la p r o p r i é t é , comme les au t r e s c h o s e s , a pu ê t re 

exposée aux act ions et r éac t ions po l i t iques , ma i s que 

le p r inc ipe de la p r o p r i é t é et de son inviolabil i té n ' a 

j a m a i s été sé r ieusement ni généra lement con te s t é . 

Il a pu ê t re révoqué en dou te p a r que lques indiv idus , 
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mais il n 'a , j e le r é p è t e , j ama i s é té généra lement ni 

sé r ieusement con tes té . Ainsi ce t te p r emiè re a s 

semblée , qui marcha i t d 'un p a s si ha rd i dans la car 

r ière des innovat ions sociales, qui , pa r ses déc re t s , 

a changé la face de l 'empire et l 'organisa t ion sociale 

de la F rance , l 'Assemblée cons t i tuan te a p roc l amé le 

pr incipe de la p rop r i é t é et de l ' inviolabilité de la 

p rop r i é t é . J 'a joute , et nous le ve r rons dans peu avec 

déta i l s , que la Convention e l le-même a p roc lamé ce 

pr inc ipe . Bref, dans ces n o m b r e u s e s cons t i tu t ions 

qui se sont succédé en France depuis b ien tô t un demi-

si* cle, d a n s ces cons t i tu t ions qui ont été tou r à t ou r 

l ' express ion de s i tuat ions pol i t iques t rès-différentes, 

dans ces cons t i tu t ions si différentes de pr inc ipe et 

de bu t , le pr incipe de la p rop r i é t é et de l ' inviolabi

lité de la p rop r i é t é n 'a j ama i s été méconnu . 

11 ne faudrai t pas en t i rer la conséquence que la 

p ropr i é t é , en tous t e m p s et en tous l i eux , a joué 

exactement le môme rôle dans l 'organisat ion sociale 

et poli t ique des na t ions . Ce sera i t là méconna î t re les 

faits et ne t i re r aucun profit de l 'h is to i re . Le p r in 

cipe, dis-je, a toujours é té le même ; mais ses appl i 

ca t ions , son é t e n d u e , son influence, ont s ingul ière

men t var ié , et en t re les sociétés anciennes et la nô t r e , 

en t re les t e m p s anciens et le nô t r e , il existe des diffé

rences profondes sous le r a p p o r t de la p r o p r i é t é , des 

différences profondes quant au fait, quan t à s a n a t u r e , 

quan t à son é t endue , quan t à son i m p o r t a n c e , diffé

rences qui ne peuven t pas ne pas réagi r t ô t ou t a rd 

sur la législat ion publ ique et p r ivée . Je n 'en donne 

rai qu 'un exemple . Dans les t e m p s anciens , lo rsque 

le travail n 'é ta i t au t r e chose que le t ravai l servile, 

m. 1 3 
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qu ' é t a i t l ' indust r ie que nous a p p e l o n s manu f ac tu 

r i è re , qu ' é t a i t celle q u e nous a p p e l o n s c o m m e r c i a l e ? 

Vous le s a v e z , d a n s les t e m p s a n c i e n s , l ' i ndus t r i e 

m a n u f a c t u r i è r e , p o u r ce que n o u s a p p e l o n s les 

obje ts de l u x e , p o u r ce que nous a v o n s a p p e l é en 

économie po l i t i que la t ro i s i ème c lasse d e p r o d u i t s , 

c ' e s t -à -d i re p o u r les p r o d u i t s non n é c e s s a i r e s , ce t te 

indus t r i e manufac tu r i è re et le c o m m e r c e , d i s - j e , 

é t a ien t le pr iv i lège de q u e l q u e s n a t i o n s . Si Tyr, si 

C a r t h a g e , si q u e l q u e s a u t r e s p a y s faisaient un assez 

g r and c o m m e r c e , il y avai t b ien d ' a u t r e s r ég ions , 

bien d ' a u t r e s É t a t s , m ê m e m a r i t i m e s , p o u r qui ces 

deux b r a n c h e s de l ' i ndus t r i e h u m a i n e é ta ien t à peu 

p r è s c h o s e s i nconnues . On ne c o n n a i s s a i t , d a n s ces 

c o n t r é e s , que l ' indus t r ie agr icole e t les p r o d u c t e u r s 

de la d e u x i è m e c lasse , c ' e s t -à -d i re ceux qui p rodu i 

sen t et fabr iquent les c h o s e s nécessa i r e s à la vie au t r e s 

q u e les c o m e s t i b l e s , c o m m e les v ê t e m e n t s , les h a b i 

t a t i o n s , e t c . . . . Et m ê m e ces c lasses d e p r o d u c t e u r s 

a p p a r t e n a i e n t , j e le r é p è t e , p r e s q u e exc lus ivement à 

la c lasse des esc laves et non à la c lasse des h o m m e s 

l i b r e s . 

Cet é t a t de choses é tan t d o n n é (et il faut bien se le 

r e p r é s e n t e r ainsi , si l 'on veu t c o m p r e n d r e l ' h i s to i re de 

l ' an t iqui té ) , il es t facile de concevoi r q u e ce que nous 

appe lons r i chesse mobi l iè re ne pouva i t p a s j o u e r un 

g rand rôle d a n s les p a y s o rgan i sé s de la s o r t e . La 

plus g r a n d e s o m m e de r i chesses mobi l iè res d a n s ces 

pays cons is ta i t p r éc i sémen t en ce qui n ' e s t p a s p o u r 

nous une m a r c h a n d i s e , elle cons is ta i t d a n s les h o m 

mes , dans les esclaves ; mais ces esclaves e u x - m ê m e s 

é ta ient en que lque sor te (pa rdonnez-moi la b ru t a l i t é 
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de l ' express ion , mais il faut d i re l 'h is toire comme 

elle es t ) , ces esclaves eux-mêmes é ta ient en que lque 

so r te le bétai l des domaines ; c 'é tai t le bétai l a t t aché 

aux t e r r e s ; il faisait par t ie des t e r r e s , comme chez 

nous le bétai l employé à l ' agr icul ture . La r ichesse 

mobi l ière p r o p r e m e n t d i te ne pouvai t donc pas j o u e r 

un grand rôle dans le monde ancien. Elle ne le pou 

vait pas non p lus dans le moyen â g e , t e m p s assez 

ana logue . En fait de r i chesse , la t e r r e é ta i t l 'é lément 

dominant , la t e r r e é ta i t la base de la r ichesse na t io 

nale, la t e r r e étai t à la fois la source de la r ichesse et 

de la pu issance pol i t ique. C'était la t e r r e qui é ta i t la 

base de cet te influence, de cet te pu issance , préc isé

ment , j e le r é p è t e , parce que la r i chesse mobil ière 

n 'é ta i t a lors qu 'un faible a c c e s s o i r e , e t qu 'on ne 

concevait la g rande r ichesse que sous forme de t e r r e . 

Le sy lème de l 'esclavage d 'ai l leurs é tan t d o n n é , la 

t e r r e étai t la vér i table base de la s e igneur i e , c 'es t -à-

dire de la dominat ion de l ' homme sur l ' homme. 

Le t ravai l é tai t servile, e t celui qui posséda i t le plus 

d é t e r r e s posséda i t le p lus d ' e sc laves , comme chez 

nous celui qui possède le plus de t e r r e s pos sède le 

p lus de c h a r r u e s et d ' a t te lages . 

Lorsque la civilisation commença à faire de g rands 

p r o g r è s , l o r s q u e , grâce à un profond changement 

non-seu lement d a n s le déve loppement matér ie l , mais 

aussi dans le déve loppement moral des peup les , il se 

fit une des plus belles conquêtes de l 'humani té , la 

conquê te du travai l l ibre , l ' indust r ie , vous le s avez , 

ne t a r d a pas à devenir généra le ; sans doute elle ne 

se déve loppa p a s pa r tou t au même d e g r é , car elle 

t rouva i t d a n s ce r ta ins pays des obs tac les , des diffi-
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cu l tes qu 'e l le ne r encon t ra i t p a s clans d ' a u t r e s ; mais 

t o u s les pays firent des efforts p o u r s'y d i s t i n 

guer , t o u s a s p i r è r e n t au c o m m e r c e , t o u s a s p i r è 

r en t au d é v e l o p p e m e n t de la r i ches se na t iona le sous 

ces formes nouve l les . Les cap i t aux ne t a r d è r e n t p a s 

à a u g m e n t e r , ils ne t a r d è r e n t p a s à s ' accumule r , et 

de ce t te accumula t ion des cap i t aux , p r e m i è r e con

séquence du d é v e l o p p e m e n t de la p u i s s a n c e p r o 

duc t ive , il r é s u l t a une seconde conséquence , car il 

y a tou jours là ac t ion e t r éac t ion . Les p r o g r è s de 

l ' indus t r ie et du c o m m e r c e a u g m e n t e n t les cap i t aux , 

et les cap i t aux a u g m e n t a n t son t une source de p r o 

g rès nouveaux p o u r l ' indus t r ie e t le c o m m e r c e . Cette 

act ion et ce t te r éac t i on ne son t p a s infinies, ca r il n'y 

a r ien d'infini en ce m o n d e , mais elles son t au moins 

indéfinies ; on ne sau ra i t p révo i r où elles s ' a r rê 

t e r o n t . 

Dès lors la p r o p r i é t é mobi l ière p a r u t d a n s les s o 

ciétés m o d e r n e s c o m m e un é lément pu i s san t , comme 

un é lément qui d e m a n d a i t à p a r t a g e r avec la p r o 

pr ié té foncière et t e r r i to r ia le les influences sociales 

a p p a r t e n a n t à la p r o p r i é t é . Il y avai t sans d o u t e là, et 

il y a enco re , car nous s o m m e s d a n s ce t te p h a s e , il y 

avai t , dis-je , et il y a là un t ravai l de d r o i t , un t r a 

vail législatif. Car ce fait social d e m a n d e à ê t r e mis 

en ha rmonie avec les différentes pa r t i e s du s y s t è m e . 

Sans dou te tou te s nos lois n ' on t pas encore app réc i é 

ce fait au t an t qu' i l mér i t a i t de l ' ê t r e , ca r les faits 

soc iaux se développent d ' a b o r d , se déve loppen t peu 

à peu , se déve loppen t p r o g r e s s i v e m e n t , s ' e m p a r e n t 

des e sp r i t s , des h a b i t u d e s , des m œ u r s de la soc ié t é . 

Ce n ' e s t que p lus t a rd que le légis la teur s ' e m p a r e à 
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son tour du fait nouveau , examine les cou tumes que 

ce fait nouveau a p rodu i t e s , les p r écéden t s auxque ls 

il a donné na i s sance , et la loi arr ive enfin p o u r le 

régler et le m e t t r e en ha rmonie avec l 'organisat ion 

pol i t ique. C'est là un travail qui a toujous été lent , et 

il ne faut guère se p la indre de cet te lenteur d a n s 

l ' intervent ion de la loi écr i te et pos i t ive . P lus le fait 

social es t compl iqué , plus les conséquences en sont 

variées et difficiles à bien saisir et à bien définir, plus 

il es t utile que la loi posi t ive a t t ende pa t i emment les 

lumières du t e m p s , les r é su l t a t s de l 'expérience et 

même les t â t onnemen t s de la rou t ine . Il en a t ou 

j o u r s été et il en sera toujours ainsi . Quand nous 

voulons d res se r une ten te p r o v i s o i r e , nous pouvons 

la d r e s se r à la hâ te et p a r t o u t ; mais lo r sque , au lieu 

d 'une ten te provisoi re , nous voulons élever un édifice 

de longue durée , il impor t e de reconna î t re a u p a r a 

vant le sol sur lequel nous voulons bâ t i r , d 'en vér i 

fier la profondeur et la sol idi té . Il en es t ainsi de la 

régular isa t ion des ' fai ts nouveaux pa r la loi pos i t ive . 

Elle ar r ive l e n t e m e n t , mais le fait social m a r c h e en 

a t t e n d a n t , il marche de l u i -même , p a r ses p r o p r e s 

forces, s ' empare des e sp r i t s , des o p i n i o n s , des p r é 

céden ts jud ic ia i res . La loi posi t ive ar r ive ensui te , en 

é tudie les r é s u l t a t s , en reconnaî t les c o n s é q u e n c e s , 

en m e s u r e l ' é tendue , et c 'es t alors avec une pnr 

faite connaissance de cause qu'elle peu t é tabl i r l 'ac

cord du fait nouveau avec la législation généra le . 

Je suis convaincu que ce nouvel élément de la r i 

chesse , son impor tance , son é tendue , n 'on t point 

encore été complè tement appréc iés pa r le législa

teur . Je suis convaincu qu'il sera i t facile de t rouver 
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dans un g r and n o m b r e de codes p lus d 'une d i spos i 

t ion qui év idemment a é té conçue et r éd igée sous la 

p r éoccupa t i on de la h a u t e i m p o r t a n c e , de l ' impor 

tance p r e s q u e exclusive de la p r o p r i é t é foncière. Et 

cela devai t ê t re ; on le c o m p r e n d quand on r e m o n t e 

à l 'origine de la loi. Mais, j e le r é p è t e , l ' é tude du 

fait nouveau se fera peu à peu , e t j e c ro is qu'il ne 

faut p a s t émoigne r t r o p d ' impa t i ence si la loi pos i 

t ive ne se m e t p a s t r o p vi te en h a r m o n i e avec les faits 

ex t é r i eu r s . 

Quoi qu'il en soi t de ces obse rva t i ons généra les , 

il es t i r r écusab le , j e le r é p è t e , que le p r inc ipe de la 

p rop r i é t é et de son inviolabil i té a é té de t o u t t e m p s 

en F rance , môme p e n d a n t la Révolu t ion , un pr inc ipe 

fondamenta l i ncon te s t é . La Const i tu t ion de 1791 

s ' expr ima i t ainsi à ce sujet : « La Cons t i tu t ion ga-

» r an t i t l ' inviolabil i té de t o u t e s les p r o p r i é t é s , ou la 

» j u s t e et p réa lab le indemni té de celles don t la né -

» cess i té pub l ique , léga lement c o n s t a t é e , ex igera i t 

« le sacrifice ». 

La Const i tu t ion de 1793 n ' e s t p a s mo ins expl ic i te . 

« Le d ro i t de p r o p r i é t é , di t l 'ar t icle 16 de la d é c l a -

» ra t ion des d r o i t s , es t celui qui a p p a r t i e n t à t o u t 

» ci toyen de jou i r e t do d i s p o s e r à son g ré de ses 

» b iens et de ses r e v e n u s , du fruit d e son t ravai l e t 

» de son indus t r ie ». « Nul ne peu t , di t l 'ar t icle 19, 

» ê t r e pr ivé de la mo ind re po r t i on de sa p r o p r i é t é , 

» sans son consen temen t , si ce n ' e s t l o r s q u e la n é -

» cess i té pub l ique , l éga lement c o n s t a t é e l 'exige, e t 

» sous la condi t ion d 'une j u s t e et p réa l ab l e i n d e m -

» nité ». 

La Const i tu t ion de 179o consac ra les m ê m e s p r i n -
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c ipes . Article 1 e r . « Les d ro i t s de l ' homme en soc ié té 

» sont la l iber té , l 'égali té, la sû re t é , la p rop r i é t é ». 

— Article 5. « La p rop r i é t é es t le d ro i t de jou i r et 

» de d i spose r de ses b i ens , de ses r evenus , du fruit 

» de son t ravai l et de son indus t r ie ». — Article 1 5 . 

» Tout h o m m e peu t engage r son t e m p s et ses se r -

» vices ; mais il ne p e u t se vendre ni ê t re vendu ; 

» sa pe r sonne n ' e s t p a s une p r o p r i é t é al iénable ». 

— Article 358 . « La Const i tut ion garan t i t l ' inviola-

» bili té de t o u t e s les p r o p r i é t é s ou la j u s t e indem-

» nité decel les dont la nécess i té pub l ique , légalement 

» cons ta t ée , exigerai t le sacrifice ». 

Mais ici se p résen ta i t un fait de la Révolut ion, j e 

veux par le r des séques t ra t ions et des confiscations 

des b iens de ce qu 'on appela i t a lors les émigrés , les 

d é p o r t é s , les condamnés pou r cause po l i t ique . Vous 

rencont rez déjà d a n s la Const i tu t ion de 1T95 une 

disposi t ion à cet éga rd . « Les b iens des émigrés , 

» dit l 'article 3 7 3 , § 2 , sont i r révocab lement acquis 

» au profit de la Répub l ique . — La nat ion française, 

» di t l 'art icle 3 7 i , p roc l ame pare i l lement , c o m m e 

» garan t ie de la foi pub l ique , q u ' a p r è s une adjudi-

» cat ion légalement consommée de b iens na t ionaux , 

» quelle qu 'en soi t l 'or igine, l ' a cqué reu r légit ime 

» ne p e u t en ê t re dépossédé , sauf aux t iers récla-

» niants à ê t r e , s'il y a lieu, indemnisés p a r le Tré-

» sor nat ional ». Ainsi, vous le voyez, il y avait eu 

là un fait de la Révolut ion, la confiscation de tou te s 

les p rop r i é t é s a p p a r t e n a n t à des émigrés , d é p o r t é s , 

condamnés p o u r cause pol i t ique. Ce fait fut, dès 1795, 

r a m e n é , si j e puis par le r ainsi , dans l 'enceinte du 

dro i t cons t i tu t ionnel . 
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La Const i tu t ion de 1799 contena i t la m ê m e d i s p o 

sit ion re la t ivement aux b iens conf isqués . « Les b iens 

» des émigrés , di t l 'ar t icle 9 3 , $ 2 , son t i r révoca-

» b lemen t acquis au profit de la R é p u b l i q u e ». — 

« La nat ion française , dit l 'art icle 94 , déc lare q u ' a -

» p r è s une vente léga lement c o n s o m m é e de b iens 

» na t ionaux , quelle qu ' en soit l 'or igine, l ' a cqué reu r 

» légit ime ne peu t en ê t re d é p o s s é d é , sauf aux t i e r s 

» r éc l aman t s à ê t r e , s'il y a lieu, indemnisés p a r le 

» Tréso r publ ic ». 

Le p r inc ipe de la p r o p r i é t é e t de son inviolabil i té 

a donc é té , vous le voyez, consac ré p a r t o u t e s les 

cons t i t u t ions . S'il v a eu le fa i tdes confiscations don t 

je viens de pa r l e r , une fois ce fait accompl i , on ne 

voulut p lus r e m o n t e r à l 'or igine de ce fait, ma i s on 

s ' e m p r e s s a de le p lace r sous l 'égide de l ' inviolabili té 

de la p r o p r i é t é . Quelque opinion qu 'on ait su r ce fait 

lu i -même, il n ' e s t p a s moins vra i qu ' en le p laçan t 

ainsi sous l 'égide du d ro i t cons t i tu t ionnel e t en 

déc la ran t ces p r o p r i é t é s inviolables , on vint à r e c o n 

naî t re de nouveau l ' inviolabilité du p r inc ipe en lui-

m ê m e . 

L'article 93 de la Const i tu t ion de 1799 disai t d a n s 

son p r e m i e r p a r a g r a p h e : « La na t ion française d é 

fi c lare qu 'en aucun cas elle ne souffrira le r e t o u r 

» des França is qu i , ayant a b a n d o n n é leur pa t r i e 

» depu i s le 14 jui l let 1789, ne sont p a s c o m p r i s 

» d a n s les excep t ions p o r t é e s aux lois r e n d u e s con-

» t r e les émigrés ; elle in te rd i t t o u t e except ion nou-

» velle su r ce point ». Mais vous savez que déjà , sous 

le Consulat et sous l 'Empire , les p o r t e s de la F rance 

furent r ouve r t e s à un g rand n o m b r e d ' émig rés . Vous 

Source BIU Cujas



SOIXANTE-DEUXIÈME LEÇON. 201 

savez aussi qu 'à l 'époque de la Res t au ra t ion , l 'émi

grat ion cessa tou t à fait. Il y eut même dans la 

Char te const i tut ionnel le un art icle ainsi conçu. Ar

ticle 11 : « Toutes r eche rches des opinions et des 

D votes émis j u s q u ' à la Res taura t ion sont in te rd i t es . 

» Le même oubli es t c o m m a n d é aux t r ibunaux et 

» aux ci toyens ». 

Cette disposi t ion de la Char te avait p o u r b u t d'ef

facer les t r aces des gue r re s d 'op in ions , des guer res 

de votes qui avaient nécessa i rement accompagné une 

si longue révolut ion . Ce n 'é ta i t pas là, sans dou te , 

une vér i table disposi t ion const i tu t ionnel le , si ce 

n ' e s t dans la par t ie qui ordonnai t aux t r ibunaux de 

ne pas s ' informer de ces r eche rches ; le r e s t e n'était 

qu 'un v œ u ; c 'étai t le vœii de voir les opinions diver

ses , en guer re jusque- là , se t endre la main sur le 

terra in de la Char te . H é l a s ! les pass ions humaines , 

dans leur implacable in to lérance en tous t e m p s et en 

tous lieux, n 'on t j a m a i s cessé de p r o t e s t e r con t re un 

pareil vœu. Nous p a r d o n n o n s encore plus difficilement 

les t o r t s que nous avons eus que ceux que nous 

avons r eçus . Certes il eût é té bon , il eût été é m i n e m 

ment utile p o u r le p rog rè s de la société , pour la force 

et l 'unité na t ionale , que ce vœu eût été accompli , 

que cet oubli c o m m a n d é pa r la Char te eût été chose 

poss ib le . Cela eû t é té bien et , a joutons le, cela a u 

rai t été j u s t e . Car, dans la t o u r m e n t e des guer res 

civiles, au milieu des orages des révo lu t ions , il n 'y 

a pe r sonne ou, du moins , il n'y a aucun par t i qui 

pu isse , la main su r la conscience, se dire complè te 

ment exemp t de r e p r o c h e s . Il n'y en avait aucun qui 

eût le droi t de p r e n d r e la p ie r re pour ta j e te r à ses 
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adve r sa i r e s . Il étai t donc , j e le r é p è t e , é m i n e m m e n t 

ut i le , éminemment mora l et en m ê m e t e m p s émi 

n e m m e n t j u s t e que le vœu de l ' au teur de la Char te 

p û t se réal iser . Mais les pas s ions h u m a i n e s o n t t ou 

jours é té p lus for tes que les lois , e t le vœu de la 

Char te n ' a pu devenir une réal i té que p a r l ' in terven

tion de deux pu i s sances i nexorab le s , le t e m p s et la 

mor t . 

Je rev iens à la ques t ion . La loi du 20 décembre 

1814, t ou t en r econna i s san t dans son ar t ic le p r emie r 

Virrévocabilité des d ro i t s acquis avan t la publ icat ion 

de la Char te et qui é ta ien t fondés su r les lois e t actes 

du g o u v e r n e m e n t relatifs à l ' émigra t ion , o rdonna i t 

d a n s les ar t ic les 2 et su ivan ts la r e s t i t u t ion en na tu r e 

des b iens confisqués qui n ' ava ien t p a s é té vendus . 

Enfin, vous savez t o u s q u ' i n d é p e n d a m m e n t de ce t te 

r e s t i t u t ion , la loi du 27 avril 1825 accorda un mil

l iard d ' indemni té à ceux don t les b iens-fonds avaient 

é té confisqués et al iénés en exécut ion d e s lois su r les 

émig ré s , les d é p o r t é s e t les c o n d a m n é s po l i t iques de 

la révolu t ion . 

Voilà donc des t émoignages success i fs , i r r écusa 

b les , qui é tah l i s sen t que le d ro i t de p r o p r i é t é e t 

l ' inviolabilité de ce t te p r o p r i é t é on t é té r e c o n n u s 

dans tou te s les cons t i tu t ions qui se sont succédé en 

F rance . 

Es t -ce à dire q u e le p r inc ipe de l ' inviolabil i té , d e 

la l iber té des p r o p r i é t é s , doive ê t re un p r inc ipe tou t 

à fait abso lu , n ' a d m e t t a n t aucune e x c e p t i o n ? Non, 

Mess ieurs , vous avez vu les au t r e s app l i ca t ions de la 

l iber té individuelle. La l iber té individuelle, app l iquée 

aux faits matér ie l s et aux faits m o r a u x , doi t se coor-
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donner avec la l iber té des au t r e s individus e t avec le 

droi t de la socié té . Ce qui e s t vrai des au t r e s appl i 

cat ions es t vrai de celle-ci. Le droi t de p rop r i é t é aussi 

t rouve ses l imites dans le d ro i t d 'au t ru i et dans le 

d ro i t du co rps social. 

En ce qui r ega rde la p remiè re l imitat ion, le r è 

glement du droi t de p rop r i é t é appa r t i en t p lus s p é 

cialement au dro i t civil ; quan t à l ' au t re l imitat ion, 

le règ lement du droi t de p rop r i é t é a p p a r t i e n t p lus 

par t icu l iè rement au droi t public et au droi t admi 

nistratif. Cependant , même dans la législation civile 

p r o p r e m e n t d i te , vous rencont rez des d ispos i t ions 

sur la p rop r i é t é qui sont des d ispos i t ions d ' o rd re 

publ ic et d ' in térê t général d i rec t , la ligne de dé 

marca t ion exacte en t re les deux dro i t s ne pouvan t 

j ama i s se t i re r d 'une manière abso lue . Ainsi, vous 

rencontrez dans le Code civil l 'art icle 545, où il es t 

di t que : « Nul ne peu t ê t re cont ra in t de céder sa 

» p rop r i é t é , si ce n ' e s t p o u r cause d 'ut i l i té pub l ique 

» et moyennan t une j u s t e et préa lable indemni té ». 

Vous t rouvez encore les ar t ic les 638 , 645 , 651 et 

au t r e s , qui sont en m ê m e t e m p s des d ispos i t ions 

d ' o rd re publ ic et d ' in térê t général d i rec t . D'ai l leurs, 

qui ne sait pas qu 'une g rande pa r t i e de la loi civile 

sur la p rop r i é t é pa r t , comme d 'un pr inc ipe di r igeant , 

du pr inc ipe de l 'organisat ion sociale et po l i t ique? 

Il suffit de ment ionner le droi t de succession et la 

faculté de t e s t e r . Le règlement du droi t de succes 

sion, le r èg lement de la faculté de tes ter , sont évidem

men t des pa r t i e s de la loi civile qui sont et doivent 

ê t re en ha rmonie avec les bases de l 'organisat ion 

sociale et pol i t ique. Ainsi, chez nous , vous le savez 
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t o u s , le pr inc ipe dominan t de la success ion es t , à de 

faibles excep t ions p r è s , celui du p a r t a g e égal . Chez 

nous , po in t de privi lège du sexe mascul in s u r le sexe 

féminin, en ma t i è r e de success ion . Chez n o u s , la 

faculté de t e s t e r , p o u r le pè re ayan t des enfants 

v ivan ts , es t r e s t r e in te à des l imites assez é t r o i t e s . 11 

es t facile d ' imaginer une o rgan isa t ion sociale et p o 

litique où, ainsi que les faits ne nous l 'ont que t r o p 

m o n t r é , des mesu re s t ou t e s différentes se ra ien t 

a d o p t é e s , où l'on t rouvera i t la faculté de t e s t e r i l l i

mi t ée , où l 'on t rouve ra i t l ' inégalité de p a r t a g e s , le 

d ro i t d ' a înesse , e tc . Ce ne son t p a s là de s imples 

conjec tures . La p lus g r ande par t i e de l 'Eu rope a été 

soumise à de parei l les légis la t ions . 

Revenons à la p rop r i é t é d a n s ses r a p p o r t s d i rec t s 

avec le d ro i t pol i t ique et administrat i f . La p r o p r i é t é , 

d i sons -nous , es t inviolable. La Char te di t à l 'art icle 8 : 

« Tou tes les p r o p r i é t é s son t inviolables , s ans aucune 

» except ion de celles qu 'on appel le na t iona les , la 

» loi ne m e t t a n t aucune différence en t r e elles ». 

(Vous savez ma in tenan t ce qu 'on en tend ici p a r p r o 

pr ié tés nat ionales . ) Toutes les propriétés son t invio

lables . Ainsi, r emarquons - l e , po in t de dis t inct ion 

en t re les p r o p r i é t é s , foncières ou non foncières , 

meubles ou immeub le s , quelle qu 'en soi t la na tu r e . 

Il y a plus : m ê m e les p r o p r i é t é s intel lectuel les 

doivent ê t re c o m p r i s e s , et le son t en effet, d a n s la 

Char te . Toutes les propriétés : a insi , q u e v o u s soyez p r o 

pr ié ta i res d 'un b ien-fonds , d ' une indus t r i e , d 'une 

manufac tu re , des r é su l t a t s de v o t r e t ravai l manue l , 

c 'es t une p r o p r i é t é , elle es t inviolable . Q u e v o u s soyez 

p r o p r i é t a i r e s d 'un bien-fonds ou d 'un m a n u s c r i t qui 
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renferme vos pensées , pe r sonne n 'a le droi t de tou

cher à vo t re p r o p r i é t é . 

La garant ie de la p ropr ié té l i t térai re a é té assurée 

p a r la loi du 19-24 juillet 1793 , loi qui garan t i t aux 

au teu r s le d ro i t exclusif de vendre leurs ouvrages 

pendan t leur vie, et t r a n s m e t ce droi t à leurs h é r i 

t iers pou r qu' i ls pu issent en jou i r l 'espace de dix ans , 

à pa r t i r de la mor t de leur au teur . Vous pouvez 

r a p p r o c h e r cet te loi du déc re t du 5 février 1810. 

Quant aux ouvrages d r a m a t i q u e s , le droi t des au teurs 

a été garant i p a r la loi du 13-19 janvier 1791 . 

Ainsi, tou tes les p ropr i é t é s sans except ion sont 

inviolables, et leur inviolabilité est placée sous l 'égide 

de la Char te . Il nous r e s t e à examiner main tenant 

s'il n'y a pas des c i rcons tances dans lesquelles la p r o 

pr ié té puisse ê t re enlevée en tou t ou en pa r t i e , des 

c i rconstances dans lesquelles elle puisse ê t re , sinon 

enlevée c o m p l è t e m e n t , au moins d é m e m b r é e , des 

c i rconstances enlin dans lesquelles elle puisse ê t re 

res t re in te quan t à l 'exercice et quan t à la jou issance , 

c 'es t -à-di re quan t à la percept ion des revenus résul

t an t de la p rop r i é t é . L 'examen de ces t ro is points 

fera l 'objet de no t r e p rocha ine séance . 
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S O I X A N T E - T R O I S I E M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Limitations au droit de propriété. — La propriété peut être enlevée en 
tout ou en partie par raison de pénalité ou par raison prépondérante 
d'utilité publique.— Confiscation générale; réprouvée par la raison; 
par l'humanité, par l'intérêt général; au défaut d'être une peine iné
gale et qui réagit sur des innocents, elle joint celui de pousser aux 
abus de pouvoir; les deux qualités qu'on veut lui attribuer, l'effica
cité et l'exemplarité, sont paralysées par l'horreur qu'elle inspire. 
— Confiscation spéciale; elle n'a aucun des inconvénients de la con
fiscation générale — Amendes pécuniaires ; avantages et inconvé
nients de cette peine. — Nécessité de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique moyennant indemnité. — Principes posés à cet égard 
dans les anciennes ordonnances et dans les diverses constitutions qui 
ont suivi la révolution de 1789. — Code civil. — Loi du 16 septembre 
1807. — Loi du 8 mars 1810. 

MESSIEURS, 

La p r o p r i é t é , don t le p r inc ipe et l ' inviolabilité sont 

formel lement r econnus d a n s la loi cons t i tu t ionnel le , 

peut cependan t ê t re soumise à des r e s t r i c t i ons , à des 

l imitat ions de plus d 'une e spèce . La p r o p r i é t é peu t 

ê t r e enlevée en tou t ou en pa r t i e à son p o s s e s s e u r , 

elle p e u t ê t re soumise à des c h a r g e s , elle p e u t ê t r e 

d é m e m b r é e , elle peu t ê t re enfin r e s t r e in te q u a n t à 

son exercice et à la j ou i s sance des r evenus qu 'e l le 

p r o c u r e . 
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C'est de la p remiè re l imita t ion que nous devons 

nous occuper au jourd 'hu i . Le pr inc ipe de la p r o 

pr ié té et de son inviolabili té admis , il es t évident que 

le droi t de p rop r i é t é ne peu t ê t re enlevé que pa r 

ra ison de pénal i té ou pa r une ra ison p r é p o n d é r a n t e 

d 'uti l i té publ ique et généra le . Dans le p remie r cas , 

c 'es t une peine que le pos se s seu r s u b i t ; dans le 

second cas , c 'es t l ' intérêt par t icul ier qui cède à l'in

té rê t généra l , t o u t en ob tenan t les compensa t ions e t 

les indemni tés que la jus t i ce exige. 

J 'ai di t que la p r o p r i é t é peu t ê t re enlevée en tou t 

ou en pa r t i e , p r emiè remen t comme peine infligée au 

posses seu r ; et en p rononçan t ces pa ro les , j ' a i sans 

dou te réveillé dans vo t re espr i t l ' idée de la confisca

t ion généra le , celle des confiscations spécia les , enfin 

celle des a m e n d e s pécunia i res . Ce sont là les t rois 

formes pr inc ipales que la pénal i té a revê tues lo r s 

qu'el le s 'es t app l iquée aux b iens , aux choses , aux 

r i chesses pos sédées pa r le condamné . La confiscation 

générale es t l 'enlèvement de tous les b iens , sans ex

cept ion, pos sédés pa r le c o n d a m n é , et la dévolut ion 

de ces biens au fisc. Les contiscat ions spéciales con

s is tent à enlever au criminel , au dé l inquant , soit le 

co rps du déli t , lorsqu ' i l en es t lu i -même le p r o p r i é 

ta i re , soit les choses p rodu i tes pa r le délit , soit les 

choses qui ont servi ou doivent servi r à le c o m m e t t r e . 

Vous pouvez t rouver cet te énuméra t ion dans le Code 

pénal lui-même (a r t . 11). Ce sont là les confiscations 

spéc i a l e s , qu'il ne faudrai t pas confondre avec la 

conliscation généra le . Enfin viennent les amendes 

pécunia i res . Il n ' e s t pas un de vous qui ne sache ce 

que c 'est que les amendes pécuniaires qu 'on inflige 
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au coupab le de tel ou tel déli t , de telle ou telle in

fraction ou con t raven t ion . 

Ce son t là les t ro is formes pr inc ipa les des pe ines 

pr ivat ives des b iens du c o n d a m n é . P e r s o n n e n 'a 

j ama i s pu sé r i eusemen t r é v o q u e r en d o u t e la légit i

mi té en pr inc ipe des pe ines pr iva t ives de la p r o 

pr ié té des b i ens . En t h è s e généra le , t o u s les b iens 

que l ' homme p o s s è d e peuven t ê t re ma t i è r e de 

péna l i té , t a n t qu 'on ne cons idè re la pénal i té que 

d 'une maniè re a b s t r a i t e , sans ten i r c o m p t e des 

d a n g e r s , des difficultés qui a c c o m p a g n e n t l 'appl i 

cat ion de telle ou telle p e i n e ; cons idé ré s , dis- je , 

d 'une maniè re généra le e t a b s t r a i t e , les r i chesses , 

la for tune, les b iens , peuven t ê t r e ma t i è r e de pénal i té , 

c o m m e la l iber té personne l le , c o m m e la vie de 

l ' homme e l le -même. Mais lo r sque , en p a r t a n t de ce 

p r inc ipe tou t à fait généra l et que nul ne con te s t e , 

on en vient aux ques t ions d ' app l ica t ion , lo r squ 'on 

veut r é s o u d r e le p r o b l è m e pénal cons i s t an t à app l i 

que r les pe ines d a n s une cer ta ine m e s u r e , d a n s une 

cer ta ine p r o p o r t i o n , et de manière qu 'e l les pu i s sen t 

a t t e ind re le b u t que la pénal i té doi t a t t e i nd re , a lors 

les difficultés se p r é s e n t e n t , a lo rs les p r o b l è m e s 

deviennent e x t r ê m e m e n t difficiles à r é s o u d r e , et les 

peines qui a t t e ignen t les b i ens , la p r o p r i é t é du 

c o n d a m n é , ne son t ce r tes p a s parmi celles qu ' i l es t 

facile d ' app l ique r avec équ i t é . 

Et d ' a b o r d , vous le savez t o u s , la pe ine de la 

confiscation générale es t dé so rma i s r e g a r d é e p a r 

t o u s les publ ic i s tes , p a r t o u s les c r imina l i s t e s , 

c o m m e une peine que la r a i son , que l ' humani t é , que 

l ' in térêt général même r é p r o u v e n t sans excep t ion . 
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C'est là au jourd 'hu i une de ces vér i tés p r e s q u e 

devenues ax iomat iques dans la science du dro i t 

pénal . La confiscation générale es t universel lement 

r ép rouvée , pa r ce que c 'est une des peines les plus 

inégales que l ' homme ait pu imag ine r ; nulle ou à 

peu p rès nulle p o u r les u n s , éno rme , excessive pou r 

les au t r e s . Elle a é té auss i r ép rouvée généra lement 

pa r sa réac t ion sur la famille t ou t ent ière du con

damné , pa r sa réac t ion sur les innocen t s . 

11 ne faut pas exagére r ; quand on a dit que c 'étai t 

là un vice tou t à fait par t icul ier à la confiscation 

généra le , on a di t une chose qui n ' e s t pas conforme 

à l 'exacte vér i té . 11 y a peu de peines qui ne réag i s 

sent d 'une cer ta ine façon, dans une cer ta ine mesu re , 

sur les pe r sonnes ayant un r a p p o r t p lus ou moins 

int ime avec le condamné . Et lo r sque , au jourd 'hu i , 

nous condamnons à la pr ison pendan t un an, deux 

ans , t ro is ans , cinq ans , pou r ne pas sor t i r des 

peines pu remen t correct ionnel les , un ouvr ier , un 

t ravai l leur don t les enfants en b a s âge n 'on t peu t -

ê t re abso lument d ' au t re moyen de vivre que le pain 

gagné journe l l ement pa r leur pè r e , nous app l iquons 

une peine qui a des effets s ingul ièrement analogues à 

ceux de la confiscation générale . C'est donc une cr i 

t ique qui , si elle étai t poussée à ses de rn ie r s t e r m e s , 

exclurai t à peu p r è s l 'applicat ion de tou te s les 

pe ines . 

Il en es t de m ê m e de la cons idéra t ion de l ' inégalité 

du résu l ta t pénal . Dans la p ra t i que des choses hu

maines , sans doute il nous es t et il nous sera toujours 

imposs ible d ' a t t e indre ce degré de perfection auquel 

l ' espr i t humain peu t s 'élever pa r des considérat ions 
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p u r e m e n t t héo r iques et spécu la t ives . At t e indre ce 

d e g r é , j e le r épè te , . e s t h o r s des poss ib i l i t és h u m a i n e s 

e t soc ia les . 

Mais l 'obl igat ion s t r i c te cons is te c e p e n d a n t à 

s ' a p p r o c h e r de ce deg ré le p lus qu ' i l e s t pos s ib l e , e t 

à évi ter t o u s les moyens don t la n a t u r e p r o p r e e s t 

de s 'en é c a r t e r . Or, la confiscation généra le es t 

dans ce cas- là , c ' e s t -à -d i re qu ' en t o u t t e m p s , en 

tout lieu, d a n s t o u t é t a t social , que l que soit le 

c o n d a m n é , quel que soi t le c r ime , ce s e r a tou jours 

une peine é n o r m e r é a g i s s a n t d 'une m a n i è r e violente 

su r t o u s les m e m b r e s d e la famille du c o n d a m n é . 

Elle es t d o n c , p a r sa n a t u r e p r o p r e , une des peines 

qui s ' éca r t en t le p lus de ces p r inc ipes ab so lu s , de 

ces vér i tés spécu la t ives auxque l l e s , j e le r é p è t e , 

nous n ' a r r ivons j a m a i s , ma i s don t nous devons nous 

r a p p r o c h e r le p lus pos s ib l e . 

I n d é p e n d a m m e n t de ces deux r e p r o c h e s , l ' inéga

lité dans la peine et sa r éac t ion su r la famille inno

cente du c o n d a m n é , la confiscation généra le en a 

mér i t é un a u t r e qui suffit p o u r la faire p r o s c r i r e . 

C'est la t en ta t ion qu 'e l le renferme en e l l e -même. 

Elle so l l i c i te , p a r sa p r o p r e n a t u r e , l ' abus du 

pouvo i r législatif e t du pouvo i r péna l . Elle sollicite 

ce t a b u s p a r les r i ches se s qu 'e l le p e u t faire couler 

dans le d o m a i n e du fisc, d a n s le t r é s o r du pouvo i r 

qui fait et qui app l ique la loi . E t l 'h i s to i re n ' e s t que 

t r o p r i che d ' exemples les p lus f r appan t s , les p lus 

funes tes , d ' ac tes anciens et m o d e r n e s , d ' ac t e s don t 

les t r a c e s ex is ten t encore au jourd 'hu i et ex i s t e ron t 

l o n g t e m p s encore . Je ne veux en citer q u ' u n exemple , 

celui de l ' I r lande : la confiscation a é té un moyen 
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puissan t pou r é tabl i r d a n s ce pays deux popula t ions 

ennemies , pou r c reuser en t re ce pays et l'île voisine 

un ab îme qu' i l a é té , qu'il es t encore , au m o m e n t où 

je par le , difficile de combler . 

Et qui de vous , ayant pa rcou ru l 'h is toire de Rome 

ancienne et celle de l 'Angleterre , et celle de la F rance , 

et celle du m o n d e ent ier , n 'a pas t r ouvé des t r aces 

des abus causés p a r ce p r inc ipe? 

On a voulu défendre la confiscation générale , 

comme une peine r éun i s san t deux des qual i tés f rap

pan te s des bonnes peines : celle d ' ê t re exempla i re et 

celle d ' ê t re efficace. 

Comment la confiscation généra le est-elle efficace ? 

P réc i sément , a- t-on dit , pa rce qu'el le s ' appl ique à 

ceux qui ne sont pas coupab les , efficace p réc i sément 

pa rce qu'el le frappe les pe r sonnes les p lus chères 

au coupable , efficace pa rce qu'elle f rappe la femme 

et les enfants du condamné . 

Il ne faut j a m a i s , Messieurs , non-seu lement en 

logique , mais su r tou t en human i t é , il ne faut j ama i s 

t r o p p rouver . Car, s'il es t efficace de menacer le 

coupable de la misère p o u r sa femme et pou r ses 

enfants , il sera i t encore bien plus efficace de le 

menacer de l ivrer sa femme au d é s h o n n e u r , de 

t o r t u r e r ses enfants et de les m e t t r e en pièces sous 

ses yeux . Faudra i t - i l donc a d m e t t r e ces moyens 

comme moyens de pénal i té dans la législation cr imi

nelle, pa rce qu' i ls seraient peu t -ê t r e efficaces? L'effi

cacité des pe ines , ne nous y t r o m p o n s p a s , l'efficacité 

des peines es t sans dou te nécessa i re , pa r ce que des 

peines inutiles sera ient un mal en p u r e pe r t e ; mais 

l'efficacité des peines doi t ê t re cons idérée d ' abord 
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d 'une maniè re conforme à l ' humani té . 11 n ' e s t pas 

vrai d 'ai l leurs de di re que p lus les pe ines sont 

a t r o c e s , p lus elles sont r é p r e s s i v e s . Elles se ra ien t 

d ' au tan t moins efficaces, et elles sera ient subvers ives 

de la société e l le -même. 

Mais, a-t-on dit , la confiscation es t une peine 

exempla i re , pa rce qu'i l es t f rappan t de voir un 

h o m m e r iche au jourd 'hu i placé demain dans la 

misère ; de voir un h o m m e , de voir une famille qui 

bri l laient h ier de tou t l 'éclat de la for tune t e n d r e 

au jourd 'hu i la main du m e n d i a n t , et p o r t e r su r leur 

figure les t r a c e s des p r iva t ions et de la souffrance. 

Cela es t vra i , la confiscation es t une peine exempla i re ; 

mais aux yeux du peuple et devan t le sen t imen t 

mora l des sociétés civi les , elle es t encore p lus 

odieuse qu ' exempla i r e . La conscience pub l ique ne 

l'a j a m a i s couver te de son égide , e t l o r s q u e la 

conscience pub l ique ne couvre p a s u n e pe ine de son 

égide , l ' exemplar i t é n ' e s t p a s prof i table à l ' o rdre 

publ ic . Il faut que l ' exemplar i té exis te , ma i s il ne 

faut p a s qu 'el le exci te l ' h o r r e u r , qu 'e l le révol te les 

âmes et soulève t ou t e s les consc iences con t r e la loi. 

L ' exemplar i t é a lors , au lieu d ' ê t r e u n b ien , devient 

un m a l ; elle se change , si j e pu i s p a r l e r a insi , en un 

poison socia l ; elle devient a lo rs n o n - s e u l e m e n t inu

tile, mais pré judic iable . Non, Mess ieurs , la société 

civile avec sa conscience ne d i ra j a m a i s du fils d 'un 

c o n d a m n é ce qu 'un e m p e r e u r roma in d isa i t , dans 

un dél ire de t e r r e u r et de d e s p o t i s m e , des fils de 

l ' homme coupable du cr ime de l èse -majes té : Sint 

perpetuo egenles et pauperes ; infamia eos paterna 

comitetur...Sint postremo talcs ut, his perpétua egestale 
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sordentibus, sit et mors solatium et vita supplicium. 

(Cod. ad leg. Juliam majestatis.) Non, Messieurs , la 

conscience humaine ne r é p é t e r a j ama i s ces paro les ; 

elle ne di ra j ama i s des enfants innocents : « Nous 

voulons qu' i ls soient à j amais p lacés dans les ho r 

r e u r s de la misère , de manière que la vie soit p o u r 

eux un suppl ice , et qu ' i ls ne t rouven t de soulage

men t que dans la m o r t ». 

Dès lors , vous le voyez, les seules qual i tés pénales 

de la confiscation générale , l ' exemplar i té et l'effica

cité, son t en t iè rement para lysées , dé t ru i t e s , pa r les 

mauvais effets de la peine, et pa r la contradic t ion 

p e r m a n e n t e qui se t rouve en t re l 'applicat ion de cet te 

mesu re et la conscience sociale. 

Aussi ce t te peine qui , d isons- le , étai t une t ache à 

l 'art icle 7 du Code pénal , a d i sparu \ L'art icle 57 de 

la Char te de 1830, qui n ' e s t que la r ep roduc t ion de 

l 'article 06 de la Charte de 1814, es t ainsi conçu : « La 

« peine de la confiscation des biens es t abolie, et ne 

» p o u r r a pas ê t re ré tabl ie ». Le moyen d 'enlever la 

p rop r i é t é totale à t i t r e de peine es t donc p rosc r i t 

chez nous , p rosc r i t formellement pa r la loi const i 

tut ionnel le , et la p ropr ié té a t rouvé ainsi une nou

velle ga ran t i e . 

La confiscation spéciale es t admise , ainsi que nous 

l 'avons vu, p a r l 'art icle 11 du Code pénal , qui range 

au n o m b r e des pe ines communes aux mat iè res 

criminelles et correct ionnelles « la confiscation 

» spéciale , soit du corps du déli t , quand la p ropr i é t é 

» en appa r t i en t au condamné, soit des choses p r o -

1 Kilo se trouvait à l'article 7 du Code pénal avec la marque, peine 
aus?i mauvaise, qui a également disparu (P. Rossi). 
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» dui tes p a r le déli t , soi t de celles qu i on t servi ou 

» qui on t é té des t inées à le c o m m e t t r e ». 

Cet te confiscation spéciale n'offre aucun d e s incon

vénients de la confiscation généra le ; elle es t conforme 

à la b o n n e admin i s t r a t ion de la jus t i ce cr iminel le . 

Confisquer le co rps du déli t q u a n d il a p p a r t i e n t au 

coupab le , confisquer les choses p r o d u i t e s p a r le 

déli t ou les i n s t r u m e n t s du déli t , il n 'y a r ien là qui 

r e s semb le à la confiscation généra le e t qui offre les 

m ê m e s inconvénien ts . 

Je p a s s e aux a m e n d e s pécun ia i r e s . L ' amende es t 

une pr iva t ion par t ie l le de la p r o p r i é t é . Elle p e u t ê t r e 

auss i p u r e m e n t et s imp lemen t une d iminut ion du 

revenu . Mais, et c 'es t là une p r e m i è r e difficulté, il 

s 'agi t de savoir si l ' amende f rappe le capi ta l ou le 

r evenu . C'est u n e ques t ion qui n ' a d m e t p a s de solu

t ion généra le , qui d é p e n d , p a r conséquen t , de l 'é tat 

de for tune du c o n d a m n é . 

Vous savez que la pe ine de l ' amende pécunia i re 

es t admise dans n o t r e légis lat ion, et il ne faut p a s 

d i ss imuler que le t aux de la pe ine peu t , d a n s ce r ta ins 

cas , s 'élever assez h a u t . La pe ine de l ' amende a lors 

devien t auss i suscep t ib le d ' obse rva t ions d ive r ses , 

et il y a l ong temps q u ' o n a r econnu que les pe ines 

pécun ia i res offrent des difficultés p e u t - ê t r e i n s u r 

montab les d 'appl ica t ion , si l 'on vise a u n e appl ica t ion 

par fa i t ement ra t ionnel le . Quand vous p rononcez dans 

la loi péna le une a m e n d e de 500 à 2 ,000 f rancs , de 

1,000 francs à 6,000 francs, vous pouvez r e n c o n 

t re r d ' a b o r d un p remie r obs tac le dans l ' inégali té de 

la for tune chez les c o n d a m n é s . Ainsi il es t év ident 

que pou r l ' homme qui a 100,000 francs de r en t e et 
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que vous condamnez à 0,000 francs d ' amende , le 

mal , le pré judice , n ' e s t pas cons idé rab l e ; c 'est un 

peu plus du vingt ième de son revenu que vous lui 

prenez. Mais s'il n 'a p o u r vivre que son t ravai l , qui 

lui donne , je s u p p o s e , un revenu de 1,500 francs, 

vo t re amende de 0,000 francs sera pou r lui une peine 

énorme . 

Une au t r e difficulté, c'est que l ' amende pécunia i re 

n 'es t pas tou jours égale à e l le -même. Vous connais 

sez tous les g randes osci l la t ions don t les valeurs sont 

suscept ib les ; or , comme les a m e n d e s ne sont pas 

pe rçues en n a t u r e , mais qu 'e l les sont pe rçues en a r 

gent , il se peu t que la même amende qui aujourd 'hui 

p rodu i t p o u r le condamné un cer ta in pré judice , lui 

p rodu i se dans un an un préjudice beaucoup moindre 

ou beaucoup plus fort. Je laisse de côté , dans ces 

oscil lations des va leurs , les var ia t ions qui peuvent 

a r r iver m ê m e dans les monna ie s . 

Ces difficultés ont f rappé depu is long temps les 

c r imina l i s t e s ; ils ont imaginé des r e m è d e s , des 

moyens de ré tab l i r l 'égalité dans l 'applicat ion des 

peines pécunia i res . Le r emède qu' i ls ont t rouvé , et 

qu ' i ls ont p r o p o s é avec une as su rance qui a lieu de 

nous é tonner , c 'est le sys tème des amendes p r o p o r 

t ionnel les , des amendes cons is tan t , non dans des 

sommes dé te rminées , mais dans des pa r t i es a l iquotes 

de la for tune du condamné . Vous pouvez le voir 

dans plus d 'un écrivain, et pou r en citer un célèbre , 

dans Filangieri . L 'amende fixée à un taux dé te rminé , 

d i sent ces écr ivains , est une g rande injust ice; l'a

mende propor t ionne l le exclut tou te pla inte . Au lieu 

de c o n d a m n e r un homme à 10,000 francs d 'amende , 
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condamnez- le à p e r d r e un d ix ième, un q u a r t de sa 

fo r tune ; l ' amende es t ainsi la m ê m e p o u r tou t le 

m o n d e , et vous évitez des in jus t ices . 

Je me p e r m e t s d ' a b o r d de nier le p r inc ipe . R e 

p r e n o n s l ' homme qui a 100,000 francs de r en t e et 

l ' homme qui n ' a abso lumen t , p o u r se sou ten i r lui et 

sa famille, q u e les 1,500 francs, p r o d u i t de son t r a 

vail . On d i ra : Condamnez l 'un et l ' au t re à p e r d r e le 

t ie rs de sa for tune . Mais q u a n d le p r e m i e r au ra 

p e r d u le t i e r s de sa for tune , il au ra encore 67 ,000 fr. 

de r e s t e . Il ne se ra p a s con ten t , sans d o u t e ; les b e 

soins fact ices, les beso ins d ' o s t en t a t i on qu'i l sa t i s 

faisait avec les 100,000 francs de r e n t e , il ne p o u r r a 

p lus les sat isfaire auss i b ien , mais le chagr in qu' i l 

é p r o u v e r a de ne pouvo i r p lus faire a u t a n t de d é 

p e n s e s de p u r e fantaisie peut- i l ê t r e mis en c o m p a 

ra i son avec celui de l ' homme qui , en p e r d a n t le t iers 

de ses 1,500 francs, n ' a u r a p lus de quoi donne r du 

pain à sa famille ? On ne p e u t d i re que la peine sera 

la m ê m e p o u r l ' homme qui , a p r è s avoir payé son 

a m e n d e , r e s t e r a encore un g r a n d se igneur , et pou r 

l ' au t re qui pa s se r a d 'une pe t i te a isance à la pau 

v r e t é . 

Il y au ra i t donc une au t r e échel le à faire, si elle 

é ta i t poss ib le ; il faudrai t faire u n e d i s t inc t ion en t re 

l ' indigence, l 'a isance, la r i chesse et la g r a n d e for

tune . Dès lo rs , t an t que chacun r e s t e dans une des 

s p h è r e s où il é tai t p lacé , on p o u r r a i t d i re que la 

pe ine es t appl iquée éga l emen t ; mais dès que vous 

faites que l 'un r e s t e dans sa s p h è r e et que l ' au t re 

descend dans une s p h è r e inférieure, vous n 'a t te ignez 

pas le but que vous p ré tendez a t t e ind re . 
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Ce sont là, d 'a i l leurs , des idées faciles à expose r 

dans un livre. Mais il faut songer à la p r a t i q u e . Com

ment é tabl i ra- t -on ces pa r t i e s a l iquotes? Il faudra 

donc connaî t re exac tement la for tune de chacun? Or, 

au jourd 'hu i que les for tunes mobi l iè res t iennent une 

si g rande place dans la société , vous r ep résen tez -

vous ce sys tème judic ia i re qui cons is te ra i t à r e m o n 

te r à l ' inventaire de la for tune de chacun pour appl i 

que r une amende de 50 francs? 

Ce sont donc des sys tèmes inappl icables . On ne 

peu t pas d i re , de l ' amende en e l le -même, qu'el le soit 

une peine abso lument mauva ise . Elle a le grand 

avantage de pouvoir se fract ionner facilement, elle a 

l 'avantage de donner un ave r t i s sement p lus ou moins 

sévère sans p o r t e r a t te in te aux biens les p lus p r é 

cieux de l ' homme, en t re au t r e s à la l iber té indivi

duelle. Et sous ces r a p p o r t s l ' amende pécunia i re es t 

une peine dont la législation ne peu t se pas se r . Les 

difficultés d 'appl ica t ion sont réel les , mais je c ro is , 

quan t à moi , qu' i l es t imposs ib le de les éviter t ou t e s 

d 'une manière d i rec te et pos i t ive . Je crois que tou t 

ce que le législateur peu t faire en pareil le ma t i è re , 

c 'est , p remiè remen t , de ne p a s abuse r des peines 

pécunia i res , de cra inte de t o m b e r dans les inconvé

nients de la confiscation généra le ; en second lieu, 

de n ' employer cet te peine que dans la r ép res s ion de 

cer ta ins dé l i t s ; en t ro is ième lieu, de laisser une 

assez g r ande la t i tude entre le maximum et le mini

m u m de la peine , c 'es t -à-dire d ' aba isser le minimum 

plus qu'i l ne le ferait dans les au t res pe ines , de so r t e 

que la peine pécunia i re ne soit pas onéreuse pour 

ceux don t la fortune est peu considérable . Ce sont 
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là des correct ifs ind i rec t s , mais les a u t r e s j e ne les 

connais p a s encore , et il n 'y a p a s , à m o n avis , de 

cr iminal is te qui en ait s ignalé u n seul qu i so i t p r a 

t icab le . 

Je p a s s e ma in t enan t à la deux ième cause p o u r 

laquel le on p e u t encore enlever la p r o p r i é t é à un 

c i toyen, j e veux di re la cause d 'u t i l i té généra le , 

d 'ut i l i té pub l ique . 

Dans les m o m e n t s d 'un besoin u r g e n t , l o r sque le 

ci toyen doi t t o u t sacrifier p o u r sauver son p a y s , pou r 

main ten i r son i ndépendance , l o r sque le ci toyen doit 

r i sque r sa vie m ê m e p o u r la défense de son p a y s , on 

conçoi t qu ' une po r t i on du capi ta l pr ivé pu isse ê t re 

d e m a n d é e c o m m e un sacrifice dû au salut e t à l ' indé

pendance du p a y s . Mais ce son t là des cas t o u t à fait 

e x t r a o r d i n a i r e s . En généra l , l ' impôt f rappe e t doi t 

f rapper seu lement le revenu e t non le cap i ta l . Ce 

n ' e s t donc p a s d ' i m p ô t s que nous pa r lons ici. Mais, 

i n d é p e n d a m m e n t de l ' impôt , l 'Éta t p e u t avoir besoin 

de la p r o p r i é t é d 'un individu, de la p r o p r i é t é d 'un 

ci toyen, p o u r ra i son d 'ut i l i té p u b l i q u e . C'est là la 

p r emiè re nécess i té qui se fait sen t i r d a n s t o u t e s les 

sociétés qui en t r en t d a n s la ca r r i è re de la civil isat ion. 

Sans l ' expropr ia t ion p o u r cause d 'ut i l i té pub l ique , 

la civilisation matér ie l le et p a r sui te la civil isation mo

ra le dev iendra ien t imposs ib l e s . Sans l ' expropr ia t ion 

p o u r cause d 'ut i l i té pub l ique , vous n 'aur iez ni r o u t e s , 

ni canaux , ni p o r t s , ni m o n u m e n t s . Nous ser ions 

dans l 'État où se t r ouven t au jourd 'hu i encore , en 

E u r o p e m ê m e , des pays où la n a t u r e a inutile

m e n t p r o d i g u é ses t r é s o r s . Ils m a n q u e n t de 

Source BIU Cujas



SOIXANTE—TROISIÈME LEÇON. 219 

moyens d 'exploi ter ces t r é s o r s , de les m e t t r e en 

r a p p o r t avec le m o n d e commerc ia l , avec l 'Europe 

industr ie l le . 

Mais il se p ré sen te alors une grave difficulté. Com

ment un s imple par t icul ier sera-t- i l appe lé à faire ce 

sacrifice à l ' intérêt général ? Payera-t- i l pou r t o u s , 

donnera - t - i l son bien p o u r tous? Ou bien ob t i endra -

t- i l de tous une r écompense , une compensa t ion de 

ce qu'i l doi t p e r d r e ? Et comment sera-t- i l p ro t égé 

dans cet te so r t e de lu t te? Quelles garant ies lui don-

n e r a - t - o n p o u r qu'i l ne devienne pas vict ime de ceux 

qui sont cha rgés de faire j o u e r ce levier si pu i s san t 

de l ' in térêt général? 

La p lus ancienne o rdonnance qu 'on rencon t re dans 

le d ro i t français re la t ivement à l ' expropr ia t ion pou r 

cause d 'ut i l i té publ ique es t une o rdonnance qui r e 

mon te à l 'année 1303, à Phi l ippe le Bel. Ensui te , 

p e r s o n n e n ' ignore combien cela a été app l iqué , sur 

tou t sous le règne de Louis XIV et d ' au t res ro is qui 

ont élevé de g rands m o n u m e n t s en F rance . En g é 

néra l , c 'é tai t le pouvoir exécutif qui é ta i t cha rgé de 

faire l ' expropr ia t ion ; le pouvoi r judic ia i re n ' in te r 

venai t que dans cer ta ins cas , et assez r a r e m e n t . 

Lors de la révolut ion de 1789, j ' a i eu déjà occasion 

de le faire r e m a r q u e r , le droi t de p rop r i é t é fut établi 

en t e r m e s sévères p o u r la soc ié té , favorables à l 'in

té rê t par t icul ier . La Consti tut ion de 1791 disai t dans 

l 'art icle 17 de la Déclaration des dro i t s : « La p r o -

» pr ié té é tan t un dro i t inviolable et sacré , nul ne 

» peu t en ê t re pr ivé si ce n 'es t lorsque la nécess i té 

» publ ique légalement cons ta tée l 'exige évidemment , 

» et sous la condit ion d 'une j u s t e et préalable in-
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» demni t é ». Et elle d isa i t de nouveau d a n s son 

t i t re I e r : « La Const i tu t ion ga ran t i t l ' inviolabil i té de 

» t ou t e s les p r o p r i é t é s , ou la j u s t e et p réa lab le in-

» demni t é de celles don t la nécess i t é p u b l i q u e , 

» léga lement c o n s t a t é e , ex igera i t le sacrifice ». 

La Const i tu t ion de 1793 di t , d a n s l 'ar t icle 19 de la 

Déclara t ion des d ro i t s : « Nul ne p e u t ê t r e pr ivé de 

» la m o i n d r e po r t i on de sa p r o p r i é t é sans son con-

» s en t emen t , si ce n ' e s t l o r s q u e la nécess i té pu -

» b l ique l 'exige, et sous la condi t ion d 'une j u s t e et 

» p réa lab le indemni té ». 

L 'ar t ic le 358 de la Const i tu t ion de 1795 es t la r e 

p r o d u c t i o n de la d i spos i t ion du t i t r e I " de la Cons 

t i tu t ion de 1 7 9 1 . 

Dans la Const i tu t ion de l 'an VIII, vous ne trouvez 

p a s de d i spos i t ion de ce t te e spèce . Mais l 'art icle 545 

du Code civil es t venu supp l ée r au silence de la 

Cons t i tu t ion . « Nul ne p e u t ê t r e con t r a in t de céder 

» sa p r o p r i é t é , di t cet a r t i c le , si ce n ' e s t p o u r cause 

» d 'ut i l i té pub l ique , et moyennan t une j u s t e et p réa -

» lable indemni té ». R e m a r q u e z le m o t utilité s ubs 

t i tué au m o t nécessité qui se t r ouva i t d a n s les cons t i 

tu t ions de 1 7 9 1 , 93 et 9 5 . On au ra i t di t que cet te 

modification pré luda i t aux g r a n d s t r a v a u x de l 'Em

pi re , qui ne voulai t p a s se b o r n e r à la p u r e et s t r ic te 

nécess i té , mais voulai t d o t e r la F rance de no tab les 

amél iora t ions et m ê m e de g r a n d s embe l l i s semen t s . 

Quand on passe du p r inc ipe généra l à l ' exécut ion, 

quand on p a s s e d 'un a p h o r i s m e pol i t ique facile à 

écr i re à un sys tème d ' app l i ca t ion , nous r e n c o n t r o n s 

sur n o t r e rou t e t ro i s sy s t èmes différents d ignes 

d ' a t t i r e r no t r e a t t en t ion . 
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Sous l 'Empire , la ma t i è re étai t réglée pa r le pr in

cipe général posé dans le Gode civil. Quels é ta ient 

les moyens d 'exécut ion? Vous reconnaî t rez la vér i té 

des obse rva t ions que j e viens de vous p ré sen te r . 

La loi d 'exécut ion es t la loi du 16 s e p t e m b r e 1807. 

A qui a t t r ibuai t -e l le le d ro i t de déc la re r l 'utilité pu

bl ique et , qui plus est , de fixer l ' indemnité j u s t e e t 

p réa lab le? Ce droi t , ce pouvoi r es t a t t r ibué à l ' admi

n is t ra t ion qui se t rouve , vous le voyez, j uge et pa r t i e . 

C'est l ' adminis t ra t ion qui d e m a n d e l ' expropr ia t ion , 

c 'es t l ' admin i s t ra t ion qui déclare la nécess i té d 'ex

p rop r i e r , et c 'es t elle qui fixe l ' indemnité , car elle 

s 'es t r é se rvé le d ro i t de n o m m e r deux expe r t s sur 

t ro i s . Dès lo rs , il faut en convenir , les g r a n d s t r a 

vaux éta ient poss ib les , faciles m ê m e . Aussi ce fut 

l ' époque des g rands t r avaux en t repr i s d i rec tement 

pa r l 'État . Mais il étai t imposs ib le que ce sys tème ne 

soulevât pas des p la in tes n o m b r e u s e s . 11 en souleva, 

en effet, de t r è s - n o m b r e u s e s , de t rès - f réquentes , de 

t rès-v ives , au po in t que ce même législateur , don t 

la volonté , ce r t e s , ne manqua i t pas de force et d ' é 

nerg ie , r econnu t cependan t qu'i l fallait les p r e n d r e 

en cons idéra t ion . 

De là la loi du 8 mar s 1810, de là le deuxième 

sys tème : l ' in tervent ion des tri-bunaux. Ce n 'es t 

p lus l ' adminis t ra t ion, ce sont les t r ibunaux qui 

j ugen t , qui p rononcen t sur l ' indemnité j u s t e et 

p réa lab le . 

Quels ont é té les résu l ta t s de ce s y s t è m e ? On ne 

peu t pas le d i s s imule r , des m a g i s t r a t s eux-mêmes 

l 'ont r econnu , le j uge est arr ivé à pousse r le r e spec t 

de la p rop r i é t é j u s q u ' à une sor te de supers t i t ion . 
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Ce n 'es t p a s un r e p r o c h e que j e veux lui faire, mais 

il en es t ar r ivé là. 

Le juge , en ou t r e , n 'ag i t pas seul , il n ' ag i t q u e 

pa r l ' in tervent ion d ' au t r e s h o m m e s . De là d e s len

t eu r s in te rminab les , des ch icanes sans fin et des in

demni t é s h o r s de t ou t e p r o p o r t i o n avec la va leur des 

choses e x p r o p r i é e s . Lors de la d iscuss ion d e l à der 

nière loi, un o r a t e u r d igne de t o u t e confiance fit con

na î t re q u e , d a n s la Gi ronde , on avai t payé 10 ,000 fr. 

que lques morceaux de t e r r e qui n ' en valaient p a s 500. 

Mais voici un au t r e fait bien p lus démons t r a t i f : lors 

de la cons t ruc t ion d 'un canal , des t e r r a in s qui é taient 

imposés 3,261 francs on t é té payés 2 millions 

400,000 francs . 

11 n ' e s t donc p a s é tonnan t q u ' e n t r e ces deux sys

t è m e s , l 'un a c c o r d a n t t ou te pu i s sance à l ' adminis t ra

t ion au pré judice des pa r t i cu l i e r s , l ' au t re para lysan t 

l 'act ion publ ique p a r t ou t e ses l en teurs e t ses exa

géra t ions , il n ' e s t pas é tonnan t qu 'on ai t sent i la né 

cess i té d'un t ro i s ième sys t ème : c 'es t celui de la der 

nière loi, don t j ' a u r a i l ' honneur de vous en t re ten i r 

dans la séance p rocha ine . 
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S O M M A I R E . 

Expropriation pour cause d'utilité publique (suite). Loi du 7 juillet 1833 : 
quatre opérations dans l'expropriation. — Déclaration d'utilité pu
blique, qui appartient au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif, 
par délégation, dans certains cas. — Désignation des biens à expro
prier, qui appartient à l'administration. — Jugement d'expropriation 
prononcé par les tribunaux ordinaires, après vérification des formes. 
— Règlement des indemnités, appartenant au jury. 

MESSIEURS, 

Si, avant la loi de 1810, des p la in tes n o m b r e u s e s 

et amères s 'é taient fait en tendre cont re le sys tème 

qui a t t r ibua i t un pouvoi r exorb i tan t à l ' adminis t ra 

t ion, depu is ce t te loi, en r evanche , des pla intes 

ré i té rées s 'é ta ient fait en tendre de la p a r t de l ' admi

n is t ra t ion el le-même et de la p a r t de pe r sonnes qui , 

voulant exécuter de g rands t ravaux d 'uti l i té publ i 

que , d ' in té rê t généra l , se t rouva ien t a r r ê t ées dans 

leurs p ro je t s p a r les en t raves de la loi de 1810. Ce 

n 'é ta i t donc p a s une p u r e idée spécula t ive , ce n 'é ta i t 

p a s un besoin t héo r ique qui amenai t le législateur 

d e 1833 à s 'occuper de nouveau de ce t te mat iè re 

aussi i m p o r t a n t e que difficile. D'un côté , les intérêts 

Source BIU Cujas



224 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

privés s ' a la rment avec une g rande facilité, lo r squ ' i l s 

sont menacés de se t r ouve r en p ré sence de l ' intérêt 

géné ra l ; de l ' au t re , en 1833, de nos j o u r s , il e s t 

p lus que j ama i s cons t a t é , p a r les beso ins g é n é r a u x 

de la société et pa r l ' impulsion que le m o u v e m e n t 

industr ie l des socié tés eu ropéennes vient de r ece 

voir, il es t p lus que j ama i s r econnu q u ' u n e législa

t ion qui , t ou t en acco rdan t des ga ran t i e s au droi t 

des par t i cu l ie r s , ne r end p a s imposs ib le l 'exécut ion 

des g r a n d s t r avaux d ' in té rê t généra l , es t une légis

lation é m i n e m m e n t a p p r o p r i é e à l ' é ta t d e s espr i t s 

et r é p o n d a n t à un beso in généra l . 

Nous allons donc examiner la loi nouvel le , la loi 

du 7 juillet 1833; nous allons voir quelles en sont les 

b a s e s fondamenta les , les p r inc ipes d i r igean t s , quel 

es t le s y s t è m e , quel le es t l ' économie généra le de la 

loi. Ce sont là des r e c h e r c h e s qui r e n t r e n t dans 

no t r e ense ignement . Ensui te l ' appl ica t ion de ce t te 

loi r e p o s e sur un g rand n o m b r e d ' o p é r a t i o n s de 

détai l , de p r écau t ions , de formal i tés , don t l ' exacte 

connaissance a p p a r t i e n t p lus au d ro i t admin is t ra t i f 

qu ' au dro i t cons t i tu t ionnel . Nous al lons d o n c , j e le 

r é p è t e , essayer de bien saisir le p r inc ipe d i r igeant , 

la base fondamenta le de la légis la t ion nouvel le , 

l 'économie généra le de la loi. 

Mais, pou r bien saisir le sys tème de ce t te loi, il 

i m p o r t e , avant t ou t , d ' ana lyser l ' opéra t ion complexe 

que le législateur s 'es t p r o p o s é e ; il i m p o r t e , avant 

tou t , de bien démêler quels sont les é léments d ivers 

don t se composa i t le p r o b l è m e que le légis la teur se 

p roposa i t de r é s o u d r e . Et je m ' e m p r e s s e de faire 

obse rver que cet te analyse ne peu t ê t r e faite qu ' à 
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l 'aide de quelques not ions générales qui empié te 

r o n t , il es t yra i , sur la deuxième par t ie de n o t r e 

c o u r s , mais qui sont cependan t nécessa i res ici pou r 

faire c o m p r e n d r e l 'économie générale de la loi. Au 

su rp lus , il n ' es t pas un de vous , il n ' e s t pas d ' h o m m e 

t an t soit peu familiarisé avec l 'é tude du d ro i t qui ne 

sache que , quelque mode qu 'on p r e n n e , il est à peu 

p rè s imposs ib le d 'évi ter l 'emploi de que lques 

no t ions générales qui se r a p p o r t e n t à que lque au t r e 

par t i e de l ' ense ignement . 

Or vous savez tous que le sys tème g o u v e r n e m e n 

tal de la F rance se compose de t ro is pouvo i r s , qu 'on 

appel le pouvoir législatif, pouvoir exécutif et admi

nistratif, et pouvoir judic ia i re . Le m o t gouvernement 

don t on fait cons t ammen t u sage es t un mot assez 

amph ibo log ique . Le m o t gouvernement s ' appl ique 

aux t ro is p o u v o i r s ; quand on d i t : les formes du 

gouvernemen t sont tel les , on en tend alors p a r l e mo t 

gouvernemen t t o u s les pouvoi r s de l 'État . Le m o t 

gouvernemen t s ' appl ique p lus par t i cu l iè rement au 

pouvoi r législatif et au pouvoir exécutif pr i s ensem

ble , l o r squ 'on par le de ces deux pouvoi r s pa r o p p o 

sit ion au pouvoi r judic ia i re . Ainsi l'on dit que le p o u 

voir judic ia i re ne doit pas s ' immiscer dans les ac tes 

du gouve rnemen t ; on entend pa r là les deux p remiers 

pouvo i r s . Enfin, le mo t gouvernement s 'appl ique 

plus pa r t i cu l i è rement encore à un seul des t rois 

pouvo i r s , au pouvoir exécutif, à l ' adminis t ra t ion . 

Ainsi vous entendez dire tous les j o u r s , dans le 

langage ord ina i re , que le gouvernement a pr is telle 

m e s u r e , que le gouvernement a fait tel ou tel a c t e ; 

on entend ici le pouvoir exécutif. 
m. 15 
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Les t ro i s pouvoi r s : le pouvoi r législatif, qui e s t le 

pouvo i r de L'initiative, de la p e n s é e , de la réso lu t ion ; 

le pouvoi r exécutif, qu i , c o m m e son nom l ' indique , 

es t le pouvoir de l 'exécut ion, de l ' ac t ion ; le pouvo i r 

jud ic ia i re , qui es t le pouvo i r c h a r g é de j u g e r les 

con tes ta t ions spécia les qui p e u v e n t s 'é lever s u r 

l 'exécut ion de la loi, ces t ro i s p o u v o i r s , d is- je , son t 

ce qu 'on appel le s é p a r é s . En quoi cons i s te p r o p r e 

men t la s épa ra t ion des pouvo i r s ? Quels en son t les 

vér i tab les c a r a c t è r e s ? Comment ce t te s é p a r a t i o n des 

pouvo i r s se fait-elle, s ans que toutefois aucun p o u 

voir so i t complè t emen t d é t a c h é , p o u r ainsi d i re , et 

isolé des au t r e s ? Car t ro i s r o u e s qu 'on ne ferait 

que p lacer à côté l 'une de l ' au t re sans les e n g r e n e r 

ensemble ne cons t i tue ra ien t pas une m a c h i n e . Tou tes 

ces ques t i ons se r e t r o u v e r o n t d a n s la d e u x i è m e 

pa r t i e de n o t r e c o u r s . En a t t e n d a n t , j e m e b o r n e 

à r a p p e l e r que chacun des t ro i s pouvo i r s a une 

cer ta ine s p h è r e d ' a t t r i bu t ions qui lui es t p r o p r e , et 

que les au t r e s pouvo i r s ne peuven t , s ans p o r t e r le 

t roub le dans l 'Éta t , s ans a l t é re r l ' o rgan isa t ion pol i

t ique et const i tu t ionnel le du p a y s , e m p i é t e r s u r ce t te 

s p h è r e d ' a t t r i bu t ions , qui es t p r o p r e à l 'un ou à 

l ' au t re pouvoi r . 

Ainsi, vous le savez t o u s , il y au ra i t d é r a n g e m e n t 

comple t si le pouvoi r législatif s 'avisai t de r é fo rmer 

une décis ion jud ic ia i re , d é j o u e r le rôle de t r ibuna l 

d ' a p p e l ; il y aura i t p e r t u r b a t i o n non moins p ro fonde , 

si le pouvoi r judic ia i re p r é t e n d a i t déc ide r une q u e s 

t ion d 'une maniè re r é g l e m e n t a i r e ; enfin, il y au ra i t 

p e r t u r b a t i o n et a l té ra t ion profonde , si le pouvo i r 

exécutif, si l ' adminis t ra t ion s 'avisai t de p r e n d r e une 
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décision législative p r o p r e m e n t d i te , ou de r e n d r e 

une décision qui appa r t i en t au pouvoi r jud ic ia i re . 

Ce sont là des no t ions é lémenta i res que tou t le 

m o n d e p o s s è d e . 

Cela é tan t , quels sont les é léments don t se com

pose le p rob lème que le législateur devait r é s o u d r e ? 

Expropr i a t ion pou r cause d 'ut i l i té pub l ique , e x p r o 

pr ia t ion conformément à l 'art icle de la Charte qui 

di t que « l 'État peu t exiger le sacrifice d 'une p rop r i é t é 

» pou r cause d ' in té rê t publ ic légalement cons ta t é , 

» mais avec une indemni té préa lable ». Les condi

t ions du p rob lème sont ainsi posées r i goureusemen t 

dans la C h a r t e ; là se t rouven t les é léments . Quels 

sont- i ls ? 

Le p remie r , év idemment , c 'est une déclara t ion 

d 'ut i l i té pub l ique . La Char te exige év idemment 

ce t te déc lara t ion d 'ut i l i té publ ique , lorsqu 'e l le di t : 

« p o u r cause d ' in té rê t publ ic légalement constaté». 

Voilà donc le p r emie r é lément de la ques t ion : la 

déc lara t ion d 'ut i l i té pub l ique . 

Le deux ième élément , c 'est év idemment encore 

la dés ignat ion des p ropr i é t é s par t icul ières qui p o u r 

ron t ê t re f rappées pa r la déclara t ion d ' in térê t publ ic , 

et en conséquence expropr i ées . Qu ' impor te qu'il 

soit légalement déclaré qu'il es t d ' in té rê t publ ic 

d 'ouvr i r un chemin de fer de Pa r i s à Versail les, de 

Par i s à Sa in t -Germain? On peu t aller de Par i s à 

Versailles ou à Saint -Germain p a r une ligne qui 

se ra m a t h é m a t i q u e m e n t la p lus cour te ; mais p e r 

sonne n ' ignore que cet te appl icat ion de la ligne la 

p lus cour te es t r a r e m e n t possible dans les g rands 

t r avaux de ce t te espèce ; il peu t ê t re uti le , il peut y 
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avoir des ra i sons p lus ou moins p laus ib les d e p a s s e r 

pa r telle ou telle d i rec t ion p o u r aller de Pa r i s à 

Saint-Germain ou à Versai l les . R e s t e à savoi r quelle 

s e ra la r o u t e chois ie , e t ensu i te , la l igne é t an t d é s i 

gnée , quel les son t les p r o p r i é t é s , les parce l les de 

p r o p r i é t é s , les b â t i m e n t s , les c o u r s , les j a r d i n s qui 

se ron t spéc ia lement a t t e in t s p a r la l igne. 11 y a donc 

là, j e le r é p è t e , deux é léments : la déc la ra t ion d ' u t i 

lité pub l ique , la dés igna t ion des p r o p r i é t é s qui 

d e v r o n t ê t r e e x p r o p r i é e s . Mais j u sque - l à n o u s som

mes en p ré sence d 'une r é so lu t ion e t d 'un p ro je t , 

d 'une réso lu t ion p o r t a n t qu'i l y au ra te ls t r a v a u x , 

tels o u v r a g e s , que le p ro je t su ivra tel le l igne, frap

pe ra telles p r o p r i é t é s , occupe ra te ls b iens ; ma i s les 

p o s s e s s e u r s , les p r o p r i é t a i r e s de ces b iens en sont 

encore les ma î t r e s ; il ne leur a encore é té r ien p r i s , 

r ien enlevé. 11 faut donc le t ro i s ième é lément : l ' expro

pr ia t ion ; il faut que l ' expropr ia t ion soi t p r o n o n c é e , 

il faut qu 'un t i t re légal se t rouve en t r e les ma ins de 

l 'État ou des concess ionna i res de l 'État , qui les m e t t e 

aux lieu et place des p r o p r i é t a i r e s , et les déc la re 

ma î t r e s de d i s p o s e r de la c h o s e . C'est d o n c là le 

t ro i s ième é lément : le p r o n o n c é de l ' exp rop r i a t i on . 

Mais la Char te pose un au t r e é lément , qui avait 

é té déjà posé pa r le Code civil. Il y a l ' indemni té 

préa lab le . Donc, ni l 'État , ni les concess ionna i re s de 

l 'Éta t ne peuven t ê t r e envoyés en p o s s e s s i o n , si 

l ' indemni té n ' e s t p a s p réa l ab l emen t acqu i t t ée , car il 

y aura i t au t r emen t violat ion de l 'art icle de la Char te . 

Donc, ou t re le p rononcé de l ' exp ropr i a t ion , qui , au 

fond, veut d i re , il est vrai : si l ' indemni té e s t acqu i t 

t ée , ces b iens pa s se ron t d a n s la p r o p r i é t é de l 'É ta t 
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ou des concess ionnai res de l 'État , il faut le r è g l e 

men t de l ' indemnité qui doi t p récéde r l 'envoi en 

possess ion . 

Tels sont les qua t r e é léments du p rob l ème . 

Maintenant , à qui a p p a r t i e n t , à qui doi t a p p a r t e n i r 

en pr inc ipe chacune de ces q u a t r e opé ra t ions ? Si 

les pr incipes que nous avons b r i èvement r a p p e l é s 

sont p ré sen t s à vo t re e spr i t , la solut ion, vous la con

naissez déjà, elle es t une conséquence nécessa i re de 

ces mêmes p r inc ipes . 

Qu 'es t -ce que la déc lara t ion de l 'utilité pub l ique , 

de l ' intérêt général ? qu ' e s t - ce que ce t te réso lu t ion 

en ver tu de laquelle on décide qu'il es t de l ' in térêt 

de la soc ié té , ou de son indus t r i e , ou de son com

merce , ou de sa défense, que tel ouvrage soit fait, 

tel travail en t r ep r i s ? C'est év idemment une mesu re 

législat ive, c 'es t un fait d ' ini t iat ive, c 'est une décla

ra t ion avant laquelle il n 'y avait r ien . Ici, on p a r t ab 

ovo ; on dit : Il y a uti l i té que tel t ravail soit fait, 

comme on di t : 11 es t utile que telle loi soit r e n d u e 

sur telle ma t i è r e . C'est donc un acte législatif. 

Ainsi la p remiè re ques t ion , pa r sa na tu r e m ê m e , 

es t complè t emen t é t r angère au pouvoi r jud ic ia i re . 

Ce n ' e s t pas seulement pa r des ra i sons de conve

nance , c 'est pa r la na tu r e même des pouvoi r s que le 

pouvoir judic ia i re est complè tement é t r ange r à la 

déclara t ion d'uti l i té générale , c 'es t qu' i l y a initia

tive ; car le pouvoi r judiciaire n ' e s t cha rgé que 

d 'examiner les contes ta t ions par t icul ières qui peu 

vent s 'élever au sujet d 'une décision déjà p r i se . La 

déclara t ion d 'uti l i té publ ique appar t i en t donc , de sa 

n a t u r e , au pouvoi r législatif. 

Source BIU Cujas



S30 COURS DE DROIT COXSTITUTIONNF.L. 

Je d i s qu 'e l le a p p a r t i e n t de sa n a t u r e au pouvo i r 

législatif. Si, d a n s ce r t a ins cas , c ' es t le pouvo i r exé 

cutif qui fait la déc la ra t ion , il la fait p a r une dé léga

t ion du pouvo i r législatif, qui lui laisse une act ion 

quasi- législat ive dans la ques t ion . 

Voilà le r é su l t a t des p r inc ipes ; c 'es t e x a c t e m e n t 

le sens de la loi éc r i t e . L 'ar t ic le 3 de la loi de 1833 

es t ainsi conçu : « Tous g r a n d s t r a v a u x p u b l i c s , 

» r o u t e s roya les , c anaux , chemins de fer, canal i sa-

» t ion de r iv iè res , bas s ins et d o c k s , e n t r e p r i s p a r 

y> l 'État ou p a r compagn ie s pa r t i cu l i è res , avec ou 

« sans péage , avec ou sans subs ide du Tréso r , avec 

» ou sans al iénat ion du domaine publ ic , ne p o u r -

» r o n t ê t r e exécutés qu ' en ver tu d 'une loi . — Une 

» o r d o n n a n c e royale suffira pou r au to r i s e r l 'exécu-

» t ion des r o u t e s , des canaux et de chemins de fer 

» d ' e m b r a n c h e m e n t de moins de vingt mille m è t r e s 

» de longueur , des p o n t s et de t o u s a u t r e s t r avaux 

» de m o i n d r e impor t ance ». 

Voilà la loi, voilà le légis la teur qui d i t au pouvoi r 

exécutif : P o u r les g r a n d s t r a v a u x il faut une loi ; 

p o u r les t r a v a u x de mo ind re i m p o r t a n c e , il e s t inu

tile qu 'on suive t o u t e la filière q u e do i t su ivre une 

loi p r o p r e m e n t d i t e ; une o r d o n n a n c e p o u r r a suffire. 

Je dois faire r e m a r q u e r d 'a i l leurs q u e , s'il s 'agissa i t 

d 'un ouvrage de la deux ième ca tégor i e , ma i s p o u r 

lequel l 'État fournirai t des fonds ou p o u r lequel il y 

au ra i t al iénation du domaine publ ic , il faudrai t une 

loi e t non p lus seu lement une o r d o n n a n c e . Cela 

r é su l t e non de la loi de 1833 , mais des p r inc ipes du 

d ro i t publ ic auxquels la loi ne dé roge p a s : que 

t ou t e al iénation du domaine de l 'État , q u e t o u t e d é -
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pense à la cha rge du Trésor doivent ê t re déc ré t ées 

p a r une loi. 

Vous voyez donc que , sur la p remiè re ques t ion , 

les p r inc ipes et la loi sont d ' accord . 

Quelle es t la ga ran t ie de ce t te d i spos i t ion , quelle 

ga ran t ie le légis la teur a-t-il voulu donner que ces 

déc la ra t ions ne se ron t pas p r i ses à la légère ? C'est 

une enquê te préa lable . La loi en ver tu de laquelle 

s e ron t exécutés les g r a n d s t r avaux , l 'o rdonnance qui 

suffira p o u r les t r avaux de moindre impor t ance , de 

v ron t ê t re p récédées d ' enquê tes adminis t ra t ives 

d o n t les formes ont é té dé te rminées p a r un règ le

m e n t d ' admin is t ra t ion publ ique du 18 février 1834. 

Je pa s se à la deuxième opéra t ion . Qu'est-ce que 

c 'es t que la dés ignat ion des p ropr i é t é s don t on a b e 

soin p o u r exécu te r le t ravai l d 'ut i l i té publ ique ? Ce 

n ' e s t au fond qu 'une qualification de la p remiè re 

déc la ra t ion . Que serai t en effet la p remiè re déc l a r a 

tion tou te seule ? Une p u r e et vaine abs t r ac t ion . Si, 

ap rè s que le pouvoi r législatif au ra di t qu' i l es t utile 

de faire un chemin de fer de Pa r i s à Versai l les ou à 

Saint-Germain, le droi t de dé te rmine r p a r où pa s se r a 

ce chemin de fer é ta i t laissé à un au t r e pouvoir , au 

pouvoi r jud ic ia i re , pa r exemple , c 'est ce dern ier 

pouvoi r qui sera i t le vér i table maî t re de la ques t ion . 

. La deuxième déclara t ion n ' e s t donc qu 'une qualifi

cat ion de la p r emiè re , et doi t appa r t en i r également à 

la loi ou à l ' o rdonnance royale , dans les cas où l 'or

donnance suffit pou r au tor i ser les t r avaux . 

Mais on p e u t encore analyser davantage la 

deux ième déclara t ion . Elle est double . On peut 

dés igner la l igne. Cette désignat ion fait tel lement 
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par t i e de la p remiè re q u e le légis la teur peu t la 

faire. Ainsi r ien n ' e m p ê c h e qu ' en t r a i t a n t la q u e s 

t ion de savoir si l 'on fera un chemin de fer de P a r i s 

au Havre , la loi r endue su r ce t te ma t i è r e ne dise : 

Il y au ra un chemin de fer de Pa r i s au Havre , 

p a s s a n t p a r tel ou tel po in t . La loi p e u t faire cela, 

et elle le fera tou jours quand il s ' ag i ra d ' exécu te r 

des ouvrages d 'une g r a n d e é t endue et de concil ier 

les in té rê t s de différents p a y s . 

Mais quand on a dé t e rminé la l igne que do iven t 

su ivre les t r a v a u x , on ne sai t p a s encore quel les 

sont les p r o p r i é t é s par t i cu l iè res que la l igne a t 

t e ind ra . On ne connaî t p a s encore e x a c t e m e n t les 

end ro i t s p a r où la r o u t e dev ra pa s se r , ni la quan t i t é 

de t e r r a i n qu 'e l le devra p r e n d r e s u r la p r o p r i é t é 

de tel ou tel . Il y a donc une deux ième dés igna t ion 

b e a u c o u p p lus spécia le , c 'es t l ' appl ica t ion p a r t i 

culière de la ligne aux t e r r a ins et b â t i m e n t s ; car 

la loi don t nous pa r lons ne s ' app l ique q u ' a u x p r o 

p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , ainsi q u e nous p o u v o n s le 

voir p a r les ar t ic les 4 et 13 de la loi e l l e -même : 

« Ar t . 4 . Les ingénieurs ou au t r e s gens de l 'ar t 

» cha rgés de l 'exécut ion des t r a v a u x lèvent , p o u r 

» la pa r t i e qui s 'é tend sur c h a q u e c o m m u n e , le p lan 

» parcel la i re des t e r r a ins ou des édifices d o n t la 

» cess ion leur pa ra î t nécessa i re ». — « Art . 13 . 

» A défaut des convent ions amiables avec les p r o -

» p r i é t a i r e s des t e r r a ins ou bâ t imen t s d o n t la c e s -

» sion es t r econnue nécessa i re , e t c . . » 

De ces p r inc ipes , il résu l te que la dés igna t ion 

généra le peu t ê t re faite m ê m e pa r la loi ou l ' o r 

donnance roya le , dans le cas où l ' o rdonnance es t 
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p e r m i s e ; si elle n 'es t p a s faite pa r la loi ou pa r 

l ' o rdonnance , la dés ignat ion des parcel les doit t ou 

j o u r s ê t re faite p a r le pouvoi r administrat if . Tel 

es t le sens de la loi. Les formes de l ' expropr ia t ion 

cons is tent , suivant l 'art icle 2 : « 1° dans la loi ou 

» l 'o rdonnance royale qui au to r i se l 'exécution des 

» t r avaux pour lesquels l ' expropr ia t ion es t r e q u i s e ; 

» 2° dans l 'acte du préfet qui dés igne les locali tés 

» ou t e r r i to i res sur lesquels les t r a v a u x doivent 

» avoir lieu, lo r sque ce t te dés ignat ion ne résu l te 

» pas de la loi ou de l ' o rdonnance roya l e ; 3° dans 

» l ' a r rê t u l té r ieur p a r lequel le préfet dé te rmine 

» les p rop r i é t é s par t icu l iè res auxquel les l ' expro-

» pr ia t ion est appl icable ». 

Vous voyez donc qu'il faut deux dés igna t ions . 

Si la loi n 'en fait aucune , le préfet en doi t faire 

deux : la dés ignat ion généra le , puis la désignat ion 

par t icul ière des p r o p r i é t é s ou parcel les de p r o 

p r i é t é s . 

Ici nous t ouchons de p lus p r è s à l ' intérêt pa r t i cu 

lier. C'est déjà un grand pré jugé que la dés igna

tion par t icul ière de telle parcel le de p rop r i é t é , de 

telle m a i s o n , faite pa r le préfet . L ' expropr ia t ion 

s 'ensuivra , si le préfet s 'est conformé à t ou t e s les 

formes p resc r i t e s pa r la lo i . Dès lors l ' intérêt p a r 

ticulier devai t t rouver des garant ies p o u r faire 

valoir ses r é c l a m a t i o n s , pour faire déc ider cet te 

i m p o r t a n t e ques t ion . Ces garant ies sont indiquées 

au t i t re II de la loi. Je ne fais que les r é sumer . Tous 

les p lans doivent ê t re déposés pendan t hui t j o u r s , 

au moins , à la mair ie de la commune où sont s i tuées 

les p rop r i é t é s qu 'on veut e x p r o p r i e r , et chacun 
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peu t en aller p r e n d r e conna i s sance . Les pa r t i e s in

t é r e s sées doivent ê t re aver t i es de p lus ieu r s m a 

n iè re s . L ' ave r t i s sement se donne co l lec t ivement ; il 

es t publ ié à son de t r o m p e ou de ca isse d a n s la 

c o m m u n e , et affiche à la p r inc ipa le p o r t e de l 'église 

e t à celle de la mair ie ; il es t enfin inséré d a n s l 'un 

des j o u r n a u x des chefs- l ieux d ' a r r o n d i s s e m e n t et 

de d é p a r t e m e n t . Il e s t ensui te formé une c o m m i s 

sion p rés idée p a r le s o u s - p r é f e t , et c o m p o s é e de 

q u a t r e m e m b r e s du conseil généra l du d é p a r t e m e n t 

ou du conseil d ' a r r o n d i s s e m e n t dé s ignés p a r le p r é 

fet, du mai re de la c o m m u n e où les p r o p r i é t é s sont 

s i tuées , e t d 'un des ingénieurs c h a r g é s de l 'exécu

t ion des t r a v a u x . Cette commiss ion reço i t les obse r 

vat ions des p r o p r i é t a i r e s , elle les appel le t o u t e s les 

fois qu 'e l le le j u g e c o n v e n a b l e , elle r eço i t l eurs 

moyens respect i fs et donne son avis. Le p r o c è s -

verba l des opé ra t i ons doi t ê t r e d é p o s é au sec ré 

t a r i a t de la préfec ture p e n d a n t hu i t j o u r s , et t ou te s 

les pa r t i e s in té ressées on t d ro i t d 'en p r e n d r e con

na i ssance . Enfin, sur le vu de ce p r o c è s - v e r b a l et 

des d o c u m e n t s y annexés , le préfet dé t e rmine pa r 

un a r r ê t é mot ivé les p r o p r i é t é s qui do iven t ê t re 

cédées , e t indique l ' époque à laquel le il se ra néces 

sai re d 'en p r e n d r e posses s ion . S'il élève cer ta ins 

d o u t e s , cer ta ines object ions que la loi p révo i t , il y 

au ra r ecour s à l ' au tor i té s u p é r i e u r e . 

Telles son t les d i spos i t ions t r acées en détai l d a n s le 

t i t re II de la loi, voilà où se t e r m i n e l 'act ion gouve r 

nementa le p r o p r e m e n t d i t e . Le gouve rnemen t a d i t : 

11 es t d ' in té rê t général que ce t t e opé ra t ion soi t faite, 

l ' in térêt général d e m a n d e le sacrifice de tel les et 
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telles p r o p r i é t é s . Le gouvernement a décidé qu'il 

es t de l ' in térêt général que telle p rop r i é t é puisse 

ê t r e e x p r o p r i é e , son rôle d i rec t es t dé t e rminé . 

D 'après les p r inc ipes que nous avons exposés , le 

gouvernemen t ne p e u t p a s exp rop r i e r lu i -même, il 

ne p e u t p a s fixer l ' indemni té . 

Mais, d 'un au t r e cô té , quan t aux deux p remie r s 

é léments de la ques t ion , nul n ' a le droi t de reviser 

ni de ré former les ac tes émanés du gouve rnemen t . 

Le pouvoir judic ia i re ne peu t pas dire au légis lateur : 

ce Votre loi n ' e s t pas bonne ». Il ne peu t pas dire au 

pouvoir exécutif : « Votre o rdonnance es t fondée sur 

une e r r eu r ». Il ne peu t pas dire aux préfets : « Vos 

ac tes sont de n a t u r e à ne p a s mér i t e r no t r e s a n c 

tion ». S'il disai t pareil le chose , le pouvoi r judiciaire 

adminis t re ra i t . Il ne peu t donc para lyser aucune de 

ces d i spos i t ions , il ne peu t pas r e t a r d e r leur exécu 

t ion. Que peut-i l donc ? Il ne p e u t p a s r évoquer ces 

décis ions , empêche r l 'exécut ion de ces ac tes . Non, 

sans dou te , s'ils sont rée l lement des ac tes légaux, 

faits conformément à la loi, si les c i toyens ont rée l 

l ement ob tenu les garant ies que la loi leur donne . 

Hors de là, ces actes ne sont p a s des actes légaux. 

Si, au lieu de se conformer à la loi, le préfet avait 

agi cap r i c i eusemen t ; si , au lieu de réuni r la c o m 

miss ion et de la compose r comme la loi le p rescr i t , 

il ne l 'avai t pas réunie ou l 'avait composée d ' au t res 

pe r sonnes que celles qu ' indique la loi, e t c . , t ous ces 

actes devra ien t ê t r e r ega rdés comme s'ils n ' e x i s 

ta ient p a s . Il y a donc une vérification à faire, non 

du fond des ac tes , mais de leur forme. Et les for

m e s , Montesquieu l'a di t , d ' au t res l 'ont di t égale-
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ment , et , malgré t o u t e s les p la i san te r ies faites à ce 

sujet , c 'es t une chose qu ' i l ne faut j a m a i s oubl ie r , 

les formes sont nos g a r a n t i e s . Il y a d o n c une vérifi

cat ion à fa i re , mais vérification d e s f o r m e s , d e s 

condi t ions p resc r i t e s pa r la loi, p o u r q u ' o n pu i s se 

a r r iver à l ' exp ropr i a t ion . Les t r i b u n a u x , donc , ne 

peuvent j u g e r ni de l 'ut i l i té de l ' opé ra t ion , ni du 

t r acé que su ivront les t r avaux , ni de la dés igna t ion 

des p r o p r i é t é s à e x p r o p r i e r ; mais ils j u g e n t de 

l 'observat ion des formes voulues p a r la loi, ils sont 

là sur leur vér i tab le t e r r a in . 

Ils se fait donc une t ro i s i ème o p é r a t i o n , la véri

fication don t j e pa r l e , et ensu i te le p r o n o n c é du 

j u g e m e n t d ' e x p r o p r i a t i o n . Ici deux voies s'offraient 

au légis la teur , celle du conseil d 'É ta t et celle des 

t r i b u n a u x . 11 a choisi les t r i bunaux et il a eu r a i s o n ; 

les ques t ions de p r o p r i é t é , d ' e x p r o p r i a t i o n , son t des 

ques t ions sur lesquel les le p o u v o i r jud ic ia i re seul 

doi t p r o n o n c e r . 

Voici les d i spos i t ions de la loi : « Article 13 . 

» A défaut de convent ion amiable avec les p r o -

» p r i é ta i res des t e r r a ins ou b â t i m e n t s don t la ces -

» sion es t r econnue nécessa i re , le préfet t r a n s m e t 

i> au p r o c u r e u r du roi dans le r e s s o r t duque l les 

» biens sont s i tués la loi ou l ' o rdonnance qui au-

» to r i se l 'exécut ion des t r a v a u x , et l ' a r r ê t é du 

» préfet ment ionné en l 'ar t icle 1 1 . — Article 14 . 

» Dans les t ro is j o u r s , et su r la p roduc t i on des 

» p ièces cons ta t an t que les formali tés p r e s c r i t e s 

v p a r l 'art icle 2 du t i re I e r e t p a r le t i t r e II de la 

» p r é s e n t e loi ont été r emp l i e s , le p r o c u r e u r du ro i 

» r equ ie r t e t le t r ibunal p rononce l ' expropr ia t ion 
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» pour cause d 'ut i l i té publ ique des t e r ra ins ou 

» bâ t imen t s indiqués dans l ' a r rê té du p ré fe t . . . . » 

Vous voyez de quoi les b r ibunaux sont c h a r g é s . 

On a d e m a n d é ce qui ar r ivera i t si , p o u r un des 

ouvrages p révus à l 'ar t icle 3 , et p o u r lesquels le 

légis la teur a exigé une loi déclara t ive de l 'utilité 

pub l ique , il n 'y avait qu 'une o rdonnance , si le p r é 

fet n 'envoyai t au t r ibuna l qu 'une o rdonnance p r e s 

cr ivant ou au to r i san t un des t r avaux don t nous 

pa r lons . Je c ro is que cela ne peu t pas faire diffi

cu l t é ; le t r ibuna l ne p rononce ra i t pas l ' expropr ia 

t ion. De quoi es t cha rgé le t r ibuna l? Il es t chargé 

pa r l 'art icle 14 de p rononce r sur la p roduc t ion des 

pièces cons t a t an t que les formali tés p resc r i t e s ont 

é té rempl ies ? Or, quelle es t la formalité essentielle, 

fondamenta le . C'est que , pou r les ouvrages dont il 

s 'agit , il faut une loi ; t ou t e s les fois donc qu'il n'y 

au ra p a s eu de loi p o u r ces o u v r a g e s , l ' exp rop r i a 

t ion ne se ra pas p rononcée . 

11 n 'es t pas vrai de d i re que , dans l ' espèce , le t r i 

bunal empié te ra i t sur les a t t r ibu t ions du pouvoir 

législatif ou du pouvoi r exécutif en se cons t i tuan t 

juge de l ' inconst i tut ionnal i té de l ' o rdonnance . Le 

t r ibunal ne se cons t i tuera i t j uge de rien que d 'un 

fait par t icul ier : c 'est que , la parcel le de te r ra in 

a p p a r t e n a n t à tel ou tel individu é tan t demandée , il 

es t cha rgé de vérifier si t ou te s les formes sont 

accomplies . Une forme m a n q u e ; le t r ibunal , sans 

s ' emba r r a s se r d ' au t r e chose , déclare que l ' expro

pr ia t ion ne peu t p a s ê t re p rononcée , comme il le 

ferait si on lui p résen ta i t un a r r ê t é du préfet non 

conforme à la loi. 
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Si le t r ibunal reconna î t qu ' en effet t o u t e s les for

mes et ga ran t ies r equ i ses p a r la loi on t é té a c c o m 

pl ies , que r ien n'y m a n q u e , il p r o n o n c e l ' e x p r o p r i a 

t ion. 

Mais ici commence la qua t r i ème et la p lus dé l ica te 

opé ra t ion . P rononce r l ' exp ropr i a t ion , ce n ' e s t p a s 

envoyer le gouve rnemen t ou le concess ionna i re en 

possess ion des b iens à e x p r o p r i e r . Il faut a u p a r a 

vant , et c 'es t la Char te qui le d i t , que les indemni tés 

soient rég lées et a cqu i t t ée s . Mais on p e u t r e n c o n t r e r 

ici la p lus g r ande compl ica t ion . Il est poss ib le qu'il 

s 'agisse d 'une p r o p r i é t é d é m e m b r é e , c ' es t -à -d i re 

don t la nue p r o p r i é t é a p p a r t i e n d r a à une p e r s o n n e 

e t l 'usufruit à une au t r e ; il se p e u t qu'i l y ai t des 

c réances , des h y p o t h è q u e s inscr i tes ou non inscr i t es , 

des h y p o t h è q u e s légales , e tc . Il fallait p o u r t o u t cela 

des g a r a n t i e s . 

Aussi une des m e s u r e s p r é p a r a t o i r e s de l 'envoi en 

possess ion a-t-elle é té le m o d e de p u r g e r le fonds à 

e x p r o p r i e r des h y p o t h è q u e s qui p o u r r a i e n t le g re

ver . Le m o d e es t r e s t é tel que l 'ont t r acé le Code 

civil et les au t r e s lois sur la m a t i è r e , ma i s les art i 

cles 16 et 17 de la loi l 'ont simplifié. « Art ic le 16. 

» Le j u g e m e n t se ra i m m é d i a t e m e n t t r ansc r i t au 

» bureau de la conserva t ion des h y p o t h è q u e de l 'ar-

» rond i s semen t , conformément à l 'ar t icle 2181 du 

» Code civil. — Article 17. Dans la quinzaine de la 

» t r ansc r ip t ion , les pr ivi lèges et les h y p o t h è q u e s 

» convent ionnel les , jud ic ia i res ou légales , an t é r i eu r s 

» au j u g e m e n t , se ron t inscr i t s . — A dé fau td ' i n sc r ip -

» t ion d a n s ce délai, l ' immeuble e x p r o p r i é se ra 

» affranchi de tou t pr ivi lège et de t ou t e h y p o t h è -
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» que , de que lque na tu re qu ' i ls soient , sans pré ju-

» dice du r e c o u r s cont re les mar i s , t u t eu r s ou au t r e s 

» admin i s t r a t eu r s qui aura ient dû r equé r i r les 

» inscr ip t ions . — Les c réanc ie rs inscr i ts n ' au ron t , 

» dans aucun ca s , la faculté de surenchér i r , mais 

» ils p o u r r o n t exiger que l ' indemni té soit fixée con-

» fermement au t i t r e IV. » Ainsi les t e r m e s sont 

a b r é g é s . 

Le légis la teur ensu i te , p o u r simplifier beaucoup 

de ques t ions , a mis le pr ix à la place de la chose : 

« — Article 18 . Les ac t ions en réso lu t ion , en reven-

» dicat ion et t ou te s au t r e s ac t ions réel les ne p o u r -

» ron t a r r ê t e r l ' expropr ia t ion , ni en e m p ê c h e r 

» l'effet. Le dro i t des réc lamants se ra t r a n s p o r t é 

» su r le p r ix , e t l ' immeuble en demeure ra affran-

» chi. » Ainsi vous avez une act ion en revendica t ion 

sur l ' immeuble, vous l 'exercerez sur le pr ix ; vous 

avez un dro i t d 'usufrui t , vous avez une serv i tude sur 

l ' immeuble , vous vous présen te rez pou r réc lamer 

une por t ion de l ' indemni té qui r ep r é sen t e r a le pr ix 

de l ' immeuble . Mais, cela é tan t , vous usufruit ier , 

vous créancier , vous ê tes in té ressé à ce que l ' indem

ni té soit fixée au t aux le plus élevé poss ib le , p o u r 

que vo t re usufruit soit p lus fort ou vo t re créance 

mieux assurée ; vous avez donc le d ro i t d ' in tervenir 

à la fixation de l ' indemnité , soi t p o u r déclarer si le 

pr ix offert vous pa ra î t acceptab le , soi t pour le déba t 

t r e . Tels son t , en ab régé , les d ro i t s des t iers ; la loi 

a p r i s b e a u c o u p de p récau t ions à cet éga rd . 

Maintenant , t ous ces t ie rs , c réanciers ou au t r e s , 

on t refusé le pr ix a imablement offert ; il s 'agit donc 

de d é b a t t r e le pr ix devant une autor i té compéten te , 
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de fixer l ' indemni té e t de la p a y e r ou d e la d é p o s e r 

à la caisse des d é p ô t s et cons igna t ions . C'est ici le 

de rn ie r ac te , et c 'es t ici que la loi , ainsi que j e l'ai 

d i t à la de rn iè re séance , offre un fait r e m a r q u a b l e , 

un sys tème nouveau d a n s la légis la t ion f rançaise . 

La ques t ion du r èg lemen t de l ' indemni té e s t r e n 

voyée à un j u r y spécia l , e t nous avons là un p r e m i e r 

exemple de l ' appl ica t ion du j u r y en ma t i è re civile. 

Vous avez en tendu pa r l e r d e q u e l q u e s efforts qui 

furent faits dans l 'Assemblée c o n s t i t u a n t e p o u r que , 

à l ' imitat ion de ce qui se p a s s e en Ang le te r re , le 

j u r y fût app l iqué non- seu lemen t au cr iminel , mais 

aussi au civil. C'était , il faut en convenir , un dés i r 

tout à fait p r é m a t u r é . L 'appl ica t ion du j u r y au civil 

s u p p o s e un tou t a u t r e sys t ème de p r o c é d u r e que 

celui que nous avons . Si vous voulez a p p l i q u e r le 

ju ry en ma t i è r e civile, vous devez d ' a b o r d avoir un 

s y s t è m e de p r o c é d u r e qui r a m è n e les q u e s t i o n s à 
une p u r e condamna t ion pécun ia i re , à des d o m m a g e s -

in té rê t s ; il faut q u e vous puiss iez a r r ive r à p r o p o s e r 

au ju ry une ques t ion bien s i m p l e , c o m m e en Angle

t e r r e . « P o u r le d e m a n d e u r , ou p o u r le défendeur ? 

» Vous p rononcez -vous p o u r l 'un ou p o u r l ' au t re ? » 

Le ju ry r é p o n d , j e s u p p o s e : « P o u r le défendeur », 

et fixe le q u a n t u m des d o m m a g e s - i n t é r ê t s . Tout cela 

se fait avec une g r a n d e r ap id i t é , avec la m ê m e r a p i 

d i té que les verd ic t s en ma t i è r e cr iminel le . Mais si le 

p r o c è s es t compl iqué , s'il y a à d é b a t t r e des q u e s t i o n s 

de dona t ions entre-vifs, de t e s t a m e n t s , e t c . , les avo

ca t s venant a ider encore à compl iquer les q u e s t i o n s , 

il e s t difficile que le j u r y sache quelle décis ion p r e n 

d r e . En parei l les ma t i è re s , ce ne sont p lus des ju rys 
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improvisés qu'il faut, mais des gens du mét ier . Les 

Anglais eux-mêmes commencen t à s 'éloigner un peu 

du pr inc ipe et à l ivrer au ju ry des ques t ions t r o p 

compl iquées ; s'ils allaient un peu plus loin dans 

cet te voie, ils pour ra i en t bien finir pa r c o m p r o 

m e t t r e l ' inst i tut ion m ê m e du ju ry en mat iè re ci

vile. 

Quoi qu'il en soit , vous voyez ici une appl icat ion 

du sys tème anglais : c 'est le jury qui es t cha rgé de 

r e n d r e la qua t r i ème déc is ion . Comment se forme ce 

jury ? Il se p rend sur la l iste générale du jury ; seu

lement le sor t n'y es t p o u r r ien , c 'est le conseil géné

ral du d é p a r t e m e n t qui forme une liste annuelle 

pour chaque a r rond i s semen t , l iste qui ne peu t ê t re 

de moins de t ren te -s ix pe r sonnes et de plus de 

soixante-douze ( a r t . 29) . Je laisse d é c o t e Pa r i s , qui 

es t une except ion. Voilà la l iste annuelle , l iste qui 

n 'es t pas formée pa r le so r t , mais pa r le conseil 

général du d é p a r t e m e n t . 

C'est la cour royale , là où il y en a une , et d a n s 

les au t r e s d é p a r t e m e n t s , c 'est le t r ibunal du chef-

lieu judiciai re du d é p a r t e m e n t qui , sur la liste an

nuel le , dés igne seize pe r sonnes p o u r former le j u ry 

spécial , p lus qua t re j u r é s supp lémenta i r e s . Les 

récusa t ions se b o r n e n t à qua t r e , mais sont p é r e m p -

to i res , c 'es t -à-dire qu 'on n 'a pas à al léguer de 

motifs ; deux appa r t i ennen t à l ' adminis t ra t ion, deux 

aux pa r t i e s in té ressées (art . 34) . Le ju ry n ' e s t 

cons t i tué que lo rsque douze ju rés sont p ré sen t s 

( a r t . 35) . Mais voici une au t re except ion aux règles 

ord ina i res : les j u r é s ne peuvent dél ibérer valable

men t qu ' au nombre de neuf au moins (même article) ; 

m. 16 
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de s o r t e que le j u ry es t de douze , mais q u e , si un, 

deux , t ro i s manqua ien t , la dé l ibéra t ion pou r r a i t 

avoi r lieu, pou rvu qu' i l r e s t â t au m o i n s neuf j u r é s . 

Quant à la dé l ibéra t ion , elle n 'a r ien de bien s p é 

cial. Voyez les ar t ic les 36 , 37 et 3 8 . 

Enfin, dans un t i t re par t icu l ie r , la loi t r ace cer

ta ines règles pou r l ' appréc ia t ion équ i tab le de cer 

ta ines i n d e m n i t é s . 

La décis ion du ju ry es t r emise p a r le p r é s iden t , 

qui es t un des j u r é s , au m a g i s t r a t d i r ec t eu r du j u r y , 

qui e s t un m e m b r e du t r ibuna l ; e t a lors , q u a n d la 

décis ion du ju ry es t r e n d u e , le m a g i s t r a t d i r ec t eu r 

du ju ry déc la re ce t te décis ion exécuto i re ; il s t a tue 

su r les d é p e n s d ' ap rè s les règles de la loi et envoie 

l ' adminis t ra t ion en possess ion de la p r o p r i é t é , à la 

c h a r g e de se conformer aux d i spos i t ions d e s ar t ic les 

5 3 , 5 i et s u i v a n t s , c 'es t -à-di re de payer p réa lab le 

men t les indemni tés fixées p a r le j u r y en t re les mains 

des ayan t s d ro i t ou de faire des offres réel les e t de 

cons igner le p r ix . 

Telle es t l 'économie généra le de la loi . Cer t e s , si 

l 'on en excep te p e u t - ê t r e que lques l en teu r s , que lques 

longueurs dans cer ta ins dé ta i l s , on ne p e u t mécon

na î t re que c 'es t une d e s lois spécia les d o n t l ' écono

mie es t le p lus ra t ionnel le et le p lus facile à sa is i r . 

Ainsi qua t r e opé ra t i ons t r è s -d i s t i nc t e s . Déclara

t ion initiale qu i , p a r sa n a t u r e , a p p a r t i e n t au pou

voir législatif ou au pouvoi r exécutif, p a r dé légat ion , 

« d a n s ce r ta ins cas ; — dés igna t ion des b iens à e x p r o 

p r i e r , qui a p p a r t i e n t à l ' admin is t ra t ion ; — j u g e m e n t 

d ' exp rop r i a t i on p rononcé p a r les t r i b u n a u x o rd i 

na i res a p r è s vérification des formes ; — règ lement 
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des indemni tés , a p p a r t e n a n t au ju ry . Et c 'est sur la 

déclarat ion du ju ry que l 'adminis t ra t ion ou les 

concess ionnaires sont envoyés en possess ion , à la 

charge du payement préalable ou du dépô t à la 

caisse des dépô t s et consignat ions de l ' indemnité 

p resc r i t e pa r la Charte const i tu t ionnel le . 
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S O I X A N T E - C I N Q U I È M E L E Ç O N . 

S O M M A I R E 

Expropriation des choses mobilières; réquisitions en nature en temps 
de guerre ; inconvénients de ce moyen de pourvoir aux besoins des 
troupes; difficulté d'établir à cet égard des règles précises. 

Législation sur le dessèchement des marais; loi du 16 septembre 1807; 
examen des principales dispositions de cette loi. 

MESSIEURS, 

Nous avons examiné les p r inc ipes fondamentaux 

et l 'économie généra le de la loi su r l ' expropr ia t ion 

pour cause d 'ut i l i té pub l ique . Cette loi ne s ' app l ique 

pas ind i s t inc tement et sans except ion à t o u s les cas 

où la p r o p r i é t é par t icul ière pou r r a i t se t r ouve r en 

conflit avec un in té rê t généra l , avec l 'utilité pub l ique . 

Év idemment , ainsi que cela résu l te n o t a m m e n t de 

l 'article 4 de ladi te loi, le légis la teur n ' a eu en vue 

que l ' expropr ia t ion des t e r r a in s ou d e s édifices don t 

la cession pa ra i t nécessa i re p o u r l 'exécution de cer 

tains t r avaux d 'uti l i té pub l ique . Elle ne p o u r r a i t donc 

pas s ' app l iquer aux meubles , aux choses mobi l i è res , 

si ce n ' e s t à ceux des m e u b l e s qu i , c o m m e nous 

l 'avons di t déjà, se t r ouve ra i en t faire, en que lque 

sor te , pa r t i e de l ' immeuble , que le p r o p r i é t a i r e y 
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aurai t laissés et dont il devrai t ê t re indemnisé . Mais 

quan t aux choses mobi l ières p r o p r e m e n t d i tes , la loi 

ne s'en occupe p a s . On peut bien cependan t se r e p r é 

senter l 'État ayant besoin de cer ta ines choses mobi 

l ières , mais il es t vrai qu ' en règle générale , l 'État 

pour ra i t facilement les obteni r par les voies ord ina i 

r e s , et sans avoir r ecou r s à l ' expropr ia t ion pou r 

cause d'utilité publ ique . Si l 'État a besoin de blé , de 

chevaux, de d r a p ou de toile, il ne se t rouve p a s , vis-

à-vis des dé ten teurs de ces ob je t s , dans la posi t ion où 

il serai t vis-à-vis de p ropr ié ta i res d ' immeubles placés 

sur le t r acé d 'un chemin de fer, et qui , pa r leur refus 

de céder ces immeubles , r endra ien t abso lument im

poss ible l 'exécution du travai l . P o u r des chevaux, 

du blé, du d rap ou de la toi le, si l'un ne veut pas 

en donner , d ' au t res s ' empresse ron t d 'en offrir. 

Ainsi, en règle générale , il est vrai que , pa r le 

moyen des acha t s qu'il peut faire comme un simple 

par t icul ier , l 'État suffit à ses besoins pour ce qui 

concerne les choses mobi l ières , et il es t difficile, en 

t e m p s ordinai re , de se r ep ré sen t e r l 'État ayant 

besoin d 'une chose mobil ière , don t il ne pour ra i t ac 

quér i r la p ropr i é t é que pa r expropr ia t ion forcée. 

Mais ce qui es t vrai dans les oas ord ina i res peu t , 

il faut en convenir , cesser d ' ê t re vrai dans des cir

cons tances ex t raord ina i res , et il n 'es t pas un de 

nous qui soit assez jeune pou r ne pas se r appe le r 

quelqu 'une de ces c i rconstances ex t raord ina i res , ou, 

du mo ins , pou r ne pas en avoir entendu par le r . 

Ainsi, en t e m p s de guer re , sans doute les gouverne

men t s font leurs efforts pour suffire aux besoins de 

la gue r re au moyen des fourni tures et des con t ra t s 

Source BIU Cujas



246 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

régu l ie r s . Mais ces moyens ne sont p a s tou jours suf

fisants à la défense du pays , au salut de l ' a rmée , et 

nous avons vu qu 'on r ecou r t a lors à un au t r e moyen , 

au moyen des réqu i s i t ions en n a t u r e , moyen , il 

faut le d i re , fâcheux, t rès- fâcheux, non-seu lement 

p o u r les popu la t ions qui s'y t r ouven t soumises , 

mais pou r les a rmées et p o u r l 'État l u i -même ; p o u r 

les popu la t ions qu 'el les vexent et qu 'e l les ru inen t ; 

pou r les a rmées auxquel les elles ne fourn issent que 

des r e s sou rce s i r régul ières et insuffisantes, en m ê m e 

t e m p s qu 'el les y favorisent l ' indiscipline e t exc i ten t 

con t re elles les plus violentes an t ipa th i e s ; pou r 

l 'État enfin qui , t ô t ou t a r d , paye , et paye souven t 

p lus qu'i l n ' a reçu , car les a b u s de ces réqu is i t ions 

en n a t u r e sont t r è s - g r a n d s . On a souven t la main 

bien facile quand il s 'agit de dél ivrer des b o n s aux

quels on a t t ache dans le m o m e n t peu d ' i m p o r t a n c e , 

e t tô t ou t a r d on arr ive à s u r c h a r g e r le T ré so r d'un 

po ids beaucoup plus lourd que celui des fourni tures 

o rd ina i r e s . Mais t ou t en reconna i s san t , et nul ne les 

con tes t e , les inconvénients graves du sys t ème des 

r équ i s i t ions , p o u r se p r o m e t t r e qu 'on n 'y a u r a j ama i s 

r e c o u r s , il faudrai t pouvoi r affirmer q u ' o n se ra t o u 

j o u r s ma î t r e des c i r cons tances , et que des cas im

p r é v u s ne v iendront j ama i s f r apper le p a y s . . 

Sur ce t te ma t i è re , p r éc i sémen t p a r c e qu' i l y a 

tou jours là que lque chose d 'except ionnel , que lque 

chose qu 'on n ' imagine que dans des cas ex t raord i 

na i r e s , la législation n'offre que peu ou po in t de 

r èg les . Il y a un décre t du 19 b r u m a i r e an III qui 

che rche à régular i se r les réquis i t ions en n a t u r e p a r 

l ' in tervent ion de l 'autor i té munic ipa le ; un au t r e , du 
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15 décembre 1813, qui cherche également à régler 

ces réquis i t ions pa r l ' in tervent ion des préfets ; ma i s , 

encore une fois, de ces d i spos i t ions , les unes sont 

incomplè tes , les au t r e s ne sera ient nul lement r a s s u 

r a n t e s , s'il s 'agissai t d 'une expropr ia t ion en t e m p s 

ord ina i re et pouvan t ê t re soumise aux règles du 

dro i t commun . En général , on ne peu t p a s se le d i s 

s imuler , le pays , ou du moins la por t ion du pays 

qui se t rouve placée sous ce rég ime , es t soumise à 

l ' a rb i t ra i re . Elle doit en p r e n d r e son par t i lo rsque le 

fait lu i -même tou rne au profit de la défense du pays 

et de la sû re té générale . Si, au con t ra i re , l ' expro

pr ia t ion d 'un meuble devai t se faire dans des cir

cons tances o rd ina i res , nul dou te que le p ropr i é t a i r e 

d 'une chose mobil ière n 'eû t droi t à la garant ie de la 

Char te comme le p ropr i é t a i r e d 'un immeuble . Quand 

la Charte a dit que tou te p r o p r i é t é étai t inviolable, 

quand elle a ajouté que l 'État pouvai t exiger le 

sacrifice d 'une p rop r i é t é , mais que cela ne pouvai t 

avoir lieu que pou r cause d'uti l i té publ ique légale

men t cons ta tée , la Char te n ' a pas d is t ingué en t re le 

meuble et l ' immeuble ; la même garant ie doit donc 

ê t r e accordée à l 'un et à l ' au t re , et si la loi de 1833 

ne s'en occupe p a s , c 'est à cause de la r a r e t é du cas . 

Je pas se à un point p lus impor t an t et d 'une appl i 

cation plus fréquente et plus uti le. P a r m i les i m m e u 

bles , il en es t qui ne sont pas clans l 'état normal , 

qui ne sont p a s dans l 'état de propr ié tés t e r r i t o 

r ia les , qui n ' on t qu 'une por t ion de la valeur don t 

ils sera ient suscept ib les . Je veux par le r des mara i s . 

Vous savez qu'i l se forme des mara is là où les 

eaux n 'ont pas d 'écoulement na ture l . L 'histoire 
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nous a p p r e n d que , dans les t emps anc iens , la plus 

g r ande par t ie de l 'Europe étai t couver te de bois e t 

de m a r a i s ; e t l 'on c o m p r e n d que , d a n s un pays aussi 

acc identé que l ' E u r o p e , t r ave r sé p a r de g r a n d e s 

cha înes de m o n t a g n e s don t la m a r c h e n ' e s t p a s t ou 

j o u r s r égu l i è re , qui se ramifient à de t r è s - g r a n d e s 

d i s t ances , les éno rmes m a s s e s d 'eaux qui descen

den t des m o n t a g n e s ne t rouven t pas tou jours le p a s 

sage nécessa i re p o u r s 'écouler , et de là des mara i s . 

Sans dou te , cet é ta t de choses a é té , p a r la main 

d 'une civilisation pu i s san te , s ingul iè rement amél ioré , 

et nous ne nous d o u t o n s p a s , quand nous t r ave r sons 

des pra i r ies magnif iques , qu'i l y avait la des mara i s 

à peine a b o r d a b l e s . Quelques-unes de ces g r andes 

m é t a m o r p h o s e s c e p e n d a n t ne r e m o n t e n t pas à des 

t e m p s fort r ecu lés . Le voyageur qui t r a v e r s e la 

s u p e r b e vallée de la Chiana, en Toscane , peu t se 

r a p p e l e r que , il y a que lques années , il y avai t là un 

mara i s pest i lent ie l , et qu 'on a créé le sol où l'on 

voit au jourd 'hu i ces belles cu l tu res , en forçant les 

eaux qui descenden t des pen te s fertiles des Apen-

n ins à s ' a r rê te r dans des cases de t e r r a in s et à y 

; poser le l imon don t elles son t s u r c h a r g é e s . C'est 

ainsi que le sol s 'est élevé, et qu ' à la place d 'un 

mara i s pest i lentiel on a au jourd 'hu i une vallée fertile 

qui donne les plus r iches m o i s s o n s . 

Malgré cela, j e le r é p è t e , m ê m e d a n s les pays les 

p lus civilisés, et en F rance , et en Allemagne, et en 

I ta l ie , vous rencontrez souvent d 'assez g r a n d e s é ten

d u e s de t e r ra in Tonnant de vér i tab les m a r a i s ; un de 

ces mara i s es t célèbre p a r t o u t ce qu ' en on t r a c o n t é 

les innombrab les voyageur s qui le t r a v e r s e n t , j e 

Source BIU Cujas



SOIXANTE-CINQUIÈME LEÇON. 249 

veux par le r du grand mara i s de Terracine, de ce 

qu 'on appelle les mara is Pon t ins , marais qui r emon

ten t à un âge fort reculé et sur lesquels le génie de 

l 'homme avait commencé à s 'exercer avec succès 

lorsque les viciss i tudes pol i t iques sont venues r e n 

d re ses essais complè tement inuti les. Eh bien, que 

voit d ' abord l 'homme qui t r ave r se cet te immense 

é tendue ? Un ciel supe rbe , un soleil magnifique, une 

a t m o s p h è r e qui para î t d 'une pu re t é admirab le , une 

végétat ion r iche et pu i ssan te . Au milieu de tou tes 

ces r i chesses d 'une na tu re qui para î t , en quelque 

so r t e , se m o q u e r de l ' homme, quelques centaines 

de cadavres se p romènen t dévorés pa r la fièvre, 

pâles , t r e m b l a n t s , ne venant en ce monde que pour 

descendre r ap idemen t dans la t o m b e . Tel est l'effet 

du mara i s . Et malheur au voyageur qui , a t t i ré pa r 

la douceur appa ren t e du climat, pa r ce qu'il y a de 

doux dans l ' a tmosphère , croirai t pouvoir se livrer 

au sommeil au milieu de cet te na tu r e qui para i t si 

belle ! 

Ce qui es t vrai des mara is Pon t ins es t vrai d 'au

t r e s mara i s , c 'est une source de miasmes pest i len

t i e l s . Les mara i s sont donc n o n - s e u l e m e n t une 

p rop r i é t é p r e s q u e inutile ent res les mains du p r o 

pr ié ta i re lui-même, mais une p ropr i é t é nuisible à 

tout ce qui les en toure . Ce n 'es t p lus le cas d 'une 

p ropr i é t é ord ina i re . Celui qui ne défriche pas son 

te r ra in nuit avant tou t à lu i -même; si l 'on peu t 

dire qu'il nuit j u squ ' à un certain point à la chose 

publ ique , ce n ' e s t là qu 'un mal indirect . Mais celui 

qui conserve sa p ropr ié té dans l 'é tat de p ropr ié té 

pesti lentiel le, celui qui en fait un immense dépôt de 
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po i sons , celui-là se t rouve d a n s une posi t ion p a r t i 

culière. Or, il es t p rouvé q u e , lors m ê m e que les 

t e r r a ins marécageux ne sont p a s pes t i lent ie ls c o m m e 

ceux don t j e viens de par le r , ils son t c e p e n d a n t tou

j o u r s nuis ibles à la san té p u b l i q u e ; car si les h a b i 

t a n t s de ces locali tés ne m e u r e n t p a s t o u t à fait 

auss i r a p i d e m e n t que dans celles don t nous venons 

de par le r , ils t r a înen t une vie misé rab le tou jour s 

ab régée pa r la m a l a d i e . Le m o i n d r e inconvénient 

de ces pays- là , c 'es t donc de r e n d r e la vie difficile 

et de pa ra lyse r la pu i s sance du t rava i l . 

11 n'y a donc p a s lieu de s ' é tonner que les gouve r 

nement s a ient cru pouvoi r r ecou r i r en parei l cas à 

une législat ion spéciale et a p p o r t e r un soin tou t pa r 

ticulier au d e s s è c h e m e n t des m a r a i s , à ce pu i s san t 

moyen de sa lubr i té et de p r o s p é r i t é . 

Si chaque m a r a i s é ta i t d 'une faible é t endue et 

n ' a p p a r t e n a i t qu ' à un seul p rop r i é t a i r e , le p r o b l è m e 

aura i t é té assez facile à r é s o u d r e . On aura i t , si j e 

puis pa r le r ainsi , mis le m a r c h é à la main à ce p r o 

pr ié ta i re , et on lui aura i t di t : « Desséchez vo t r e ma

ra is ou abandonnez- le », et l ' indemni té au ra i t été 

facilement dé te rminée . Mais ce n ' e s t p a s ainsi que 

les choses se pas sen t en généra l . Un m a r a i s a p p a r 

t ient o rd ina i rement à un g rand n o m b r e de p r o 

p r i é t a i r e s , les uns r i ches , les au t r e s à peine dans 

l 'a isance. Dès lors il es t très-difficile d ' a r r iver au 

de s sèchemen t pa r l 'action m ê m e des p r o p r i é t a i r e s , 

pa r ce qu' i l es t très-difficile, pa rce qu'i l es t m ê m e à 

peu p r è s imposs ib le d 'ob ten i r que des pe r sonnes si 

n o m b r e u s e s , ayant des in té rê t s si peu h o m o g è n e s , 

pu i s sen t s ' en tendre pou r dessécher le mara i s ou 
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pour le laisser dessécher . Vous savez tous que le 

des sèchemen t d 'un mara i s es t une opéra t ion longue 

et difficile. Il y a des siècles qu 'on é tudie pou r t rou 

ver le moyen de dessécher les mara i s Pon t ins . On y 

a dépensé de g rosses sommes ; le gouvernemen t 

français l u i -même y a envoyé les plus habi les i n g é 

n ieurs . Ajoutez enfin que ces des sèchemen t s deman

dent souvent des avances t r ès -cons idérab les , d é 

penses dont la r en t rée et le profit ne peuvent ê t r e 

a t t endus qu 'à des époques fort é loignées. 

Enfin, une dern ière cons idéra t ion , c 'est que dans 

cer ta ins cas le dessèchement ne doit ê t re fait que 

conformément à cer ta ines m e s u r e s sani ta i res , sans 

lesquelles la mauvaise influence du m a r a i s augmen

tera i t encore . Vous savez tous qu'il y a des mois de 

l 'année où les mara i s sont beaucoup plus pest i len

tiels qu ' à l 'ordinaire , parce qu 'a lors l 'eau d iminue . 

Quand l'eau es t élevée, les mara i s sont moins nu i s i 

bles à la santé que lorsqu 'el le ba isse sans qu'il y 

ait de s sèchemen t . 

Toutes ces considéra t ions justifient l ' intervention 

plus di recte du législateur dans la ques t ion des ma

ra i s . 

La loi qui régi t ce t te mat ière es t la loi du 16 s e p 

t e m b r e 1807. L 'Éta t a le droi t d 'o rdonner le d e s s è 

c h e m e n t ; il p e u t l 'exécuter lui-même ou b ien , et 

c 'est sans doute le meilleur par t i à p r e n d r e , il peu t 

le confier à des soumiss ionna i res , à des conces 

s ionnaires ; en t ro is ième lieu, il est naturel que , si 

les p ropr i é t a i r e s eux-mêmes s 'entendent pour ob

tenir la concession, pou r opé re r le dessèchement , 

le gouvernement les préfère à des é t r ange r s . On 
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doit se conformer aux règles et aux p lans que donne 

l 'autor i té pour o p é r e r le de s sèchemen t sans nui re 

à la santé publ ique . Voilà les b a s e s de ce t te légis

lation spéc ia le ; ce que je viens de vous d i re , vous 

le t rouverez dans les ar t icles 1 à 6 de la loi. 

Mais .que devient le d ro i t du p rop r i é t a i r e ? quel 

sera le d ro i t du concess ionna i re? Quand de g r a n d s 

cap i taux au ron t été versés su r ce sol ma récageux , 

que dev iendron t le d ro i t du p r emie r p rop r i é t a i r e et 

celui du cap i ta l i s te? La loi a a d o p t é le p r inc ipe que 

voici : Qu 'ont fait ces cap i taux? Ont-ils été employés 

au r e b o u r s du bon sens , n ' on t - i l s rien p rodu i t 

d 'ut i le ni pou r le p r o p r i é t a i r e , ni p o u r l 'Éta t , que 

les capi ta l i s tes qui ont ob tenu la concession s ' im

pu ten t à eux -mêmes leur faute, leur t o r t . Mais si, 

au con t ra i re , l 'emploi de ces cap i taux a augmenté 

la va leur du fonds, s'il y a rée l lement une plus-value, 

ils est évident que les capi ta l i s tes qui ont o p é r é le 

de s sèchemen t ont un d ro i t sur la p lus -va lue ; ils ne 

saura ient p r é t e n d r e à la p lu s -va lue t o u t en t iè re , 

puisqu 'e l le es t le r é su l t a t combiné du sol et de l'in

dus t r i e , ils ont donc droi t à une pa r t i e de la p lus-

va lue . Comment peu t -on évaluer ce t te p lus-va lue? 

Le bon sens le dit : p a r une es t imat ion de la valeur 

des mara i s avant et ap rè s l 'exécution des t r avaux . 

Les p ropr i é t a i r e s doivent donc aux concess ion

naires une por t ion de la plus-value que les fonds ont 

acquise . Maintenant il n ' e s t p a s facile de payer , car 

si le p ropr i é t a i r e du fonds n 'a pas d ' au t r e for tune , 

c o m m e n t remboursera- t - i l les concess ionnai res ? La 

loi lui offre t ro is moyens . Libre à lui de r e m b o u r s e r 

les concess ionnaires en a r g e n t , ou bien de leur 
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céder une por t ion des t e r ra ins des séchés , ou bien 

de const i tuer à leur profit une r en t e de 4 p . 100 ; et 

de même que l ' en t repreneur , que l 'archi tecte a p r i 

vilège sur la maison où il a fait ses t r avaux , ainsi 

ces capi ta l is tes ont privilège sur la p lus -va lue des 

t e r r a ins des séchés . 

Si aucun de ces moyens n 'é ta i t poss ib le , c ' e s t - à -

dire si les p ropr ié ta i res met ta ien t te l lement de mau

vaise volonté que le dessèchemen t pa r concession 

devînt imposs ib le , a lors la loi aura i t r ecour s au 

moyen ex t r ême , elle o rdonnera i t l ' expropr ia t ion du 

mara i s pou r cause d'uti l i té publ ique . Alors , non 

plus seulement le droi t de dessécher , mais la ces

sion m ê m e du sol sera ient o rdonnés pa r un règle

men t d 'adminis t ra t ion publ ique , et l ' indemnité sera i t 

réglée pa r une commiss ion qu 'on appel le commis 

sion de des sèchemen t . 

Je t e rmine pa r une ques t ion qui s 'est élevée à ce 

sujet et qui mér i te votre a t tent ion. Voilà l ' indemnité 

réglée dans la loi de 1807 pa r la commiss ion de d e s 

sèchement . Or, cet te d isposi t ion est-elle tou jours 

en vigueur ? Si l 'on procéda i t aujourd 'hui à l ' expro

pr ia t ion d 'un mara i s , est-ce à la commission du 

d e s sèchemen t qu'i l appa r t i end ra i t de fixer l ' indem

n i t é ? Je ne le crois nul lement . L'art icle 07 de la loi 

de 1833 di t : « La loi du 8 mar s 1810 est ab rogée . 

» Les d ispos i t ions de la p résen te loi se ron t appl i -

» quées dans tous les cas où les lois se réfèrent à 

» celle du 8 m a r s 1810 ». Je p a r s de là ; la loi de 

1810 est ab rogée . Maintenant ce t te par t ie de la loi 

de 1807 qui renvoyai t à la commiss ion de dessè

chement , puis un appel au conseil d 'Éta t , en d 'au-
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t r è s t e r m e s , à l ' adminis t ra t ion , ce t te loi e s t - e l l e en 

v igueur? Quant à moi , j e ne le pense p a s , e t j e me 

tonde sur la loi du 8 m a r s 1810 qui se t e rmine p a r 

ce t te conclusion : Article 27 . « Les d i spos i t ions de 

» la loi du 16 s e p t e m b r e 1807 et de t o u t e au t r e 

» loi qui se t rouve ra i t con t r a i r e aux p ré sen t e s sont 

» ab rogées ». Or, qu ' e s t - ce q u e la loi de 1810? C'est 

la loi qui subs t i tue le pouvoi r jud ic ia i re au pouvoir 

adminis t ra t i f p o u r la fixation de l ' indemni té . Donc 

la loi de 1807 a é té ab rogée p a r la loi de 1810, mais 

celle-ci a é t é , à son tou r , ab rogée pa r la loi de 1833 . 

Donc, a u j o u r d ' h u i , c ' e s t le j u r y qui doi t iixer l'in

demni t é , môme d a n s le cas d ' exp rop r i a t i on d 'un 

m a r a i s . Telle m e paraît, ê t r e la j u s t e e t d ro i t e inter

p ré ta t ion de ces d iverses p a r t i e s de la législation. 

Et j e vous le d e m a n d e , quelle r a i son y aura i t - i l 

d ' acco rde r la ga ran t ie du j u r y au p r o p r i é t a i r e d 'un 

c h a m p , d 'un p r é , d 'une maison , et de la refuser au 

p rop r i é t a i r e d 'un m a r a i s ? Aucune , év idemmen t . Or, 

quand on se t rouve en p r é sence d 'une except ion 

claire et p a t e n t e , il faut se conformer à la loi écr i te , 

que lque opinion qu 'on ait d 'a i l leurs ; ma i s quand il 

faut faire effort d ' i n t e rp ré ta t ion , l'effort doi t ê t re fait 

p o u r r a m e n e r les cas par t icu l ie r s au cas général et 

t r a i t e r de môme ceux qui se t rouven t d a n s des cas 

semblab les . 
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S O I X A N T E - S I X I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Législation sur l'exploitation des mines, minières et carrières. Loi du 
21 avril 1810. Examen des principes dirigeants en fait de mines. La 
propriété de la mine peut être séparée de la propriété de la surface; 
droits attribués en ce cas au propriétaire de la surface. 

Expropriation pour les travaux militaires et pour les travaux de la 
marine en temps ordinaire et en cas d'urgence. Dispositions de la loi 
de 1833 pour le premier cas et, pour le second, formes plus rapides 
de la loi du 30 mars 1831. — Dispositions de la même loi au sujet de 
l'occupation temporaire des propriétés bâties ou non bâties. 

MESSIEURS, 

Les res t r ic t ions au droi t de p rop r i é t é p a r l 'exploi

ta t ion des mines , minières et c a r r i è r e s , son t aussi 

réglées pa r une législation spécia le . C'est la loi du 

21 avril 1810 qui règle , en ce qui concerne l 'exploi

tat ion des mines , les dro i t s des p rop r i é t a i r e s du sol 

et ceux des exploi tants des mines , minières e t ca r 

r i è res . C'est ce t te loi qui pose les pr inc ipes de la 

mat iè re ; ici, c o m m e pour tous les au t r e s r e s t r i c 

t ions au droi t de p ropr i é t é que nous avons exami 

nées , nous nous bo rne rons à signaler que lques prin

cipes d i r igean ts . 

Le législateur, avant tou t , a dis t ingué ces exploi-
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t a t ions en mines , min iè res et ca r r i è res ; d is t inc t ion 

qui a que lque i m p o r t a n c e , pa r ce qu 'e l le a influé su r 

les d i spos i t ions de la loi et su r les r èg l emen t s de 

police qui l ' a ccompagnen t . Il a appe lé mines « cel-

» les connues p o u r conteni r en filons, en couches ou 

» en a m a s , de l 'or , de l ' a rgen t , du p la t ine , du mer -

» cu re , du p l o m b , du fer en filons ou couches , du 

» cuivre , de l 'étain, du zinc, de la ca lamine , du 

» b i s m u t h , du cobal t , de l ' a r sen ic , du manganèse , 

» de l ' an t imoine , du mo lybdène , de la p lombagine 

» ou au t r e s ma t i è res méta l l iques , du soufre , . du 

» c h a r b o n de t e r r e ou de p i e r r e , du bo i s fossile, 

» des b i t umes , de l 'alun et des sulfates à la base 

» métal l ique ». Celles qui cont iennent « les minerais 

» de fer d i ts d 'al luvion, les t e r r e s pyr i t euses p r o p r e s 

» à ê t r e conver t ies en sulfates de fer, a lumineuses , 

» et les t o u r b e s », ne son t pas qualifiées mines; on 

les a appelées minières. Enfin le m o t carrière dés igne , 

dans le langage de la loi, ce qu' i l dés igne m ê m e dans 

le langage ord ina i re : « Les ca r r i è res renfe rment les 

» a rdo i se s , les g r è s , p i e r r e s à b â t i r et a u t r e s , les 

» m a r b r e s , g ran i t s , p i e r r e s à chaux , p i e r r e s à plà-

» t r e , les pouzzolanes , le t r a s s , les ba sa l t e s , les 

» iaves, les m a r n e s , c ra i e s , sab les , p ie r res à fusil, 

» argi les , kaolin, t e r r e s à foulon, t e r r e s à po te r i e , 

» les subs tances t e r r e u s e s et les cailloux de tou te 

» n a t u r e , les t e r r e s py r i t euses r e g a r d é e s comme 

» engra i s , le t ou t exploi té à ciel ouver t ou avec des 

» galer ies sou te r ra ines ». 

Telle es t la dis t inct ion fondamenta le de la loi. 

Elle se t r ouve aux art icles 2, 3 et 4 . Cela e n t e n d u , 

nous allons examiner quels son t les p r inc ipes di r i -
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gcants de la mat iè re en fait de mines p r o p r e m e n t 

dites ; les au t r e s d i spos i t ions de détai l , en ce qui 

concerne l 'exploi ta t ion des minières et ca r r i è res , 

é t an t moins i m p o r t a n t e s , ne feront pas le sujet de 

nos r e c h e r c h e s . 

La mine , dans le sys tème de la loi, cons t i tue ou 

peu t cons t i tue r une p r o p r i é t é d is t incte de la p r o 

pr ié té du sol , ou , p o u r pa r l e r comme par le la loi , 

de la p rop r i é t é de la surface ; ainsi , l 'art icle 7 de la 

loi dit en p r o p r e s t e r m e s : « L 'acte de concession 

« (concession faite pa r un r èg lemen t dél ibéré en con-

» seil d 'É t a t ) donne la p rop r i é t é perpé tue l le d e l à 

» mine , laquel le est dès lors d isponible et t r a n s m i s -

» sible comme t o u s au t r e s b i ens , et don t on ne peu t 

» ê t re exp rop r i é que d a n s les cas et selon les for-

» mes p resc r i t e s p o u r les au t r e s p r o p r i é t é s ». Or, 

comme la concession peu t ê t re faite à d ' au t res qu ' au 

p ropr i é t a i r e de la surface, il r é su l t e , comme c o n s é 

quence nécessa i re , que la mine const i tue une p r o 

pr ié té d is t inc te , qui peu t bien se t rouver réunie avec 

la p r o p r i é t é de la surface, mais qui peu t aussi en 

ê t re s é p a r é e . 

Voilà le p remie r pr inc ipe d i r igeant . Ainsi, il y a 

eu év idemment une cons idéra t ion d ' in té rê t général 

qui a dominé dans la pensée du légis la teur . C'est évi

d e m m e n t une except ion , une res t r ic t ion au pr inc ipe 

général en ma t i è re de p rop r i é t é , pr inc ipe r appe lé 

dans l 'art icle 552, g 1 e r , du Code civil : « la p r o -

» pr ié té du des sus et du dessous ». Ici, ce pr incipe 

n ' e s t pas appl iqué ; le gouvernemen t concède la 

mine ; l 'acte de concession donne la p rop r i é t é per 

pétuel le de la mine concédée , que le p ropr ié ta i re 

m. 
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soit en m ê m e t e m p s p r o p r i é t a i r e de la surface, ou 

que les deux p r o p r i é t é s se t r o u v e n t d a n s des mains 

différentes. 

Mais ce t te concess ion , t o u t en d o n n a n t la p r o p r i é t é 

pe rpé tue l l e de la mine , ne d o n n e p a s cependan t au 

concess ionna i re une p r o p r i é t é p le ine , en t i è re , a b s o 

lue , sans cha rges ni r e s t r i c t i ons ; car l ' exploi ta t ion 

de l a m i n e ne p e u t ê t r e faite d ' a b o r d qu ' en ve r tu de 

l 'acte de concess ion , e t à la condi t ion de se confor

m e r aux règles t r a c é e s d a n s ce t ac te ; ce n ' e s t donc 

pas une p r o p r i é t é don t on pu i s se u s e r e t a b u s e r , 

d o n t on pu i s se d i s p o s e r c o m p l è t e m e n t à son g ré . 

La concess ion , ai-je di t , p e u t ê t r e faite à t ou t e per 

sonne que l conque . Sans d o u t e , le p r o p r i é t a i r e du 

so l , de la surface, p e u t d e m a n d e r la concess ion 

c o m m e t o u t a u t r e ; ma i s t o u t e p e r s o n n e que lconque 

es t admise auss i à la d e m a n d e r , si elle découvre 

l 'exis tence de ce t te mine et que p e r s o n n e ne l 'ex

ploi te enco re . E n effet, le lég is la teur di t , à l 'ar t icle 13 : 

« Tout F rança i s , ou tou t é t r a n g e r , na tu ra l i s é ou non 

» en F rance » ( tan t il voulai t é t e n d r e le d ro i t , t an t il 

voulai t ê t r e cer tain q u ' u n e mine é t a n t d o n n é e , il se 

t r ouve ra i t que lqu 'un qui se c h a r g e â t de l 'exploiter 

e t en d e m a n d â t la concess ion !), « t o u t F r ança i s , ou 

» t o u t é t r ange r , na tu ra l i sé ou n o n en F rance , ag is -

» san t i so lément ou en soc ié té , a le d ro i t de d e m a n -

n de r et peu t ob ten i r , s'il y a lieu, une concess ion 

» de mines ». Seu lement « l ' individu ou la société 

» doi t just if ier des facultés néces sa i r e s p o u r e n t r e -

» p r e n d r e et condui re les t r a v a u x , et des moyens de 

» sat isfaire aux r e d e v a n c e s et i ndemni t é s qui lui 

» s e ron t i m p o s é e s pa r l 'ac te de concess ion ». 
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(Art . 14.) Cette d isposi t ion vous révèle la pensée 

du légis la teur . P o u r q u o i a-t-il a p p o r t é une r e s t r i c 

t ion si g rave au dro i t de p r o p r i é t é don t il s 'em

p r e s s e , en t ou t e au t re c i rcons tance , de p roc lamer 

l ' inviolabilité ? Serai t -ce pou r s ' a s sure r que lques 

r edevances , une pe t i t e pa r t i c ipa t ion au p rodu i t d e s 

mines? Non, ce r t e s . Car, comme il impose les exploi

t a t ions agricoles au profit de l 'État , comme il impose 

d ' au t r e s exploi ta t ions indus t r ie l les , il pouvai t , sans 

dévier du pr inc ipe généra l , impose r auss i les exploi

t a t ions des mines ; il pouvai t dire aux concess ion

nai res de mines , c o m m e il di t aux au t r e s e n t r e p r e 

neu r s d ' indus t r ie : « Vous me payerez un impôt , un 

revenu de tant p o u r cent sur vos p r o d u i t s , et j e 

p r end ra i telles et tel les m e s u r e s pou r que l 'État ne 

soit po in t fraudé ». Il n 'y avait donc là aucune 

ra i son d ' excep t ion ; ma i s , je le r é p è t e , la pensée du 

légis la teur es t révélée dans l 'art icle don t j e viens de 

vous donne r conna issance . L ' individu ou la société 

qui d e m a n d e la concess ion d 'une mine doi t justif ier 

des facultés nécessa i res p o u r e n t r e p r e n d r e et con

dui re les t r avaux , et des moyens de sat isfaire aux 

redevances et indemni tés qui lui se ron t imposées 

pa r l 'acte de concess ion. A to r t ou à ra i son , le légis

la teur a imaginé qu'i l se pouva i t que des mines ou 

des minières cons idérab les se t r o u v a n t sous le sol 

de p rop r i é t a i r e s , ou a p a t h i q u e s , ou indolents , ou 

peu écla i rés , ou dépourvus de moyens suffisants 

p o u r les exploi ter ou les faire exploi ter , ces r i chesses 

sou te r ra ines fussent pe rdues p o u r le pays . J 'ai di t à 

to r t ou à ra i son , car c 'es t là une appréc ia t ion de 

l 'activité de l ' in térêt par t icul ier . Cer tes , un p r o p r i é -
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ta i re qui a sous son sol une mine ou une minière , 

es t i n t é res sé au tan t que p e r s o n n e à l ' explo i te r d i rec

t e m e n t ou à se p r o c u r e r , p a r l ' associa t ion ou pa r le 

c réd i t , des moyens de l ' explo i te r ou de la faire 

exp lo i t e r . Si l 'on avait p lacé assez de confiance dans 

l 'act ivi té de l ' in térê t par t i cu l ie r p o u r s 'en r a p p o r t e r 

à lui du soin d ' exp lo i t e r les mines , t o u t se se ra i t 

b o r n é à des r è g l e m e n t s de police p o u r la sû re t é p u 

bl ique et à un i m p ô t semblab le à ceux qui pèsen t 

sur les au t r e s i n d u s t r i e s . C'est d o n c p a r c e que la 

chose a p a r u d 'un in t é r ê t assez g r a n d et assez géné

ral p o u r n ' ê t r e p a s a b a n d o n n é e c o m p l è t e m e n t à 

l 'act ion de l ' in térê t individuel , q u e le lég is la teur a 

a d o p t é les p r inc ipes que j e v iens d ' e x p o s e r . 

11 y a p e u t - ê t r e d ' au t r e s r a i sons t rad i t ionnel les et 

h i s t o r i q u e s . Car j a d i s ces p r o p r i é t é s , ces exploi ta

t ions , é ta ient r e g a r d é e s c o m m e une so r t e de dro i t 

régal ien don t les g o u v e r n e m e n t s se c royaient seuls 

inves t is . Dès l o r s , le p r inc ipe du Code civil étai t 

énoncé d 'une maniè re e x o r b i t a n t e , et la loi de 1810 

l'a modifié selon les idées don t j e viens de pa r l e r , et 

qui r e m o n t e n t j u s q u ' a u moyen âge , j u s q u ' a u x t e m p s 

de la féodal i té . 

Quoi qu' i l en soi t , voilà les p r inc ipes d i r igeants 

au jourd 'hu i . L 'ac te de concess ion d é t a c h e réel le

m e n t la p r o p r i é t é de la mine de la p r o p r i é t é de la 

surface. Il es t poss ib le , j e le r é p è t e , q u e la m ê m e 

p e r s o n n e soit p r o p r i é t a i r e de l 'une et de l ' au t re , 

mais ce sont , au fond, deux p r o p r i é t é s i n d é p e n d a n t e s 

l 'une de l ' au t re . 

S u p p o s o n s ma in tenan t que le p r o p r i é t a i r e de la 

mine ne soi t p a s p rop r i é t a i r e de la surface, en r é -
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sulte-t-il que le p ropr i é t a i r e de la surface se ra effec

t ivement pr ivé de t ou t e espèce de par t ic ipa t ion 

que lconque aux p r o d u i t s de ce t te r i chesse minéra le 

qui gît sous la surface de sa p r o p r i é t é ? La loi 

l 'a-t-elle déshé r i t é à ce poin t ? S'est-elle conten tée de 

di re qu 'on l ' indemniserai t des dégâ t s qu 'on ferait à 

la surface de sa p r o p r i é t é ? Vous concevez, en effet, 

que les in té rê t s du p r o p r i é t a i r e de la surface se p r é 

sen ten t sous un double po in t de vue : 1° Â - t - i l que l 

que droi t re la t ivement à la mine e l le -même? 2° Quand 

même il n ' au ra i t aucun dro i t re la t ivement à la mine 

e l le-même, p o u r r a - t - o n impunémen t t r ave r se r son 

c h a m p , si l lonner son t e r ra in , r enve r se r ses t ravaux 

et ses r éco l t e s , faire des galeries sou te r r a ines , l ' em

p ê c h e r p e n d a n t un t e m p s assez long de veiller à ses 

t r a v a u x agr ico les? 

Quant à la p remiè re ques t ion , si le p r o p r i é t a i r e 

de la surface du sol n ' e s t p a s concess ionnai re , la loi, 

c ependan t , lui reconnaî t un cer ta in d ro i t sur les p r o 

dui ts de la mine , c 'es t -à-di re que l 'acte de conces

sion « règle les d ro i t s des p ropr i é t a i r e s de la surface 

du sol sur les p rodu i t s des mines concédées ». Ce 

sont les t e r m e s mêmes de l 'art icle 6 de la loi. De 

même à l 'art icle 18 : « La valeur des d ro i t s résu l 

tant en faveur du p ropr i é t a i r e de la surface, en ver tu 

de l 'art icle 6 de la p résen te loi, « d e m e u r e r a réunie 

» à la va leur de ladite surface, et sera affectée avec 

» elle aux h y p o t h è q u e s p r i ses pa r les c réanc ie rs du 

» p ropr i é t a i r e ». Ce n 'es t donc plus une s imple 

créance . Le p rop r i é t a i r e de la surface, p o u r le quan

tum que la concess ion lui accorde , n 'es t p a s un sim

ple créancier du concess ionnaire de l 'exploitat ion 
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de la mine . 11 y a là p lus qu 'un d ro i t p e r s o n n e l . Si 

c 'é ta i t un dro i t pe r sonne l , une s imple obl iga t ion , 

elle ne p o u r r a i t p a s se r éun i r à la va leur de la su r 

face et ê t re affectée aux h y p o t h è q u e s . Il y a donc 

p o u r le p r o p r i é t a i r e de la surface un d r o i t réel su r 

la mine . C'est une so r t e d 'usufrui t . Seu lement , il e s t 

p e r p é t u e l . Alors on p e u t d i r e , en effet, q u e ce dé 

m e m b r e m e n t du d ro i t de p r o p r i é t é se réun i t à la 

va leur de la surface du sol e t p e u t ê t r e affecté aux 

h y p o t h è q u e s . C'est un d ro i t sur l ' immeuble , un 

d ro i t s u r la c h o s e . Ce n ' e s t donc p a s une s imple 

obl iga t ion personne l le du concess ionna i re . Auss i , le 

concess ionna i re aura- t - i l beau al iéner la mine , ce 

se ra pa r fa i t ement indifférent ; le d ro i t du p r o p r i é 

t a i re ne se ra p a s moins valable con t r e que lque 

d é t e n t e u r q u e ce soi t , p a r c e que c 'es t un d r o i t su r 

la c h o s e . 

Vous voyez d o n c q u e , q u a n d j ' a i d i t que la p r o 

p r i é t é de la mine se dé t acha i t de la p r o p r i é t é du 

sol , j ' a i d i t vra i , si l 'on p r e n d le m o t p r o p r i é t é dans 

son sens absolu et comple t . Mais, r i g o u r e u s e m e n t 

pa r l an t , il faut d i re q u e la p r o p r i é t é de la mine se 

d é m e m b r e . La p r o p r i é t é p r o p r e m e n t d i t e , le d ro i t 

d 'exploi ter l a m i n e , d 'en d i spose r , de la t r a n s m e t t r e , 

appar t i en t en ent ier au concess ionna i re . Il lui appar 

t ien t auss i d 'en jou i r d a n s une cer ta ine m e s u r e . Mais 

le su rp lus de la j ou i s sance a p p a r t i e n t au p r o p r i é 

t a i r e de la surface. Il y a donc là un cer ta in d é m e m 

b r e m e n t du dro i t de p r o p r i é t é . 

Enfin, sous le second po in t de vue : Aura- t -on le 

d ro i t de r a v a g e r le sol d ' au t ru i pou r l ' exploi ta t ion 

d 'une mine , il va sans d i re que le p rop r i é t a i r e a 
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droi t à des indemni t é s . Elles son t réglées aux ar t ic les 

43 et 44 de la m ê m e loi : « Les p rop r i é t a i r e s des 

» mines sont t enus de payer les indemni tés dues 

» au p rop r i é t a i r e de la surface sur le t e r ra in duquel 

» ils é tab l i ron t leurs t r avaux . Si les t r avaux c n t r e -

» p r i s p a r les exp lo ra t eu r s ou pa r les p rop r i é t a i r e s 

» de mines ne sont que p a s s a g e r s , et si le sol où ils 

» on t é té faits peu t ê t re mis en cul ture au bou t 

» d 'un an, comme il l 'é tai t a u p a r a v a n t , l ' indemnité 

» se ra réglée au double de ce qu ' au ra i t p r o d u i t ne t 

» le t e r ra in e n d o m m a g é ». (Art . 43 . ) — « Lor sque 

» l 'occupat ion du te r ra in p o u r la r e c h e r c h e ou les 

» t r a v a u x des mines pr ive les p rop r i é t a i r e s du sol 

» de la jou i s sance du revenu au delà du t e m p s d 'une 

» année , ou lo r sque , a p r è s les t r avaux , les t e r ra ins 

» ne sont p lus p r o p r e s à la cu l ture , on peu t exiger 

» des p rop r i é t a i r e s des mines l 'acquisi t ion des t e r -

» ra ins à l 'usage d 'explo i ta t ion . Si le p ropr i é t a i r e 

» de la surface le r equ ie r t , les pièces de t e r r e t r o p 

» e n d o m m a g é e s , ou dég radées sur une t r o p g rande 

» par t i e de leur surface, devron t ê t re ache tées en 

» to ta l i té p a r le p rop r i é t a i r e de la mine. — L 'éva-

» luat ion du pr ix sera faite, quan t au m o d e , suivant 

» les règles établ ies p a r la loi du 16 s e p t e m b r e 1807 

» sur le d e s s è c h e m e n t des m a r a i s , e t c . , t i t r e X I ; 

» mais le t e r r a in à acquér i r s e ra tou jours es t imé au 

» doub le de la valeur qu'i l avai t avan t l 'exploi tat ion 

» de la mine ». (Art . 44 . ) 

Voilà les p r inc ipes généraux de la législation qui 

concerne les mines . Comme vous le voyez, on ne 

p e u t p a s d i re qu 'on soit là dans les t e r m e s de l 'ex

p rop r i a t i on forcée. Car, au fond, la loi ne reconnaî t 
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p a s le d ro i t ent ier du p r o p r i é t a i r e du sol sur l a m i n e , 

elle r econna î t p lu tô t cela c o m m e une e spèce de d ro i t 

régal ien en faveur de l 'É ta t . 

Il y a auss i un a u t r e fait qui é c h a p p e à la loi de 

1833, et qui cons t i tue p e u t - ê t r e dans la législat ion 

une lacune qu'i l sera i t ut i le de comble r . Je veux p a r 

ler du d ro i t de fouiller d a n s les t e r r a i n s d ' au t ru i 

p o u r se p r o c u r e r des m a t é r i a u x de cons t ruc t ion . 

Les lois qui avaient rég lé cet te ma t i è r e é ta ien t celles 

des 27 pluviôse an VIII et 15 s e p t e m b r e 1807 . Mais 

il n 'y avai t po in t d ' indemni té p réa lab le . On n 'étai t 

' d o n c po in t d a n s les t e r m e s de la Cha r t e . On com

p r e n d pa r fa i t emen t que , p o u r ces m a t i è r e s , il pour 

ra i t y avoi r des formes b e a u c o u p plus s imples que 

p o u r l ' expropr ia t ion d 'un doma ine , d 'une ma i son . 

Mais cependan t il faudrai t que lques ga ran t i e s . On 

peu t donc r e g a r d e r cela, j e le r é p è t e , c o m m e une 

lacune d a n s la légis la t ion. 

Je p a s s e à une a u t r e excep t ion b e a u c o u p plus 

i m p o r t a n t e . Je veux pa r l e r des t e r r a in s , cons t ruc 

t ions , b â t i m e n t s , don t l 'État p o u r r a i t avoir besoin 

p o u r les t r a v a u x mil i ta i res , p o u r les t r a v a u x de dé 

fense du p a y s . L 'Éta t p e u t se t r o u v e r obl igé d'ex

p r o p r i e r p o u r les t r a v a u x mi l i ta i res , et , sous le 

n o m de t r a v a u x mil i ta i res , j e c o m p r e n d s les t r avaux 

qui d é p e n d e n t du min i s t è re de la m a r i n e , comme 

ceux qui d é p e n d e n t du min i s tè re de la g u e r r e , les 

fortifications d 'un p o r t mi l i ta i re , c o m m e celles d 'une 

p lace de gue r r e . 

P o u r se faire, sur ce t te ma t i è r e i m p o r t a n t e , une 

idée p a s s a b l e m e n t n e t t e du sys t ème législatif exis

t an t , il faut, avant tou t , d i s t inguer les cas et les c i r -
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cons tances ord ina i res des cas et des c i rcons tances 

ex t r ao rd ina i r e s , c 'es t -à-di re d is t inguer les t r avaux 

que le gouvernement peu t e n t r e p r e n d r e lo rsqu 'au-

cunc c i rcons tance ex t raord ina i re ne menace le pays , 

de ceux qu'i l es t obligé de faire lorsqu ' i l y a guer re 

déc larée , lorsqu ' i l y a menace ou cra in te d ' invasion 

ou d 'une a t te in te que lconque aux frontières de l 'État . 

Dans le p remie r cas , on a t o u t le t e m p s nécessa i re , 

les opéra t ions se font success ivement et n 'on t aucun 

ca rac tè re d ' u rgence . Dans le second, au con t ra i re , 

on es t dans des c i rcons tances ex t raord ina i res . Il se 

pour ra i t que la défense du pays exigeât des m e s u r e s 

u rgen t e s , incompat ib les avec la m a r c h e ord ina i re 

des c h o s e s . 

Lor squ 'on se t rouve dans le p remie r cas , lo r squ 'on 

es t dans les c i rcons tances o r d i n a i r e s , qu 'aucun motif 

d 'u rgence n ' ex i s te , il es t facile de c o m p r e n d r e q u e , 

s'il es t nécessa i re de p rocéde r à une exp rop r i a t i on 

pou r cause d 'ut i l i té pub l ique , et ici pou r cause de 

défense mil i ta i re , il n 'y a aucune ra i son pou r s 'écar

te r des règles c o m m u n e s déjà fixées en mat iè re d 'ex

p ropr i a t ion p o u r cause d 'ut i l i té pub l ique . La loi de 

1833 dit , à l 'art icle 03 : « Les formali tés p resc r i t e s 

» pa r les t i t res I et II de la p r é sen t e loi ne sont appl i -

» cables ni aux t r avaux mi l i ta i res , ni aux t r avaux 

» de la mar ine royale . P o u r ces t r a v a u x , une o rdon-

» nance royale dé te rmine les t e r ra ins qui sont soumis 

» à l ' expropr i a t ion ». Or, quo ique l 'art icle de la loi 

soit conçu d 'une manière négat ive , c 'est vous d i re , 

d ' ap rè s les règles les plus s imples de l ' in terpré ta t ion : 

« La p r é sen t e loi, loi qui cont ient les formes et les 

» ga ran t ies de l ' expropr ia t ion , est appl icable aux 
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» t ravaux mil i ta ires e t aux t ravaux de la mar ine 

» roya le , moins les t i t res I et II ». 

Or, que son t les d i spos i t ions du t i t re I et du t i t re II ? 

Nous les avons expl iquées déjà . Dans le t i t r e 1 e r , 

on s t a t u e essent ie l lement su r le m o d e de déc la re r 

l 'utilité publ ique , et vous savez q u e , selon la n a t u r e 

des t r avaux , l ' au tor i sa t ion a p p a r t i e n t à la légis la ture 

ou à l ' adminis t ra t ion . Le t i t re II cont ient les m e s u r e s 

d ' admin i s t ra t ion re la t ives à l ' exp ropr i a t ion , c ' e s t - à -

dire l ' enquê te admin i s t r a t ive , puis l ' a r r ê t é d e l ' au to

r i té admin is t ra t ive dés ignan t la l igne que ies t r avaux 

doivent su ivre e t les p r o p r i é t é s pa r t i cu l i è res qui 

dev ron t ê t r e cédées . Ce sont là les deux ac tes a p p a r 

t e n a n t au g o u v e r n e m e n t , soi t à la l ég is la ture , soit 

au pouvo i r exécutif. Voilà les deux t i t r e s qui ne sont 

pas app l i cab les , p a r c e q u e , en fait de t r a v a u x mi l i 

ta i res e t de la m a r i n e roya le , c 'es t une o rdonnance 

royale qui dé t e rmine les t e r r a in s soumis à l ' exp ro 

p r i a t i on . 

C'est d a n s ce t te forme un ique que cons is te la diffé

r ence . C'est une o r d o n n a n c e roya le qui r empl i t les 

deux p remiè re s fonct ions dés ignées d a n s les t i t res 

I e t l l d e l a l o i . Sans d o u t e , q u a n d il s 'agi t d 'é lever des 

fortifications, de cons t ru i r e une p lace de gue r r e , ce 

son t là des t r a v a u x qui d e m a n d e n t une g r a n d e d é 

pense et des sacrifices cons idé r ab l e s en a rgen t . 

Dès lors l ' in tervent ion de la lég is la ture à lieu, car des 

fonds doivent ê t re al loués aux min i s t r e s de la g u e r r e 

et de la mar ine p o u r l ' exécut ion de ces t r avaux . 11 

y a donc in tervent ion ind i rec te du pouvoi r législatif; 

mais c 'es t là, p o u r ainsi d i re , une affaire qui se pas se 

en t r e le légis la teur et l ' admin i s t ra t ion . Vis-à-vis du 
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propr i é t a i r e à expropr i e r , vis-à-vis des t r ibunaux 

qui doivent p rononce r l ' expropr ia t ion , la ques t ion 

es t t o u t de sui te réso lue . Lo r squ 'on leur p r é s e n t e 

l ' o rdonnance royale , ils ne peuvent plus s ' informer 

si c 'est une loi ou une o rdonnance , pu i sque l 'article 

65 dit que , p o u r ces t r avaux , une o rdonnance royale 

dé t e rmine ra les t e r ra ins qui se ron t soumis à l ' expro

pr ia t ion . 

Voilà donc la différence. Mais, une fois qu 'on arr ive 

au t i t re III , t ou te différence cesse . Au lieu d 'une loi 

ou d 'une o rdonnance royale et d 'un a r r ê t é du préfet , 

on a l 'o rdonnance royale p o u r poin t de d é p a r t ; mais 

on r en t r e t ou t de suite a lors dans la p rocédu re de la 

loi de 1833, et les ci toyens ont t o u t e s les m ê m e s ga

ran t ies qu ' i ls aura ien t dans le cas d ' expropr ia t ion 

pou r cause de t r avaux civils en t r ep r i s d a n s un bu t 

d 'ut i l i té générale ; en c o n s é q u e n c e , c 'est le ju ry 

spécial qui fixe les indemni t é s . 

Quant aux cas ex t r ao rd ina i r e s , lorsqu ' i l y a u r 

gence, lo r sque t o u t e s les garant ies et les délais fixés 

par la loi commune sont i compa t ib l e savcc la défense 

nat ionale , les règles doivent subi r une modification, 

et il faut a lors r ecour i r à la loi du 30 mar s 1831 , car 

voici c o m m e n t s ' expr ime le p a r a g r a p h e I e r de l ' a r t i 

cle 66 de la loi de 1833, qui es t la loi fondamentale 

en cet te mat iè re : « L 'expropr ia t ion ou l 'occupat ion 

» t e m p o r a i r e , en cas d 'u rgence , des p rop r i é t é s p r i -

» vées qui se ron t j ugées nécessa i res pou r les t r a -

» vaux de fortification, con t inueront d 'avoir lieu 

» conformément aux d ispos i t ions p resc r i t e s pa r la 

» loi du 30 m a r s 1831 ». Quel es t donc le sys tème 

de la loi de 1831 ? Elle établ i t des formes plus r ap ides , 
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en c h e r c h a n t à concil ier ce t te r ap id i t é de formes 

avec les d ro i t s et les ga ran t i e s des p r o p r i é t a i r e s des 

fonds don t il s ' ag i t .Pour cela, elle d e m a n d e une sor te 

de descen te su r les l ieux de t o u t e s les pa r t i e s in té

r e s s é e s , a c c o m p a g n é e s d ' e x p e r t s . On fait a lors sur 

le t e r ra in môme une s o r t e d ' e n q u ê t e . Chacun di t ses 

r a i s o n s , d é b a t son d ro i t , et ce t te d e s c e n t e su r les 

lieux e t ce d é b a t r e m p l a c e n t les longues formali tés , 

les longs délais don t nous avons par lé en expl iquant 

la loi de 1833 . C'est en conséquence de ce t te de s 

cen te sur les l ieux qu 'on ar r ive à faire une offre au 

p r o p r i é t a i r e . Si l'offre es t a ccep tée , t o u t es t fini ; si 

elle ne l 'est p a s , a lors on p r o c è d e conformément à 

l 'ar t ic le 10 que voici . Je le lis en en t ie r , pa r ce qu'il 

donne lieu à une ques t ion grave : « Dans le cas con-

» t r a i r e , sur le vu de la minu te du procès-verba l 

» d r e s s é p a r l ' exper t , et de celui du j uge -eommis -

» sa i re qui au ra ass is té à t ou t e s les opé ra t i ons , le 

» t r ibuna l , dans une audience t enue auss i tô t après 

» le r e t o u r de ce m a g i s t r a t , d é t e r m i n e r a , en procé-

» dan t c o m m e en mat i è re s o m m a i r e , s ans re ta rd et 

» sans f ra i s : — 1 ° l ' indemni té de d é m é n a g e m e n t à 

» payer aux d é t e n t e u r s avan t l ' occupat ion ; 2° l'in-

» demni té app rox ima t ive et provis ionnel le de dépos -

» sess ion , qui devra ê t r e cons ignée , sauf règ lement 

» u l té r ieur et définitif, p r éa l ab l emen t à la pr ise de 

» pos se s s ion . — Le m ê m e j u g e m e n t au to r i s e r a le 

» préfet à se m e t t r e en posses s ion , à la cha rge : — 

» 1» De paye r , sans délai , l ' indemni té de d é m é n a g e -

» ment , soi t au p rop r i é t a i r e , soi t au locata i re ; 2° de 

» signifier avec le j u g e m e n t l 'ac te de consignat ion 

» de l ' indemnité provis ionnel le de d é p o s s e s s i o n . — 
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» Ledit j u g e m e n t dé t e rmine ra le délai dans lequel , 

» à c o m p t e r de l ' accompl issement de ces formali tés, 

les dé t en t eu r s se ron t tenus d ' abandonne r les lieux. 

» — Ce délai ne p o u r r a excéder cinq j o u r s p o u r les 

» p r o p r i é t é s non bâ t i e s , et dix j o u r s p o u r les p r o -

» pr ié tés bâ t i e s . Le j u g e m e n t sera exécutoi re n o -

» n o b s t a n t appe l ou oppos i t ion ». 

Voilà l ' expédient du légis la teur . Après ce déba t 

don t j ' a i pa r l é , on arr ive à faire une offre. Si elle es t 

accep tée , t ou t es t t e rminé ; si elle ne l 'est p a s , le l é 

gis la teur ne veut pas en t r e r dans tous les délais de 

la loi o rd ina i re . Les par t i es sont donc renvoyées im

méd ia t emen t devant le t r ibunal , qui di t : « D 'après 

t o u s les faits qui m ' o n t é té e x p o s é s , d ' a p r è s le r a p 

por t des e x p e r t s , j e fixe p rov iso i rement et pa r a p 

proximat ion l ' indemnité à telle somme ». Le gou

vernement dépose ce t te s o m m e , et puis on déba t pou r 

savoir si c 'es t elle qui doit ê t r e admise . On conçoi t 

qu'il y a là des garan t ies suflisantes pou r les cas 

d 'u rgence . 

Mais voici une ques t ion qui s 'élève. Il es t dit au 

2 e p a r a g r a p h e de l 'article 66 de la loi de 1 8 3 3 : 

« Toutefois, l o r sque les p ropr i é t a i r e s ou au t r e s i n -

» t é ressés n ' a u r o n t p a s accepté les offres de l ' a d -

» min is t ra t ion , le r èg lement définitif des indemni tés 

» aura lieu conformément aux d ispos i t ions du t i t re IV 

» c i -dessus ». Or, vous le savez, ce t i t re IV renvoie 

le r èg lement des indemni tés au j u ry . Il n 'y a donc 

pas de dou te que le règ lement de l ' indemnité défini

tive a p p a r t i e n t au jourd 'hu i au ju ry . Mais la ques t ion 

es t de savoir si la fixation de l ' indemnité proviso i re , 

ou, pour mieux d i re , la fixation provisoire de Tin-
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demni t é a p p a r t i e n t encore au jourd 'hu i au t r ibunal , 

ou bien si l 'on doi t p r e n d r e p o u r i ndemni t é p r o v i 

soire l'offre de l ' admin i s t r a t ion . 

Je ne sais si j ' a i n e t t e m e n t posé la ques t ion . D ' a 

p r è s la loi de 1831 , à la sui te de la descen te su r les 

l ieux, l ' adminis t ra t ion faisait une offre ; si elle étai t 

a ccep tée , tout é ta i t fini; si elle ne l 'é tai t p a s , le t r i 

bunal fixait p rov i so i r emen t l ' i ndemni té . Cette indem

nité donna i t au g o u v e r n e m e n t le d r o i t d ' en t r e r en 

possess ion , e t pu i s on d é b a t t a i t p lus t a r d , dans la 

forme o rd ina i r e , si l ' i ndemni té devai t ou non être 

a u g m e n t é e . Aujourd 'hu i , d i t -on , le t r ibuna l ne dé te r 

mine p lus l ' indemni té , c ' es t le j u r y . Mais la fixation 

p rov iso i re , p a r qui s e r a - t - e l l e fai te? Le sera- t -e l le 

tou jours p a r le t r i buna l , ou bien (le j u ry ne pouvant 

p a s la faire) sera- t -e l le faite p a r l ' adminis t ra t ion 

e l le -même? L ' admin i s t r a t ion dira- t -e l le : « Voilà 

mon offre? » Et si on la re fuse , a j o u t e r a - t - c l l e : 

« Eh ! b ien, je d é p o s e la s o m m e offerte à la caisse 

des d é p ô t s et cons igna t ions , et puis j e m ' e m p a r e 

du t e r r a in , sauf à nous d é b a t t r e ensui te devan t le 

j u r y ! » 

C'est une opinion qui a é té s o u t e n u e , ma i s j e ne 

saura i s l ' accepter . L 'ar t ic le 66 de la loi de 1833 

main t ien t la loi de 1 8 3 1 . Seulement , il a joute une dis

posi t ion : c 'est que le r èg l emen t définitif (le m o t es t 

d a n s l 'art icle) se ra fait conformément à la loi de 1833, 

c ' e s t - à -d i r e qu' i l app l ique le j u r y , e t cela, j e le r é 

pè te , es t auss i convenable que j u s t e . Mais l 'ar t icle 66 

ne t r a n c h e pas la ques t ion su r la l ixation de l ' in 

demni té p rov i so i re . Il di t bien : « quand les offres de 

l ' adminis t ra t ion n ' a u r o n t po in t é té a c c e p t é e s . . . » 
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Mais nous venons de dire qu' i l y a t ro i s choses d a n s 

le sys tème . L 'adminis t ra t ion fait des offres; si on les 

accep te , t ou t es t t e rminé ; si on ne les accep te p a s , 

il y a la fixation provisoi re pa r le t r ibuna l . Et pu is , il 

y a la fixation définitive. Que dit donc la loi de 1833? 

Elle di t que , si les offres de l ' adminis t ra t ion ne s o n t 

pas accep tées , le d é b a t se ra fait devant le j u ry ; mais 

elle ne di t r ien sur la fixation de l ' indemnité p r o v i 

so i re . Donc, à mon avis , il a p p a r t i e n t toujours au 

t r ibuna l de fixer p rov i so i rement l ' indemni té . La loi 

de 1833 n ' a voulu enlever aucune g a r a n t i e ; elle a 

voulu, au con t ra i re , en donne r davan tage , puisqu 'e l le 

a a t t r i bué à un ju ry le r èg lement définitif de l ' indem

ni té . Or, si l 'on in te rp ré ta i t la loi comme on veut le 

faire, ce serai t enlever une garan t ie . L 'adminis t ra t ion 

joue ici le rôle d 'un s imple par t icul ier . Or, concevriez-

vous que deux par t icu l ie rs é tan t en p résence , et l 'un 

devant payer une indemni té à l ' au t re , ce t te indem

nité fût réglée p réc i sémen t pa r celui qui doi t la payer? 

11 n'y aura i t là aucune espèce de garan t ie . Je t rouve 

donc t o u t s imple que le t r ibuna l cont inue à faire ce 

qu'il faisait autrefois , c ' es t -à -d i re qu'i l règle p r o v i 

so i rement l ' indemni té , le j u ry devant p lus t a rd 

régler ce t te indemni té définit ivement. Alors , il y a 

garant ie p o u r t o u t le monde , garant ie qui d i spara î t si 

l 'on subs t i t ue l ' adminis t ra t ion au t r ibuna l . Pourquo i 

c o m m e t - o n le t r ibuna l? C'est p o u r ne p a s laisser la 

par t i e adverse rég ler el le-même l ' indemni té . Or, la 

loi de 1833 n 'a pas voulu d iminuer les garan t ies ; il 

me semble donc que le rôle du t r ibunal r e s t e le 

m ê m e . 

Mais l 'État n 'a pas tou jours besoin d ' expropr ie r 
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p o u r défendre le p a y s . Il lui suffit souven t d ' occupe r 

t e m p o r a i r e m e n t une p r o p r i é t é . Ains i , supposez qu 'une 

frontière soi t m e n a c é e . On veu t é tabl i r une a r m é e , 

un c a m p r e t r a n c h é , et p o u r cela on occupe t e m p o 

ra i r emen t une p r o p r i é t é . Quand le d a n g e r es t éloigné, 

quand la paix e s t s i g n é e , le c a m p r e t r a n c h é es t aban

donné , t o u t r e n t r e d a n s l ' o rd re o rd ina i re . La p r o 

pr ié té r e s t e l ibre et vacan te au proi i t du p rop r i é t a i r e . 

11 fallait donc une loi qui ga ran t î t les p rop r i é t a i r e s 

dans le cas d 'occupa t ion t e m p o r a i r e . C'est auss i ce 

que veut la loi de 1831 ; c 'es t la m ê m e p rocédu re 

que p o u r l ' expropr ia t ion . 11 y a là auss i un règ lement 

proviso i re d ' indemni té qui a p p a r t i e n t , à m o n avis, 

au t r ibuna l , et il y a un r èg lemen t définitif qui a p p a r 

t ient au j u r y . 

Enfin, la loi déc ide que l 'occupat ion t empora i r e 

ne p o u r r a avoir lieu que p o u r des p r o p r i é t é s non bâ

t ies . Vous concevez, en effet, que l 'occupat ion d 'une 

p r o p r i é t é bâ t ie es t un fait t r o p g rave , re la t ivement 

au p r o p r i é t a i r e , p o u r que l 'État ne soit p a s obligé 

d ' ache te r ce t te p r o p r i é t é . On p e u t ê t r e p r ivé momen

tanément d 'un c h a m p , d 'une t e r r e , mais po in t d 'une 

maison . Le d é r a n g e m e n t es t t r o p cons idérab le pou r 

que l 'État ne fasse pas l ' achat de la p r o p r i é t é . Enfin, 

selon le p r e m i e r p a r a g r a p h e de l 'ar t icle 14 de la loi 

de 1831 : « Si, dans le cou r s de la t ro i s i ème année 

» d 'occupa t ion p rov i so i r e , le p r o p r i é t a i r e ou son 

» ayant d ro i t n ' e s t pas remis en posses s ion , ce p r o -

» pr ié ta i re p o u r r a exiger et l 'Éta t se ra tenu de payer 

» l ' indemni té pour la cess ion de l ' immeuble , qui 

» dev iend ra dès lors p rop r i é t é pub l ique ». 

Enfin, et nous t e r m i n e r o n s p a r l a , on se d e m a n d e : 
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m. 18 

Mais, quelque rap ides que soient les formes t racées 

pa r la loi de 1831 , ce t te loi peut-elle suffire à t ous 

les cas , j e ne dis pas seulement à tous les cas de 

guer re , mais à tous les cas de g rands désas t r e s ? 

Ainsi, qu 'une r ivière d é b o r d e , et qu' i l faille, pou r en 

a r rê te r le cours , faire des t r avaux ins tan tanés , la 

loi de 1831 n 'es t plus appl icable . On se t rouve ici 

dans la posi t ion d'un général qui , menacé d 'ê t re sur 

pr i s , a besoin de se r e t r anche r , de bouleverser du 

te r ra in , lnvoquera- t - i l la loi de 1831 ? Quelque rap ides 

que soient les formes de cet te loi, il serai t s u r p r i s , 

j e ne dis pas avant que la pr ise de possess ion lui fût 

accordée , mais avant même que les t r avaux p r é p a 

ra to i res fussent commencés . La loi ne par le p a s de 

ces cas tout à faits except ionnels , e t elle ne pouvai t 

pas en par le r . Ce sont des faits de force majeure que 

chacun doi t p r end re sous sa responsabi l i té . Et quand 

je dis que la loi n 'en par le pas , qu'elle ne peu t pas 

en par le r , j e me t r o m p e ; elle en par le d 'une manière 

indirecte , quand elle t race les règles de la r e sponsa 

bilité de chacun . C'est la loi sur la responsabi l i té de 

ceux qui me t t en t la main aux affaires pub l iques , ci

viles ou mil i taires , qui doi t donner aux ci toyens les 

garant ies nécessa i res pour ces cas qu'il serai t im

poss ible de rég lementer . Alors , il y aura i t bien de la 

lâcheté chez l ' homme qui n 'osera i t pas p r end re sous 

sa responsab i l i t é personnel le de parei ls faits. Mais, 

en même t e m p s , il faut que des pr incipes bien éta

blis de responsabi l i t é met ten t le pays à l 'abri des 

abus dont il pour ra i t ê t re victime. 
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Charges imposées à la propriété forestière et gênes apportées dans 
son intérêt aux droits des propriétaires riverains des forêts. — Lois 
sur la chasse. — Restrictions à la liberté d'industrie; anciennes 
jurandes et maîtrises. — Conditions de capacité exigées pour cer
taines professions. — Offices publics ; cautionnement. — Nécessité 
d'une autorisation préalable pour certaines entreprises industrielles. 
— Monopoles exercés par le gouvernement. — Double but des lois de 
douane ; système protecteur. 

* 

MESSIEURS, 

P o u r t e rminer ce qui concerne le d ro i t de pro

p r i é t é , il nous r e s t e à p a r c o u r i r r a p i d e m e n t deux 

au t r e s chefs. Il ne s 'agit p lus ma in t enan t de l 'enlève

m e n t de la p rop r i é t é , il ne s 'agit p lus de l ' expropr ia

t ion, il s 'agit des c h a r g e s , des se rv i tudes imposées 

à la p r o p r i é t é par t icul ière au profit de la chose pu

b l ique . 

Les cha rges et les se rv i tudes sur la p rop r i é t é par 

t iculière (et j e p r e n d s ici le m o t p r o p r i é t é dans sa 

signification la plus l a rge , j e ne pa r le pas seulement 

de la p r o p r i é t é du r i che , j e par le auss i de la p ro -
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pr ié té du pauvre ; sa p ropr ié té , à lui, ce sont ses b r a s , 

c 'est sa puissance de t ravai l , c 'est son droi t de t r a 

vailler), les se rv i tudes , les cha rges , les l imi ta t ions , 

comme on voudra les appeler , imposées dans l ' inté

rêt général à la p ropr ié té par t icul ière , sont t r è s -nom

breuses , t r è s -va r i é e s . J 'ai à vous ent re teni r de 

quelques-unes des pr inc ipa les . Pour les au t r e s , j e me 

bornera i un iquement à vous les indiquer . 

Dans no t re dernière réunion, nous par l ions des 

sacrifices que l 'État peu t exiger de la p ropr ié té p a r 

ticulière dans l ' intérêt de la défense nat ionale . Les 

sacrifices que nous avons indiqués alors ne sont pas 

les seuls que l 'État puisse exiger ; il y en a d ' au t r e s , 

et ils sont g r a n d s . Je veux par le r des servi tudes 

qu 'on appel le se rv i tudes mil i ta ires . Les servi tudes 

militaires ne sont qu 'un d é m e m b r e m e n t de la p r o 

priété par t icul ière imposé aux fonds des ci toyens 

dans l ' intérêt , p o u r l 'avantage d 'une place de guer re 

ou d 'un pos t e militaire ; c 'est une servi tude imposée 

aux p rop r i é t é s par t icul ières compr i ses dans ce qu 'on 

appelle , en t e r m e s de l 'ar t , le rayon de défense. Il 

n 'es t pas beso in , en effet, d 'ê t re officier du génie 

pour concevoir qu 'une place de guer re é tant donnée , 

il est cer ta ines condit ions ho r s desquel les la défense 

deviendrai t à peu p rè s imposs ib le . 

Ainsi, dans l ' intérieur de la place, s'il étai t permis 

à la p ropr i é t é par t icul ière de s ' approche r l ibrement 

des ouvrages de défense, si les maisons , pa r exem

ple, pouvaient venir s 'adosser au corps même de la 

place, faire un tou t compac te avec les r e m p a r t s , il 

n 'es t pas besoin d 'ê t re officier du génie pour c o m 

prendre que la défense de la place deviendrai t excès-
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sivernent difficile. Les t r o u p e s ne pou r r a i en t circuler 

l ib rement dans l ' intérieur de la place et accour i r où 

les besoins de la défense pou r r a i en t les appe le r . Il 

faut donc un espace l ibre en t re les p rop r i é t é s par t i 

culières e t les r e m p a r t s , en t re les p rop r i é t é s pa r 

t iculières et les ouvrages défensifs. C'est ce qu 'on 

appel le la rue du r e m p a r t . 

De même , à l 'extér ieur , la défense deviendra i t à peu 

p r è s imposs ib le , ou serai t du moins s ingul ièrement 

gênée et difficile, s'il é tai t l ibre à chacun d 'opérer 

dans un cer ta in rayon des m o u v e m e n t s de terrain, 

d 'ouvr i r des t r anchées , de c reuser des fossés, d'éle

ver des bâ t imen t s , de faire, en un mo t , des t ravaux 

qui pus sen t pa ra lyse r les moyens de défense , proté

ger les ennemis , les me t t r e à l 'abri du feu de la place 

et faciliter leurs moyens d ' a t t aque . Aussi , n 'est-il pas 

un de vous qui n 'ai t en tendu di re ou qui n 'a i t lu dans 

les n o m b r e u x réc i ts d'affaires mil i ta i res auxquels 

nous avons été si accou tumés , il n ' e s t p a s un de vous 

qui n 'a i t vu qu 'on avait r a sé l ' extér ieur d 'une place 

de guer re , et qui n 'a i t en tendu a d r e s s e r des r ep ro 

ches sanglan ts à des ofliciers pa rce qu ' i ls avaient fait 

a b a t t r e des cons t ruc t ions qui se t rouva ien t dans un 

cer tain rayon . Sans d o u t e , ce sont de te r r ib les néces

s i tés , lo r sque des cons t ruc t ions t r è s -coû teuses ont 

été élevées, lo r squ 'on a long temps séjourné dans une 

habi ta t ion et qu'el le forme le fondement du bien-être 

de la famille, il es t t e r r ib le de voir dé t ru i r e tout 

cela. Mais il y a auss i une épouvan tab le nécessité 

p o u r le chef mil i taire sous la responsab i l i t é duquel 

son t placés la vie d e l ' a rmée , la défense de la p ro 

vince et peu t -ê t r e m ê m e le sa lut de la p a t r i e ; car, en 
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ar rê tan t que lque t emps l 'ennemi, il peut l ' a r rê te r 

pour toujours ; c 'est une épouvantable nécessi té pour 

le chef mili taire qui a une mission si impor t an te à 

rempl i r et qui voit ses moyens para lysés , le courage 

de ses t r o u p e s rendu inutile pa r les obstacles que 

p résen ten t une p ropr i é t é par t icul ière et des in té rê t s 

individuels . On comprend donc la nécess i té où l 'on 

es t d 'é tabl i r les serv i tudes dont je par le , à moins 

qu'on ne renonce au sys tème des places mil i ta ires . 

Cette mat iè re a été réglée pa r plusieurs lois, dé

cre ts , o rdonnances ; elle se t rouve n o t a m m e n t réglée 

par les lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 1819, 

ainsi que p a r l 'o rdonnance du 1 e r août 1821 . 

J'ai di t qu 'à l ' intérieur, il devait avoir un espace 

l ibre , la rue du r e m p a r t . Elle est fixée à une largeur 

de 4 à 5 to ises (8 à 10 mèt res) ; mais la rue du r e m 

par t es t un vér i table te r ra in mili taire, elle appar t i en t , 

en généra l , au domaine de l 'État . A l 'extér ieur , il 

faut encore ce qu 'on appel le un te r ra in mili taire, qui 

est fixé à la la rgeur de 20 toises (40 mèt res ) à pa r t i r 

de la c rê te du p a r a p e t du chemin couver t ; et là où la 

place n 'es t pas assez impor t an te pou r qu'il y ait un 

chemin couver t , la la rgeur est dé te rminée à 15 ou 

30 toises (30 ou 60 mèt res ) du pa remen t . 

Encore une fois, ces deux te r ra ins sont les te r ra ins 

mil i taires , ils doivent appar ten i r à l 'État ; il n ' es t pas 

ques t ion ici de se rv i tudes . S'il s 'agissait de cons t ru i re 

une place de guer re , l 'État devrait acheter le ter ra in 

nécessa i re , non-seulement pour construire la place, 

mais p o u r avoir aussi le te r ra in militaire intér ieur et 

extér ieur . On appl iquera là les règles que nous avons 

expl iquées pour l ' expropr ia t ion . 
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Mais ce n ' e s t pas t o u t . Les 40 m è t r e s , à par t i r de 

la c rê te du p a r a p e t du chemin couver t , cons t i tuen t 

avec les au t r e s pa r t i e s la place de guer re ; la 

p lace de gue r r e commence vé r i t ab lement où com

mence le t e r ra in mil i ta i re . Mais cela ne suffît pas 

p o u r obvier aux inconvénients que j ' a i s ignalés. 

Quand m ê m e on aura i t les 40 m è t r e s , on ne serait 

p a s à l 'abri des dange r s que la place peu t couri r par 

les fossés , r e t r a n c h e m e n t s , e t c . , que l ' in térê t par t i 

culier p o u r r a i t cons t ru i r e imméd ia t emen t après le 

t e r ra in mil i ta ire . Nul n ' ignore , en effet, que la por tée 

de l 'art i l lerie va bien au delà de 40 m è t r e s , et que, 

si l 'ennemi pouvai t venir s 'é tabl i r à 40 m è t r e s , la 

place ne t a rde ra i t pas à ê t r e p r i s e . Il faut donc une 

garan t ie plus g r a n d e . Cette ga ran t ie es t donnée par 

ce qu 'on appel le le rayon de défense. Sans entrer 

dans de t r o p g r a n d s déta i l s , p r e n o n s une place de 

gue r re au comple t ; négl igeons les p laces de guerre 

de deuxième c l a s s e . Eh b i e n , la place de guerre 

aura un rayon de défense qui sera subdiv isé en trois 

zones , c 'es t -à-d i re qu 'à pa r t i r de la m ê m e crête du 

p a r a p e t , quand vous sor t i rez du t e r ra in mil i taire , qui 

n ' e s t que de 40 m è t r e s , les p r o p r i é t é s par t icul ières 

qui se t r ouven t au delà se ron t divisées en trois 

zones , don t la place de g u e r r e es t le cen t re . La pre

mière zone ira ju squ ' à 250 m è t r e s , la seconde ira 

j u s q u ' à 487 mè t r e s (250 to i ses ) , la t ro i s ième et der

nière ira j u s q u ' à 974 m è t r e s (500 toises) ; ainsi, la 

p r emiè re , 250 m è t r e s , la seconde 500 m è t r e s , pour 

p r e n d r e un chiffre r o n d , et la t ro i s ième 1,000 

m è t r e s . 

Quel es t l'effet de cet te division pou r l ' intérêt par -
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t iculier? Le voici : celui qui a une p ropr i é t é dans la 

p remière zone ne peu t y faire aucune const ruct ion ; 

tout ce qu'il peu t y établ i r , ce sont des c lôtures en 

haies sèches ou en p lanches à claire-voie, sans pans 

de bois ni maçonner ie . Telles sont les d isposi t ions 

des art icles 31 et 32 de la p remière loi. 

La deuxième zone, p a r la ra ison qu'el le es t déjà 

plus éloignée de la place, n ' e s t sujet te qu ' à une ser 

vitude plus r es t re in te , moins r igoureuse . Là on peut 

faire des cons t ruc t ions , là on peu t faire des c lô tures , 

mais on ne peu t les faire qu 'en t e r r e et en bo is , on 

ne peu t faire que de ces cons t ruc t ions légères et sur

tout peu coû teuses . Et la prévis ion du légis lateur 

est sage , car ces cons t ruc t ions sont soumises à la 

clause que , si la place est déclarée en éta t de guer re , 

elles devron t d i spara î t re à la p remière réquis i t ion 

de l 'autor i té mil i ta ire . 

La t ro is ième zone es t à une g rande d is tance , pu is 

qu'elle commence à 500 m è t r e s . On peu t y établ ir 

tel les cons t ruc t ions qu 'on voudra . Seulement , on ne 

peut y p r a t i que r des chemins , ni y faire des levées 

ou chaussées , ni c reuser des fossés sans que leur 

a l ignement et leur posi t ion aient été concer tés avec 

les officiers du gén ie ; de même , on ne peu t y faire 

des d é p ô t s de maté r iaux . 

Telles sont les règles générales . Je m ' e m p r e s s e 

d 'a jouter que le légis lateur y a a p p o r t é plus d 'un 

adouc i ssement , su r tou t dans l ' intérêt des par t icul iers 

qui avaient déjà des cons t ruc t ions au momen t où ces 

lois et o rdonnances ont été r e n d u e s . Il y a, à cet 

égard , des adouc i ssements que l 'État a consent i à 

faire, p o u r ne pas soumet t r e ces par t icul iers à des 
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pe r t e s t r o p g raves . Ces déta i l s ne nous appar t iennent 

p a s . 

Vous pouvez m ' a d r e s s e r une ques t ion ; vous pou

vez me dire : « Mais c 'es t là une s e r v i t u d e , une 

cha rge , une l imitat ion au dro i t de p r o p r i é t é , cela 

d iminue s ingul ièrement le d ro i t de p r o p r i é t é , cela 

ô te une g rande pa r t i e de sa valeur à la p ropr i é t é .» 

C'est i r r écusab le . A mes yeux, c 'es t un vér i tab le dé

m e m b r e m e n t de la p r o p r i é t é , don t une por t ion res te 

aux par t icu l ie rs et l ' aut re pa s se à l 'État , pu isque 

l 'État a le d ro i t d ' empêche r qu 'on ne d i spose de la 

p rop r i é t é de telle ou telle façon. 

On p e u t se d e m a n d e r dès lors : Ne faut-il pas 

acco rde r une indemni té au p ropr i é t a i r e de ces ter

ra ins ? N'est-i l pas dans le m ê m e cas qu 'un par t icu

lier à qui l 'on p r end ra i t une pa r t i e de sa p r o p r i é t é ? 

Je p o s s è d e un t e r ra in de cent h e c t a r e s . Qu'on m'en 

p r e n n e un t ie rs p o u r cause d 'ut i l i té pub l ique , ou 

bien qu 'on m ' i m p o s e une se rv i tude qui ô te au do

maine un t i e r s de sa valeur , c 'est exac temen t la 

m ê m e chose . Qu'on me laisse seu lement 60 hec ta res 

deux t i e r s , ou qu 'on me laisse 100 h e c t a r e s d imi 

nués d 'un t ie rs de leur valeur , c 'es t la même 

chose . Eh bien, c 'es t un fait qu' i l n 'y a pas de loi 

qui r econna i s se , du moins d 'une maniè re explicite 

et textuel le , le d ro i t à une indemni té dans ce cas . Et 

d a n s la discussion qui eut lieu à la Chambre des 

d é p u t é s , en 1831 , lors de la p résen ta t ion don t nous 

avons par lé dans la dern iè re séance , il a été ques 

t ion de l ' indemnité dans le cas don t nous pa r lons ; 

et il a é té r épondu que cela devai t faire l 'objet 

d 'une p ropos i t ion spéciale . 
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Il para î t donc reconnu qu'il n 'existe aucune loi 

sur la mat iè re , du moins de loi explicite. Mais j e 

comprends , et il es t aisé de c o m p r e n d r e que la ques 

tion puisse r e s t e r telle qu'elle es t en fait. Ainsi, 

re la t ivement aux anciennes places de guer re , si 

aujourd 'hui on p roposa i t d ' accorder une indemnité 

aux p ropr ié ta i res qui se t rouven t dans le rayon de dé 

fense, il arr iverai t t r è s -p robab l emen t que la p lupa r t 

du t emps on ferait un p ré sen t aux p ropr ié ta i res de 

ces t e r ra ins , et qu 'on ne rendra i t jus t ice à pe r sonne . 

Il a r r ivera i t ce qui arr ive lo r squ 'on diminue l ' impôt 

foncier ap rè s qu'il a été établi à un certain taux 

depuis uu grand n o m b r e d ' années . Qu'arr ive- t- i l 

quand l ' impôt ter r i tor ia l établi depuis long temps 

es t d iminué tou t à coup d 'une moit ié , d 'un t ie rs , 

d 'un q u a r t ? Les propr ié ta i res actuels ne sont plus 

ceux qui posséda ien t le te r ra in quand l ' impôt a été 

établi ; dans le plus grand n o m b r e de cas , le p r o 

pr ié ta i re a changé , et l 'acheteur , en ache tan t la p r o 

pr ié té chargée de l ' impôt , a tenu c o m p t e de cet impôt 

et n 'a payé qu 'en conséquence ; au lieu de déduire 4 , 

il a dédui t 6 ; et si, c inquante ans , cent ans a p r è s , 

le légis la teur , t rouvant l ' impôt t r o p élevé, le rédu i t 

à 4 , ce ne sont pas les anciens p ropr ié ta i res qui profi

ten t de la diminut ion de l ' impôt , ce sont les ache

t eu r s , et , en conséquence , la diminution d ' impôt , 

dans beaucoup de cas , es t un pur cadeau fait aux 

p ropr i é t a i r e s ac tuels . 

Il a r r ivera i t la même chose pour les anciennes 

places de gue r r e . Celui qui achète aujourd 'hui un 

te r ra in s i tué dans un rayon de défense l 'achète en 

cons idéran t les se rv i tudes auxquelles il est assujett i , 
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et il n 'en donne pas le pr ix qu'i l donnera i t d 'un te r 

rain l ibre . Si, ap rè s qu'il a ainsi ache té et payé en 

ra ison des se rv i tudes imposées au te r ra in , l 'État 

venait accorder une indemni té au posses seu r , l ' indem

nité irait non pas à celui qui a souffert une pe r t e lors 

de l 'é tabl issement de la p lace , mais au pos se s seu r 

actuel . 

Mais s'il s 'agissai t d 'é tabl i r au jourd 'hu i une n o u 

velle place de gue r r e , s'il s 'agissai t d ' assu je t t i r aux 

se rv i tudes mil i ta i res des t e r r a in s l ibres au jourd 'hu i , 

j e crois que les pos se s seu r s aura ien t p o u r eux l 'article 

de la Char te , car il y a vé r i t ab lement exp rop r i a t i on 

d 'une pa r t i e de la p rop r i é t é , l o r squ 'on établ i t la ser

v i tude ; on d é m e m b r e la p r o p r i é t é , on ô te au p r o 

pr ié ta i re la l ibre d i spos i t ion d 'une pa r t i e de sa 

chose ; j e crois donc que le p rop r i é t a i r e sera i t fondé 

à invoquer l 'art icle de la Char te , et j e c ro is , en 

conséquence , qu'il y a une lacune dans la législation 

p o u r d i re comment , dans ce c a s , l 'art icle de la 

Char te sera mis à exécut ion. 

I n d é p e n d a m m e n t des se rv i tudes mi l i ta i res , il y a 

un grand n o m b r e de cha rges et de res t r i c t ions in t ro

dui tes également p a r des cons idé ra t ions d 'ut i l i té 

pub l ique et d ' admin is t ra t ion civile. Il y en a, ent re 

au t r e s , p lus ieurs dans le Code forest ier . 

Les bois et forêts sont une des p r o p r i é t é s su r les

quel les les gouvernement s ont le p lus por t é leur 

a t t en t ion , soit qu ' i ls c ra ignissent que les bois de 

cons t ruc t ion et de combus t ib le ne d i s p a r u s s e n t t r o p 

r a p i d e m e n t sous l 'action irréfléchie de l ' intérêt p a r 

t iculier , c ra in te sur laquelle peu t - ê t r e on pou r r a i t se 

r a s s u r e r , soi t que , p o s s é d a n t une mar ine mil i taire , 
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ils jugeassen t nécessa i re de s 'assurer les bois que le 

service de la mar ine pouvai t exiger, car les bois de 

cons t ruc t ion mar i t ime n ' abonden t pas ; ces bois 

exigent de telles quali tés d 'espèce et de forme que 

c 'est là une denrée qui n ' abonde nul lement . C'est, 

d 'ai l leurs , une marchand i se d 'un t r a n s p o r t t r è s -

diflicile. Sans dou te , les Anglais vont chercher leurs 

bois en g rande par t ie au Canada, mais ce n 'es t pas 

un moyen économique . 

Pa r ces cons idéra t ions , dont , j e le r épè t e , les unes 

peuvent ê t r e con tes tab les , mais don t les au t r e s sont 

d 'un grand po ids , le législateur s 'est toujours vive

ment p réoccupé de l ' industr ie forest ière . Vous avez 

t o u s , sans dou te , en tendu par le r de la célèbre o rdon

nance de Louis XIV. D 'au t res lois sont venues ensuite 

modifier les d ispos i t ions de ce t te o rdonnance , et 

aujourd 'hui on vit sous le rég ime de ce qu 'on appel le 

le Code forestier de 1827. Mais ici nous ne cons idé

rons les forêts et la législation forest ière que sous un 

seul point de vue : les cha rges qu'elle impose à la 

p ropr ié té par t icul ière . 

Or, les forêts et les bois se divisent en deux 

g randes classes : 1° les forêts et les bois de l 'État , 

de la couronne , des communes , des é tabl i ssements 

publ ics e t même ceux des par t icul iers sur lesquels 

l 'État , la couronne , les communes et les é t ab l i s se 

ments publ ics ont un droi t indivis ; 2° les bois des 

par t icu l ie rs . C'est p r o p r e m e n t à la p remière classe 

que s 'appl iquent les règ lements forest iers , ainsi que 

vous pouvez le voir à l 'article 1 e r du Code forestier : 

« Sont soumis au régime forestier et seront a d m i -

» n is t rés conformément aux disposi t ions de la p ré -
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» sente loi 1° les bois et forêts qui font par t ie 

s du domaine de l ' É t a t ; 2° ceux qui font par t i e du 

» domaine de la couronne ; 3° ceux qui sont pos sé -

» dés à t i t re d ' apanage et de majora t s révers ib les à 

» l 'État ; 4° les bois et forêts des c o m m u n e s et scc-

» t ions de communes ; 5° ceux des é tab l i s sements 

» publ ics ; 6° les bois et forêts dans lesquels l 'État , 

» la couronne , les communes ou les é tab l i s sements 

» publ ics ont des d ro i t s de p rop r i é t é indivis avec 

» des par t icu l ie rs ». Quant à la seconde classe, 

voici ce que dit l 'article 2 : « Les par t icul iers exer-

» cent sur leurs bois t ous les d ro i t s r é su l t an t de la 

» p r o p r i é t é , sauf les res t r i c t ions qui seront spécifiées 

» dans la p r é sen t e loi ». 

Les forêts sont en tourées d ' au t r e s p rop r i é t é s ; 

elles sont en tourées de p r o p r i é t é s par t icu l iè res , et 

les forêts sont un g rand d é p ô t de r i chesses , qui 

offre de n o m b r e u s e s t en ta t ions aux voleurs , soit à 

ceux qui pou r ra i en t rée l lement y c o m m e t t r e des 

vols p r o p r e m e n t d i t s , soit à ceux qui pou r ra i en t y 

c o m m e t t r e que lques dégâ t s dans le b u t de subvenir 

aux beso ins de leurs familles. P o u r cela, vous le 

savez, de n o m b r e u x g a r d e s fores t ie rs , des lois 

péna les , des pour su i t e s en jus t i ce . Mais le législateur 

n 'a p a s été content , et il a imaginé d ' au t r e s moyens 

de sûre té pou r les forêts . Ainsi, à l 'art icle 1 5 1 , il est 

dit : « Aucun four à chaux ou à p lâ t r e , soi t t e m p o -

» ra i rc , soi t p e r m a n e n t , aucune b r ique te r i e et tui-

» lerie, ne p o u r r o n t ê t re é tabl is à l ' in tér ieur et à 

» moins d 'un k i lomètre des forêts sans l ' autor isa-

» t ion du gouvernement , à peine d 'une amende de 

» 100 à 500 francs et de démoli t ion des é tabl isse-

Source BIU Cujas



SOIXANTE-SEPTIÈME LEÇON. 285 

» m e n t s . — Art . 152. Il ne p o u r r a ê t re établi sans 

» l 'autor isat ion du gouvernement , sous quelque 

» p ré tex te que ce soit , aucune maison sur pe rches , 

» loge, b a r a q u e ou hangar dans l 'enceinte et à 

» moins d 'un ki lomètre des bo i s et forê ts , sous 

» peine de 50 francs d ' amende et de la démoli t ion 

» dans le mois à da te r du j ou r du j ugemen t qui 

» l 'aura o rdonnée ». Il y a plus encore . « Art . 153 . 

» Aucune const ruct ion de maisons ou fermes ne 

» pour ra ê t re affectuée, sans l ' autor isa t ion du gou-

» vernement , à la d is tance de cinq cents mè t res des 

» bois et forêts soumis au régime forestier, sous 

» peine de démoli t ion ». Voyez, Messieurs , les nom

breuses res t r ic t ions a p p o r t é e s à l 'exercice du droi t 

de p ropr i é t é par t icul ière , pou r prévenir les dégâ t s et 

les vols dans les bois et forêts soumis au rég ime fores

tier, pour qu'i l ne s 'é tabl isse pas de cons t ruc t ions 

pouvant servir d 'abr i aux d é p r é d a t e u r s : « Art. 154. 

» Nul individu hab i t an t les maisons ou fermes 

» actuel lement exis tant dans le rayon c i -dessus 

» fixé, ou dont la cons t ruc t ion y aura été au tor i sée 

» en ver tu de l 'article p récéden t , ne p o u r r a établir 

» dans lesdi tes maisons ou fermes aucun atelier à 

» façonner le bo is , aucun chant ier ou magasin pour 

» faire le commerce de bo is , sans la permiss ion s p é -

» ciale du gouvernement , sous peine de 50 francs 

» d ' amende et de la confiscation des bois — 

» Art . 155. Aucune usine à scier le bois ne p o u r r a 

» ê t re établie dans l 'enceinte, et à moins de deux 

» k i lomètres de d i s t a n c e d e s bois et forêts , qu 'avec 

» l 'autorisat ion du gouvernement , sous peine d 'une 

» amende de 100 à 500 francs et de la démolition 
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» dans le mois , à da t e r du j u g e m e n t qui l 'aura 

» o rdonnée ». Nouvelles r e s t r i c t ions , toujours dans 

le m ê m e b u t . Voilà la p remiè re classe des r e s t r i c t ions 

imposées p a r le Code fores t ier . 

La mar ine d e m a n d e ses bois aux forets de l 'État et 

aux au t r e s forêts soumises au r ég ime forest ier . 

Mais l 'art icle 124 a j o u t e : « P e n d a n t dix a n s , 

» à pa r t i r de la p romulga t ion de la p r é s e n t e loi, le 

» d é p a r t e m e n t de la mar ine exe rce ra le d ro i t de 

» choix et de mar t e l age sur les bois des par t icu l ie rs , 

» futaies, a r b r e s de r é se rve , avenues , l is ières et 

» a r b r e s é p a r s . . . . » Voilà donc un pr ivi lège accordé 

à la mar ine , m ê m e sur les bois des par t i cu l ie r s . Les 

d i spos i t ions suivantes règ len t les r a p p o r t s des pa r 

t iculiers avec la mar ine à cet é g a r d . 

Enfin, il y a encore d ' au t r e s res t r i c t ions dans le 

Code forest ier . Vous savez, pa r le Code civil, que 

lo r squ 'un a r b r e p o u s s e ses b r a n c h e s sur vo t re p r o 

pr ié té , vous avez le d ro i t de les faire couper , si le 

p rop r i é t a i r e ne le fait p a s lu i -même ; le p ropr ié ta i re 

de l ' a rbre n 'a p a s le d ro i t de p ro longer ses b ranches 

e t ses feuilles su r vo t re t e r ra in . Eh bien, l 'art icle 150 

du Code forest ier dé roge à ce t te d i spos i t ion : « Les 

» p rop r i é t a i r e s r ivera ins des bo i s et forêts ne peu-

» vent se prévalo i r de l 'art icle 672 du Code civil, 

» pour l 'é lagage des l isières desd i t s bois et forêts , 

» si ces a rb re s de l is ières ont p lus de t r e n t e ans . — 

» Tout é lagage qui serai t exécuté sans l 'autorisat ion 

» des p ropr i é t a i r e s des bois et forêts donne lieu à 

» l 'appl icat ion des pe ines po r t ées pa r l 'art icle 196 ». 

C'est que , en effet, vous avez pu le r e m a r q u e r en 

vous p r o m e n a n t dans les bo is , les a r b r e s d 'une taille 
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gigan tesque se t rouvent préc isément sur les l isières, 

pa rce qu' i ls ne sont pas gênés et qu' i ls ont plus d 'air . 

Or, ces a rb re s sont uti les à la const ruct ion, et l 'on 

pour ra i t , en les é laguant , les muti ler et leur faire 

p e r d r e une par t i e de leur ./valeur. 

Enfin, voici l 'article 219 du Code forestier : « P e n -

» dan t vingt ans à da t e r de la promulgat ion de la 

» p r é sen t e loi, aucun part icul ier ne pour ra a r racher , 

» ni défricher ses bois q u ' a p r è s en avoir fait préa la-

» b lement la déclara t ion à la sous-préfecture , au 

» moins six mois d 'avance , du ran t lesquels l ' admi -

» nis t ra t ion p o u r r a faire signifier au p ropr ié ta i re son 

» oppos i t ion au défr ichement . . . . » Ainsi, un pa r t i 

culier n 'a pas le d ro i t de l ibre défrichement de 

ses forêts . Il ne peu t ni défricher, ni a r r ache r sans 

avoir fait sa déclarat ion à l ' autor i té , qui peu t s 'op

poser au défr ichement, et le p ropr ié ta i re qui se 
met t r a i t en contravent ion serai t condamné à une 

amende de 500 fr. à 1,500 fr. pa r hec ta re défriché, et 

devrai t , en ou t re , ré tabl i r les lieux en na tu re de bo is , 

dans le délai fixé pa r le j ugemen t . (Article 220. ) 

Voilà les cha rges , les gênes pr inc ipa les imposées 

à l ' industr ie agricole et forest ière . E m p r e s s o n s -

nous cependan t d 'a jouter que cet te indust r ie aura i t 

t o r t de se p la indre d 'ê t re soumise à des res t r ic t ions 

onéreuses en se c o m p a r a n t à d ' au t res indust r ies ; 

car , s'il y a des res t r ic t ions onéreuses pour elle, les 

au t res indus t r i es aussi ont leurs res t r ic t ions et 

leurs obl igat ions . Il serai t t r o p de les énumérer 

t o u t e s . Mais voulez-vous une indust r ie qui , dans 

l 'his toire de la civilisation, a précédé même l'in

dus t r i e agricole et forest ière , voulez-vous l ' indus-
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t r ie du chasseu r ? Vous savez tous que la chasse , 

avant la Révolut ion, étai t r e g a r d é e c o m m e un 

dro i t féodal ; avan t la Révolut ion, le gibier étai t 

r e g a r d é , si j e puis par le r ainsi , c o m m e de t r o p 

bonne compagnie p o u r ê t r e livré au p lomb d 'un ro tu 

r ier . On ne pouvai t chasse r sur ses p r o p r e s t e r r e s 

(jue lo r squ 'on avait d ro i t de fief. 

Cet o r d r e de choses d i spa ru t à la Révolut ion ; il 

d i spa ru t avec la féodali té. Le dro i t de chasse fut 

r endu aux c i toyens , et il n ' e s t pas é tonnan t qu ' ap rè s 

avoir souffert des r e s t r i c t i ons du dro i t de chasse et , 

d isons- le , des a b u s , des excès et souvent des inso

lences de ceux qui avaient le d ro i t de chasse , il n 'es t 

pas é tonnan t qu 'on se l ivrât à des jo ies de chasseur 

excess ives , et que , t and i s q u ' a u p a r a v a n t on se plai

gnai t de ne pouvoir môme t o u c h e r au gibier qu 'on 

t rouva i t sur son p r o p r e te r ra in , on voulût alors 

t o u c h e r aussi à celui qui se t rouva i t sur la p ropr ié té 

d ' au t ru i . L 'abus d e l à l iber té appe la des res t r ic t ions , 

e t déjà en 1790 on posa le p r inc ipe vrai du dro i t de 

chas se , en é tab l i ssant que chacun pouva i t chasser , 

mais sur ses b iens . Non que le gibier appa r t i enne à 

pe r sonne ; le g ib ier , en effet, n ' a p p a r t i e n t à per 

sonne , mais ce n ' e s t pas une ra i son pou r qu 'on entre 

sur le t e r ra in d ' au t ru i et qu 'on s'y p r o m è n e à son 

aise avec c h i e n s , engins de c h a s s e , ou a u t r e 

ment . 

On établ i t donc q u e c h a c u n pour ra i t chasse r , mais 

sur son p r o p r e t e r r a in . On in t roduis i t d ' au t r e s r e s 

t r ic t ions que vous connaissez. On défendit la chasse 

dans cer ta ines sa isons , p o u r les t e r r a ins qui ne sont 

pas c los . C'est une rec t r ic t ion au droi t de p r o p r i é t é , 
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car le p ropr i é t a i r e lu i -même ne peu t p a s , pendan t la 

saison p r o h i b é e , chasse r sur ses p r o p r e s t e r r e s , si 

elles ne sont pas c loses . Pou rquo i ce la? C'est encore 

une précau t ion cont re les t en ta t ions . Ce n 'es t pas 

pou r sauver la récol te du p ropr i é t a i r e , car s'il es t 

l ibre de ne p a s semer , il es t p lus l ibre encore de 

gâ ter ses semail les ; mais quand il chasse ra i t sur ses 

t e r r e s non c loses , il n ' aura i t pas l'œil assez vigilant 

pour surveil ler ses chiens , et il pou r r a i t ne pas se 

surveil ler assez lu i -même lo r squ 'une pièce de gibier 

passe ra i t sur le c h a m p vois in. C'est donc une mesu re 

prévent ive à l ' abus du droi t de chasse , au profit non 

du p rop r i é t a i r e , ma i s des au t r e s . 

Il y a p e u t - ê t r e une ra ison plus p r o b a n t e p o u r les 

ama teu r s de chasse ; c 'est qu 'on doit dés i re r qu'i l 

puisse y avoir tou jours du gibier , et que le gibier 

serai t b ien tô t en t iè rement dé t ru i t si l 'on pouvai t 

chasser t ou te l 'année. 

Mais ce n ' e s t pas tou t . Il faut, en ou t re , un pe r 

mis de p o r t d ' a rmes de chas se , et les p rop r i é t a i r e s • 

e u x - m ê m e s , su r tou t s'ils chassen t sur un te r ra in 

ouver t , doivent ê t re p o r t e u r s d 'un pe rmi s de p o r t 

d ' a r m e s . 

Toutes ces d ispos i t ions se t rouvent dans la loi du 

22-30 avril 1790 et dans le décre t du 4 mai 1812. 

Il y a donc là une dis t inct ion en t re les p ropr i é t é s 

closes et les p ropr i é t é s non closes . Dans les p re 

mières , on peu t faire, ce qu 'on veut , non-seulement 

chasse r h o r s de la saison pe rmise , mais chasse r 

sans p o r t d ' a r m e s . Car la loi dit : « Quiconque sera 

» trouvé chas san t et ne justif iant pas d 'un pe rmis de 

» por t d ' a rmes de c h a s s e . . . . » Or, on ne peu t pas 
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vous trouver dans vo t re p r o p r i é t é , pu i squ 'on ne peu t 

p a s y e n t r e r . 

Voilà donc une au t r e r e s t r i c t ion au d ro i t de p r o 

p r i é t é , une au t r e r es t r i c t ion de l 'ancien r é g i m e , qui 

a d i sparu pou r ê t re r e m p l a c é e p a r des lois de 

pol ice . 

C'est ce qui e s t a r r ivé p o u r les m é t i e r s . Avant la 

Révolu t ion , t ous les m é t i e r s é ta ien t o rgan i sés en 

pr iv i lèges . Les j u r a n d e s e t les ma î t r i s e s exis taient 

p o u r t ou t e s choses ; p o u r exercer un mét i e r comme 

ma î t r e , il fallait paye r à la c o r p o r a t i o n d a n s laquelle 

on voulai t en t r e r des d r o i t s fort oné reux . P o u r e m 

ployer les pa ro le s de celui qui le p r e m i e r a voulu 

affranchir le t ravai l de l ' h o m m e , de celui qu i , r iche 

d 'excel lentes idées , aura i t pu faire b e a u c o u p de 

b ien , si les t e m p s avaient é té m û r s ; p o u r employer 

les paro les de l ' i l lustre Tu rgo t , le d r o i t de t ravai l ler 

était r e g a r d é c o m m e un d ro i t réga l ien , c o m m e un 

d ro i t royal que le p r ince pouva i t v e n d r e et que les 

sujets pouva ien t ache t e r . Cela se t r o u v e d a n s le 

p r é a m b u l e de l 'édit de 1776, de cet édi t dans lequel 

l ' honnê te min i s t re posa i t en p r inc ipe que le droi t de 

t ravai l ler a p p a r t i e n t à t ous les h o m m e s . 

Tu rgo t s u c c o m b a d a n s ses efforts. Il n 'y avait pas 

chez lui assez de soup lesse g o u v e r n e m e n t a l e , si j e 

puis pa r l e r ainsi , et il a r r iva i t avec ses idées a b s o 

lues , dans un t e m p s où ce t t e man iè re de p r o c é d e r 

n 'é ta i t pas encore poss ib le . L 'édi t de T u r g o t fut sup

p r imé et r emplacé pa r un édi t r é t r o g r a d e qui ra 

mena t o u s les pr ivi lèges qu ' i l avai t voulu dé t ru i r e . 

Mais 1789 a p p o r t a à la F r a n c e un d e ces mouve 

men t s auxque l s r ien ne r é s i s t e . La loi de m a r s 1 7 9 ' 
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fit d i spa ra î t r e les j u r a n d e s et les maî t r i ses : « Il es t 

» l ibre à tou te p e r s o n n e , dit l 'art icle 17 de ce t te loi, 

» de faire tel négoce , d 'exercer telle profession, tel 

» mét ie r qu 'el le t rouve bon , sauf à p r e n d r e une 

» pa t en t e , à en acqu i t t e r le p r ix , et à se conformer 

» aux r èg l emen t s de police ». 

Tel a été le vér i table et définitif affranchissement 

du t ravai l ; car depu i s l ong t emps , à que lques excep

t ions p r è s , le t ravai l n 'é ta i t p lus servi le , mais il n 'é ta i t 

pas encore devenu l ibre , il é tai t r e s t é privilégié ; 

il y avait donc un second affranchissement à opé re r , 

il fallait sous t r a i r e le t ravai l à l 'action malfaisante 

(malfaisante au po in t de vue économique) du p r iv i 

lège . C'est le fait de la loi de 1 7 9 1 . 

Cependant , j ' a i di t que l ' industr ie agricole et fores

t ière ne pouva i t se p la indre d ' ê t re soumise à des r e s 

t r i c t ions , ca r les au t r e s indus t r i es , malgré la loi de 

1791 , ne m a n q u e n t pas de res t r i c t ions et que lque 

fois d ' en t r aves . Je ne fais que r a p p e l e r q u e , dans 

cer ta ins ca s , la loi exige des condi t ions de capac i té . 

Les pos i t ions d 'avocat , de médecin , d ' ins t i tu teur , 

exigent des ga ran t i e s . C'est le cas des impr imeur s , 

des l ibra i res , des e n t r e p r e n e u r s d ' indus t r ie t h é â 

t ra le . P o u r une deuxième ca tégor ie , le légis la teur a 

été plus loin. Il ne s 'est pas con ten té de ces ga ran 

t ies généra les , de ces p r e u v e s de capac i té qu'i l es t 

l ibre à chacun de rempl i r . Il a t r ans formé cer ta ines 

profess ions en offices publ ics . Telles sont les p r o 

fessions de no ta i re , d 'avoué, d 'huiss ier , de commis -

sa i re -pr i seur , d ' agen t de change , de cour t ie r -, il a 

accordé aux pe r sonnes revê tues de ces offices un 

droi t exclusif, d isons- le , un privilège ; ce qui ne veut 
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pas di re qu'i l y ait là déc idément une loi malfa isante , 

mais enfin c 'es t le d ro i t de faire ce que les au t r e s 

n 'on t pas le d ro i t de faire. Enfin, ces officiers publ ics 

ont été soumis à un cau t ionnemen t . 

Dans d ' au t r e s c a s , le lég is la teur a exigé une a u t o 

r i sa t ion préa lab le du g o u v e r n e m e n t . Ainsi , ceux de 

vous qui ont é tudié le code de c o m m e r c e savent 

que t ou t e e n t r e p r i s e indust r ie l le qui ne p e u t se faire 

que p a r socié té anonyme a beso in d 'une au to r i sa 

t ion du g o u v e r n e m e n t , au to r i s a t ion qui ne p e u t ê t re 

accordée que p a r une o r d o n n a n c e du roi r e n d u e en 

son conseil d 'É ta t . Or, c 'es t p a r socié té anonyme que 

s ' é tab l i s sen t o rd ina i r emen t les b a n q u e s , les a s s u r a n 

ces , les ton t ines , e tc . 

Il y a des monopo le s en t re les mains du gouver

nemen t , c ' e s t -à -d i re des indus t r i e s que le gouverne

m e n t exerce lu i -même, d i r ec t emen t , en exc luant tous 

au t r e s de l 'exercice de ces i ndus t r i e s , en excluant 

toute concur rence avec l ' indus t r ie gouve rnemen ta l e . 

L ' indus t r ie pr ic ipa le , sous ce r a p p o r t , es t l ' indust r ie 

de la fabricat ion du t a b a c , qui cons t i tue une des 

b r anches des r evenus pub l i c s . La fabr icat ion du 

t a b a c es t exclusive p o u r le g o u v e r n e m e n t . 

Il en es t de m ê m e p o u r la fabricat ion de la pou

d r e , pou r la fabricat ion de la monna ie . La fabr ica

tion de la monnaie e s t une indus t r i e qui cons is te à 
t r ans fo rmer des l ingots en p ièces d 'o r ou d ' a rgen t . 

C'est là une indus t r i e que p e r s o n n e ne voudra i t en

lever au gouve rnemen t . Le g o u v e r n e m e n t t ient l 'a te

lier de la monna ie , p a r c e qu' i l r empl i t les fonctions 

de no ta i r e cert if icateur p o u r ce fait. Quand on vous 

p r é s e n t e une pièce de monna ie , vous la prenez pa rce 
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que vous avez la ce r t i tude mora le que tou tes les 

déclara t ions qui se t rouven t dans cet acte sont 

exac tes . La fabrication de la monnaie es t auss i une 

indust r ie don t le gouvernemen t se r é se rve exc lus i 

vement l 'exercice, pa rce qu'il fait, en que lque so r t e , 

l'office de no ta i re pou r la monnaie . 

De m ê m e la pos t e aux chevaux et la pos t e aux 

l e t t r e s . 

Enfin, il y a d ' au t res indust r ies qui ne pa ra i s sen t 

pas avoir de r a p p o r t avec le sujet que nous t r a i tons , 

et qui cependan t en ont de t rès- in t imes , et c 'est là 

que le d ro i t const i tu t ionnel se t rouve en contac t avec 

l 'économie pol i t ique. Je veux établ ir un atelier de 

c h a r r u e s . C'est une indust r ie que j e ne puis exercer 

l ib rement , car j e ne puis aller che rche r le fer là où 

il coûte le moins cher . Je veux établ ir un café, mais 

je ne puis m 'approv i s ionner de ce café et de sucre là 

où ils coûten t le moins . Les lois de douane ont 

un double bu t . Elles ont un bu t fiscal (je n 'emploie 

pas ce m o t dans une mauvaise accept ion ; les i m 

pô t s , dans une j u s t e l imite, sont la p a r t due pa r la 

p roduc t ion à l 'action gouvernementa le) ; elles ont , 

dis-je, un bu t fiscal, et puis elles ont un au t re b u t , 

c 'es t la p rohib i t ion , c 'est ce qu 'on appel le , d 'un 

mot t an t soit peu dér iso i re p o u r la majori té des 

c i toyens, le sys tème p ro tec t eu r . Eh bien, le sys 

t ème p r o t e c t e u r ou prohibitif, que lque opinion 

qu 'on en ait comme économis te , il faut le m e t t r e 

au n o m b r e des res t r ic t ions et des l imitations 

à la l iber té de l ' industr ie , cela es t évident . Que, 

comme économis te , ou soi-disant économis te , on en 

fasse l 'éloge ou qu 'on le b lâme, il faut bien le me t t r e 

Source BIU Cujas



204 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

au n o m b r e des lois qui e m p ê c h e n t l ' homme d 'exer 

cer sa profession comme il l ' en tend. Sans d o u t e , 

ce t te s imple qualification n ' e s t pas une c o n d a m n a 

t ion du sys t ème , car j e viens d ' é n u m é r e r un g rand 

n o m b r e d ' au t r e s r e s t r i c t ions à la l iber té de l ' indus

t r ie , et si j ' é t a i s appe lé à faire ces lois , j e n 'ose p a s 

d i re q u e j e les ferais telles qu 'e l les sont , ma i s elles 

se ra ien t en pa r t i e s emblab le s . Mais j e dis qu'i l es t 

i r r écusab le q u e le sy s t ème don t j e v iens de par le r 

doi t auss i ê t r e mis au n o m b r e d e s r e s t r i c t ions à la 

l iber té individuelle dans ses appl ica t ions aux choses , 

dans ses app l i ca t ions à l ' i ndus t r i e . La ques t ion de 

savoi r si ces r e s t r i c t ions , d a n s le cas par t icu l ie r , sont 

b o n n e s ou mauva i se s , si le sy s t ème prohibi t i f es t 

bon ou mauva i s , s'il es t ut i le à l ' indus t r ie , à l 'État et 

à la major i té d e s c i toyens , ou s'il es t un avantage 

a c c o r d é aux uns au dé t r imen t des a u t r e s , c 'es t une 

ques t ion qui ne nous a p p a r t i e n t p a s ici. Mais ces lois, 

j e le r é p è t e , son t des r e s t r i c t i ons à la l iber té de l'in

d u s t r i e . Cela é t an t , nous avions ra i son de d i re que 

l ' indus t r ie agricole et fores t ière n 'avai t pas p lus à se 

p l a ind re que b e a u c o u p d ' a u t r e s des r e s t r i c t i ons qui 

lui son t i m p o s é e s . 
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S O M M A I R E 

Nécessité unanimement reconnue d'un pouvoir social. — Difficultés que 
présente soit en théorie, soit en pratique le problème de l'organisa
tion d'un pouvoir social qui soit assez fort pour remplir sa mission, 
et qui ne puisse abuser de sa force. Quelle que soit la forme du gou
vernement, on arrive toujours à un point où les garanties directes ne 
sont plus possibles et où il faut se contenter de garanties indirectes. 
— Distinction fondamentale des gouvernements en gouvernements 
nationaux et gouvernements spéciaux ou de privilège. Quelle que soit 
la forme des gouvernements, ceux qui ont pour principe le maintien 
de l'égalité civile, la protection du droit de tous et de chacun, sont 
des gouvernements nationaux; ceux qui agissent sous l'action du 
principe contraire sont des gouvernements de privilège. — Les gou
vernements anciens étaient presque tous des gouvernements de pri
vilège. Trois causes principales de ce fait : 1° l'esclavage ; 2° la sim
plicité de l'organisation politique où un seul élément dominait la 
société tout entière; 3° l'absence du système de représentation, sys
tème qu'il ne faut confondre ni avec le principe de l'élection ni avec 
le système des gouvernements mixtes. 

MESSIEURS, 

L'exis tence d 'un pouvoir social, conse rva teur du 

dro i t , d i s t r ibu teu r de la jus t ice humaine , admin i s t r a 

teur des affaires communes et t u t eu r des in té rê t s 

généraux , es t une nécessi té sociale. La nécessi té de 

ce pouvoir es t une de ces croyances instinctives qui 

forment la garant ie la plus forte de l 'o rdre social et 

du p r o g r è s de l 'humani té . Mais l 'espri t humain , en 
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s ' app l iquan t à l 'organisa t ion de ce pouvo i r social , 

s 'es t t r ouvé cons t ammen t en p résence d 'un p rob lème 

don t la solut ion semble b r a v e r à la fois et les essa is 

de la p r a t i que et les efforts de la science, p o u r tous 

ceux qui ont p r é t e n d u en t r ouve r une solut ion abso 

lument complè te , pou r t o u s ceux qui on t voulu a r r i 

ver à une organisa t ion du pouvo i r social qui ne la i ssâ t 

pr ise à aucun inconvénient , à aucun a b u s , à aucune 

déviat ion du p r inc ipe . 

Auss i , vous le savez t o u s , les ques t i ons su r la 

forme des g o u v e r n e m e n t s , sur l 'o rganisa t ion de la 

pu issance pub l ique , son t , en que lque s o r t e , aussi 

anciennes que le m o n d e ; car , on p e u t le d i r e , elles 

sont née s , elles ont dû na î t r e avec la société elle-

m ê m e . Je dis qu 'e l les sont à peu p r è s auss i anciennes 

que le m o n d e . Vous en re t rouvez des t r a c e s , ici dans 

la Bible, là d a n s Homère ; vous en r e t rouvez des 

t r aces d a n s les savan t s de l ' an t iqui té . Les Ar is to te , 

les P la ton y ont consac ré leurs vieilles et leur génie ; 

Cicéron et Taci te , sans pa r l e r d ' a u t r e s a u t e u r s et 

écr ivains de R o m e , en ont fait aussi le sujet de leurs 

p rofondes méd i t a t i ons . Enfin, qui ne connaî t p a s , de 

nom du mo ins , les g r a n d s écr ivains des t e m p s m o 

d e r n e s qui se sont auss i exe rcés sur ce t te pa r t i e si 

difficile des conna issances h u m a i n e s , la science du 

gouvernement , l 'o rganisa t ion pol i t ique de l 'État ? 

A pa r t i r de Machiavel j u s q u ' à Montesquieu et aux 

écr ivains p lus m o d e r n e s encore , le n o m b r e en es t 

g r a n d , et leur r e n o m m é e les signale assez à l 'a t tent ion 

pub l ique . 

Voilà p o u r la science, et à côté de la sc ience nous 

t r ouvons la p r a t i que ; car nulle société n ' a exis té , 
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nulle n 'a pu exis ter sans un gouvernement . Aussi , 

que d 'essa is , que d 'expér iences , que de p ro je t s , 

que de bou leve r sement s , que de révolu t ions , qui 

ont eu p o u r mobi le le changement de l 'o rdre public 

exis tant , l 'organisa t ion de la pu issance publ ique ! 

Il semble donc p r é s e n t e r de g r andes difficultés, 

ce p rob lème à la solut ion duquel on travail le depu is 

si l ong temps sans qu 'on ait pu ar r iver à des conclu

sions qui fussent éga lement sa t is fa isantes , égale

ment accep tées p a r t ou t le m o n d e ; et il en es t de la 

science pol i t ique comme des sciences mora le s , 

aujourd 'hui encore il r e s t e dans ce domaine de 

vastes et n o m b r e u x sujets de discussion spécula t ive . 

Ces d iscuss ions ne nous appa r t i ennen t p a s . Mais 

cependant , p o u r nous faire une idée exacte de ce 

qu 'on en tend pa r organisa t ion pol i t ique du pays , 

et pour c o m p r e n d r e la na tu re et le mouvement 

des r e s s o r t s de la machine pol i t ique par t icul ière 

que nous devons é tudier , il n 'es t pas sans quelque 

utilité de se d e m a n d e r d ' abo rd où gît la difficulté 

capitale du sujet , de se d e m a n d e r p réa lab lement 

quel est l 'obstacle fondamenta l qu 'on a tou jours 

rencont ré lo r squ 'on a voulu parveni r à la meil leure 

organisa t ion poss ib le des pouvoi rs sociaux. Et ces 

difficultés et ces obs tac les , il ne faut pas se le d iss i 

muler , son t dans la na tu re m ê m e des choses et dans 

les pas s ions huma ines . 

Je dis dans la na tu re même des choses ; car qui 

dit pouvoi r , ou ne di t r ien, ou dit une force, une 

force qui doi t , sans dou te , ê t re au service du droi t , 

une force qui doi t , sans dou te , ê t re l 'auxiliaire de la 

jus t ice et l ' ins t rument du bien et de l 'utile, mais 
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une force cependan t , sans cela il n'y a p a s de 

pu i s sance . Et en m ê m e t e m p s , il es t d a n s la na tu re 

des choses et dans les t endances é ternel les des 

pas s ions huma ines qu ' une force, d è s qu 'e l le exis te , 

dès qu 'el le es t cons t i tuée , t ende à se déve loppe r au 

profit exclusif de ceux qui en sont inves t is . 

Là sont les difficultés du p r o b l è m e ; car que p r é 

t enda ien t les h o m m e s qui a sp i r en t en t o u t e s choses 

à ce qu'il y a de parfait et , en que lque so r t e , 

d ' abso lu? Ils voulaient , d 'un cô té , u n e pu issance 

sociale, régul iè re , ma i s for te , mais capab le (c 'est 

là sa miss ion) de ga ran t i r le d ro i t de chacun , de 

p r o t é g e r le faible con t r e le fort , de main ten i r ce 

g rand pr inc ipe don t nous avons pa r l é , l 'égalité 

civile ; et en m ê m e t e m p s , ils che rcha i en t p o u r tou te s 

c h o s e s , p o u r tous les c a s , des ga ran t i e s posi t ives , 

d i r ec t e s , efficaces con t re t o u t a b u s de ce t te force, 

con t re t o u t excès de ce t te p u i s s a n c e . En d ' au t res 

t e r m e s , on voulai t , d 'un cô té , avoir des dépos i ta i res 

de la force sociale au profit de la soc ié té , de l 'o rdre 

publ ic , du dro i t de chacun , et l 'on voulai t en 

m ê m e t e m p s , p o u r tous les cas poss ib l e s , t r ouve r le 

moyen de s o u m e t t r e les dépos i t a i r e s du pouvoir 

social à une r e sponsab i l i t é effective, d i rec te , à ce 

qu 'on appel le une r e sponsab i l i t é légale . Eh bien, 

là s 'élevait l ' énorme difficulté du p r o b l è m e , car le 

pouvo i r qui r é p o n d léga lement ne peu t r é p o n d r e 

que devan t un pouvo i r p lus fort que lui , et alors 

devan t qui r épond ce pouvo i r devan t lequel r épond 

le p r e m i e r ? En d ' au t r e s t e r m e s , qui j u g e r a le j uge ? 

Voilà, j e c ro is , le vér i tab le n œ u d de ces ques t ions 

qu 'on a agi tées depu i s t a n t de siècles, le b u t des 
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efforts de t a n t d ' h o m m e s i l lustres et de t an t de 

sociétés civiles. C'est que , quelle que fût d 'ai l leurs 

la forme, quel que fût le nom du gouvernement , que 

le pouvoi r fût confié à un seul, à p lus ieurs , à un 

grand n o m b r e d ' h o m m e s , à t ous , si vous voulez, 

on arr ivai t tou jours à un dépos i ta i re de la pu issance 

sociale, et que t o u t d é p o s i t a i r e de la pu issance sociale 

peut en abuse r , pa rce que , quel qu'i l soi t , quel que 

soit son nom, il peu t s ' écar te r du bien, du droi t , 

il peu t fouler aux p ieds la jus t i ce , il peu t violer le 

droi t du faible au profit du fort. Et a lors , quel que 

soit celui qui agit de la so r t e , qu' i l soit un seul ou 

qu'ils soient p lus ieurs ou un g rand n o m b r e , il y a 

violation de la jus t i ce , il y a abus du pouvoir social . 

Or, si l 'on veut r é s o u d r e le p rob lème de manière qu'il 

y ait p o u r tous les cas garant ie d i rec te , responsab i l i t é 

légale, il faut que ce t te garan t ie d i rec te se t rouve 

dans une force, dans un pouvoi r a u - d e s s u s du p o u 

voir don t il s 'agit , que la garan t ie soit réal isée d a n s 

une pu i ssance p lus forte . Au t remen t , elle sera i t un 

vain nom, une chose qui n ' au ra i t pas d'efficacité. 

Encore une fois, avez-vous des juges ? Voulez-vous 

que chaque j uge r é p o n d e de tous ses j u g e m e n t s , des 

e r reurs qu' i l peu t commet t r e , de l ' abus volontaire 

qu'il peu t faire du pouvoir don t il es t invest i , que 

ferez-vous? Vous le renverrez devan t d ' au t res j uges . 

Et ces nouveaux j u g e s ? Devant d ' au t res j uges encore . 

Il faut p o u r t a n t vous a r r ê t e r que lque pa r t , c 'est dans 

les nécess i tés huma ines , et vous arr iverez tou jours a 

un po in t où la garan t ie d i rec te , où la responsabi l i té 

légale devient impuissan te , où l ' homme ne relève 

plus que de Dieu, de sa conscience et de l 'opinion 
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publ ique . Que ce pouvoir - là soit confié à un h o m m e , 

à p lus ieurs , à une as semblée , ce sont là des ques t ions 

de forme ; ma is , d a n s t ou t e o rgan isa t ion , vous ar r i 

verez tou jours à un po in t d ' a r r ê t où les garant ies 

d i rec tes vous m a n q u e r o n t et où vous serez obligés 

de recour i r aux garan t ies ind i rec tes . Ici, vous c h e r 

chez une garan t ie indi rec te dans l 'o rganisa t ion , là 

dans l 'opinion pub l ique , dans la l iber té de la p resse ; 

a i l leurs , on l'a cherchée dans un sys t ème rel igieux, 

ai l leurs , on l'a che rchée dans des combina isons 

d iverses . Nous ne pouvons en t r e r d a n s ces déta i ls , 

nous voul ions seu lement s ignaler ce po in t capital de 

la difficulté du p rob lème : c 'es t qu 'on doi t , sans dou te , 

o rgan ise r des garan t ies d i r ec t e s , une responsabi l i t é 

légale, j u s q u ' a u x l imites du poss ib le , mais que , dans 

tout gouvernement , quelle qu ' en soit la forme, le 

m o m e n t arr ive où la garan t ie d i rec te n ' e s t p lus p o s 

sible, où il faut se con ten te r d 'une garan t ie indi rec te ; 

et là gît une énorme difficulté, car c 'es t là que peu

vent s ' abr i te r , si j e puis pa r le r ainsi , les in térê ts 

par t icu l ie rs ou d ' indiv idus , ou de familles, ou de 

cas tes et de c lasses sociales quel les qu 'e l les soient, 

e t c 'est là qu ' i ls peuven t é tabl i r la lu t te avec les 

in té rê t s géné raux , quelle que soit , j e le r é p è t e , la 

forme du gouvernement . Songez à la monarch ie , 

songez à la r épub l ique qu 'on a appe lée a r i s tocra 

t ique , songez à la r épub l ique qu 'on a appe lée démo

c ra t ique , arrêtez vo t re pensée su r telle ou telle 

monarch ie eu ropéenne , sur telle ou telle r é p u b l i q u e ; 

allez à Venise, allez en Suisse , allez dans les pet i t s 

can tons de la Suisse, vous pour rez voir p a r t o u t la 

lu t te s 'é tabl i r en t re les in té rê t s du p a y s , en t re le 
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bien, le j u s t e et l 'utile, et l ' in térêt part icul ier des 

h o m m e s qui dél ibèrent . J 'ai ass is té comme spec ta 

t eu r , dans un pe t i t canton de la Suisse, à une 

landsgemeinde où j ' a i entendu des o r a t eu r s s 'éver

tuer à faire a d o p t e r un proje t de capi tulat ion 

mili taire, la formation de compagnies mili taires à 
envoyer au p a p e afin qu'il p û t me t t r e à la ra i son ce 

(ju'on appe la i t les révolu t ionnai res . Eh bien, j e suis 

sort i de cet te assemblée e m p o r t a n t la conviction 

qu 'on s 'était b eaucoup moins p réoccupé de l ' intérêt 

du pays que de celui de que lques familles qui vou

laient donner des officiers à ces compagnies . 

Ainsi donc , quelle que soit la forme du gouverne

ment , la difficulté es t là, vous arrivez toujours à un 

point où la garan t ie d i rec te n 'es t p lus poss ib le . C'est 

là -dessus que r e p o s e une dis t inct ion fondamen

tale qui est , à nos yeux, bien au t remen t impor t an te 

que celle qu 'on t rouve dans les publ ic i s tes . Et ce t te 

dist inct ion, pou r employer les express ions carac té 

r is t iques dont s 'est servi un écrivain que la France 

vient de p e r d r e es t la dist inct ion des gouverne

ments en gouvernements na t ionaux et gouverne

ments spéciaux ou de privilège. 

Repor tez -vous , en effet, au point que je viens de 

signaler et imaginez un in térê t par t icul ier quelcon

que, individuel , de famille, de cas te , de commerce 

ou tel au t r e ; imaginez, dis-je, qu 'un intérêt pa r t i 

culier que lconque s 'é tabl isse dans un pays , s 'em

pa re exclusivement de la puissance publ ique , se 

cons t i tue , s 'organise exclusivement à son p r o p r e 
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avan tage ; faites un sys t ème de cet é t a t de c h o s e s , 

vous avez un gouve rnemen t qu 'on a appe lé avec 

ra i son un gouve rnemen t spécia l , un g o u v e r n e m e n t 

de pr ivi lège, car le p r inc ipe d i r igeant de ce gouver

nemen t n 'es t p lus l ' in térêt généra l , le déve loppe

men t de la socié té t ou t ent ière ; c 'est un in té rê t par t i 

culier e t le d é v e l o p p e m e n t d ' une c lasse par t icu l iè re 

ou d 'un pr inc ipe spécia l . Si le con t r a i r e a r r ive , le 

gouvernement , quelle que soi t sa forme, quel que 

soit son n o m , a p o u r p r inc ipe d i r igeant l ' in térê t gé

néra l , le r e s p e c t de l 'égal i té civile, les moyens de 

déve loppemen t p o u r t o u s et p o u r chacun . Dès lo rs , 

le gouve rnemen t , que l s q u e so ien t son nom et sa 

forme, es t un g o u v e r n e m e n t na t iona l . 

C'est là, d is- je , la d is t inc t ion cap i ta le , la d is t inc

t ion à laquel le , encore une fois, la forme extér ieure 

ne p r ê t e aucune solut ion. Ainsi, év idemment , la r é 

pub l ique de Venise é ta i t un g o u v e r n e m e n t de pr i 

vi lège; ainsi , év idemment , la r épub l ique de Berne, 

avant la de rn iè re révolu t ion , é ta i t un gouvernemenl 

de pr iv i lège ; ainsi , év idemment , la m o n a r c h i q u e 

Angle ter re es t un g o u v e r n e m e n t de p r iv i l ège ; ainsi , 

év idemment , les mona rch i e s féodales é ta ien t un gou

ve rnemen t de pr ivi lège. Mais, en m ê m e t e m p s , vous 

pouvez t r ouve r des r é p u b l i q u e s e t des monarch ie s 

que vous auriez dû m e t t r e au n o m b r e des gouver

nemen t s na t ionaux quand les p r inc ipes d i r igean ts de 

ces pouvoi r s é ta ient l ' in térê t généra l et le d é v e l o p 

pemen t de la société t o u t en t iè re . Je s u p p o s e que 

les Danois , lorsqu ' i l s on t préféré ê t r e gouvernés 

p a r la monarch ie abso lue , aient rée l lement r encon t r é 

en fait un gouvernement qui ai t r é p o n d u aux vœux 
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du pays , les Danois aura ient eu un gouvernement 

nat ional sous les formes de la monarch ie abso lue . 

La ques t ion à soulever é ta i t celle-ci : Est-il p robab le 

qu 'une monarch ie abso lue , m ê m e fondée sur les 

pr inc ipes des gouve rnemen t s na t ionaux , pe r sévè re 

dans ces p r inc ipes et ne dégénère pas b ientô t en 

gouvernement de privilège ? Il est clair qu 'on pou

vait dire : le gouvernemen t absolu es t un de ceux qui 

ont le p lus de t endance à dégénére r en gouverne

men t de pr ivi lège. Mais, encore une fois, l 'essentiel 

est de faire cet te d is t inc t ion ; encore une fois, vous 

pouvez c o m p r e n d r e que ce t te dis t inct ion es t indé

pendante de la forme ex té r ieure des gouvernement s . 

C'est une dis t inct ion qui r e m o n t e au pr inc ipe di r i 

geant du gouvernement , et non à sa forme ex té 

r ieure . 

Ainsi, quelle que soit leur forme, t o u s les gouver 

nements qui ont p o u r pr inc ipe de main teni r l 'égalité 

civile, de p r o t é g e r le d ro i t de t o u s et de chacun, 

doivent ê t re appe lés gouvernemen t s na t ionaux, et 

tous les gouvernemen t s qui , pa r sys tème , ag issent 

sous l 'action du pr inc ipe cont ra i re sont des gouver

nements de pr ivi lège, quelle que soit leur forme. Et 

de m ê m e , en a d o p t a n t ce poin t de dépa r t , qui se 

lie essent ie l lement à t o u t ce que nous avons di t sur 

le pr inc ipe fondamental de l 'égalité c ivde, de l 'éga

lité devan t la loi, pour ra i t -on , en que lques t r a i t s , 

faire l 'h is toi re des gouvernements qui ont régi le 

monde . Étaient-ce des gouvernements na t ionaux , 

é ta ient -cc des gouvernement s de privilège ? 

Eh bien, il faut le d i re , comme nous l 'avons dit et 

c o m m e , j e c ro is , nous l 'avons d é m o n t r é en par lant 
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de l 'égali té civile, il es t de fait que les g o u v e r n e 

men t s de privilège ont seuls , pendan t l ong temps , 

gouverné le m o n d e . Ce qui ne veut p a s d i r e , car la 

science ne profite j ama i s de vaines déc lama t ions , ce 

qui ne veut p a s d i re que tous ces gouve rnemen t s 

que nous ne pouvons p a s appe le r na t ionaux aient 

é té des g o u v e r n e m e n t s funestes au p a y s . Non, Mes

s i eu r s , pa r cela seul qu ' i l s ma in tena ien t l 'ordre 

publ ic , p a r cela seul qu ' i ls acco rda ien t à tous une 

p ro tec t ion telle que l le , pa r cela seul ils cont r i 

bua ien t au déve loppemen t de la soc ié té , et pa r cela 

seul ils faisaient une cer ta ine s o m m e de b ien . 

Ainsi, dans l ' an t iqui té , il y a eu des peup les dont 

le d é v e l o p p e m e n t a é té br i l lan t , l 'h is toire vous en 

s ignale , et c ependan t ces peup les ont vécu p resque 

tous et p r e s q u e tou jours sous des gouvernement s 

de pr ivi lège. Ce qui ne justifie p a s les gouverne

m e n t s de pr ivi lège, mais ce qui p r o u v e p a r un fait 

de plus que l ' homme t i re souven t , môme de ce qui 

n ' e s t p a s bon , une cer ta ine s o m m e de bien et de 

b o n h e u r . 

J 'ai di t que les g o u v e r n e m e n t s anciens étaient 

p r e s q u e t o u s des g o u v e r n e m e n t s de pr ivi lège. Les 

causes de ce g rand fait h i s to r ique sont n o m b r e u s e s ; 

mais il y en a t ro is en par t icul ier que j e signale à 

vo t re a t ten t ion : 

La p r e m i è r e , c 'es t le g rand fait, le fait général du 

m o n d e ancien, l 'existence de l 'esclavage. Nous en 

avons déjà par lé sous un au t r e poin t de vue ; l 'escla

vage é ta i t un fait à peu p r è s généra l dans le m o n d e 

ancien. Qui di t esc lavage à l 'origine di t conquê te , 

di t emp i re de la force. Quand l 'esclavage es t établi , 
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vous avez des esclaves de na i ssance , niais l 'escla

vage s 'é tabl i t d ' abo rd essent ie l lement pa r la con

quête et p a r la force. Vous le savez, c 'es t le c h a m p 

de batail le qui donnai t les esclaves ; ces c h a m p s de 

batai l le , qui nous donnen t à nous des pr i sonniers 

que nous ne t a r d o n s p a s à échanger et que nous 

t ra i tons comme des h o m m e s , donnaien t des esclaves. 

Or, ce fait é t an t non pas un fait par t ie l , mais un fait 

pe rmanen t , un fait généra l , une vér i table inst i tut ion 

sociale, quel en é ta i t le résu l ta t nécessa i re , r igou

reux ? C'est que tous les gouvernement s de l 'ant iqui té , 

entre au t r e s miss ions , avaient celle de maintenir 

l 'esclavage, car dans l 'ant iqui té l 'esclavage n 'é ta i t 

pas une except ion , c 'était un fait général , pe rmanen t , 

dont p e r s o n n e n ' a j ama i s ent revu la fin. Dès lors , 

tous les gouvernement s é ta ient , de leur na tu r e , des 

gouvernements s p é c i a u x ; c a r , du moins vis-à-vis 

de cet te par t ie de la popula t ion , pa r t i e t r è s -cons idé 

rable , ils ne p ro tégea ien t pas le d ro i t des individus ; 

ce n 'é ta ient donc pas des gouvernemen t s fondés sur 

la p ro tec t ion égale des d ro i t s de t o u s . 

En deuxième lieu, le fait que j e signale à vot re 

a t tent ion comme une cause de l 'existence p r e s q u e 

générale des gouvernements spéciaux dans le monde 

ancien, c 'est la simplici té de l 'organisat ion pol i t ique. 

Rappelez ici vos souvenirs h i s to r iques , et vous recon

naîtrez avec moi que , dans le monde ancien, si vous 

en exceptez que lques faits t e m p o r a i r e s et pa s sage r s , 

p resque tou jours un seul é lément a dominé la 

société tou t en t iè re . J ' expr ime ma pensée p a r un 

exemple . 

R o m e a d ' abord été la Rome des pa t r ic iens . 
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Qu'é ta ien t à Rome; d a n s les p lus anciens t e m p s , ceux 

qui n 'é ta ient p a s pa t r ic iens? Rien, ou à peu p r è s r i e n ; 

ils n 'avaient aucune capac i té po l i t ique . Il n 'y avait 

p a s m ê m e le droi t d 'a l l iance p a r m a r i a g e en t re 

pa t r ic iens et p lébé iens , ca r un plébéien é ta i t r e g a r d é 

pa r les pa t r ic iens comme u n ê t r e profane ; une 

alliance avec lui pa ra i s sa i t que lque chose de m o n s 

t r u e u x . Pu i s , les p lébéiens ont é tabl i la lu t t e , et le 

pa t r ic ia t a d i spa ru de R o m e ; il e s t r e s t é des n o m s , 

mais la chose a d i spa ru ; les n o m s de la fin de la 

Répub l ique n 'ava ien t r ien de c o m m u n avec l 'ancien 

pa t r i c ia t ; il ne faut p a s se la i sser p r e n d r e à des 

a p p a r e n c e s ex té r i eu res . L ' au t r e p r inc ipe , le pr inc ipe 

plébéien, ou, c o m m e nous pa r lons au jourd 'hu i , le 

p r inc ipe d é m o c r a t i q u e s 'é ta i t e m p a r é seul du pays , 

et le p r inc ipe o p p o s é avai t d i s p a r u . L ' idée de 

coex i s te r ensemble , de s ' a r r a n g e r ensemble , d 'avoi r 

chacun une p a r t d a n s les affaires socia les , ne s 'est 

p a s p r é s e n t é e à l ' espr i t des R o m a i n s . 

Ce que j e dis de ce cas par t i cu l ie r e s t v ra i , en 

généra l , de t ou t e l ' an t iqu i t é . Vous y t rouverez 

tou jours la s implici té d 'un p r inc ipe qui s ' e m p a r e de 

t ou t . Eh bien, p a r cela seul on e s t condu i t au gou

ve rnemen t de pr ivi lège, car l o r s q u ' u n p r inc ipe s 'em

p a r e du pouvoi r , il s 'en e m p a r e p o u r explo i te r la 

chose pub l ique à son profit exclusif. Cela é ta i t vrai 

s u r t o u t chez les g o u v e r n e m e n t s de l ' an t iqu i té , qui 

avaient pou r p r inc ipe qu' i l fallait anéan t i r son 

ennemi . Nous po r tons tou jours n o s p r inc ipes avec 

nous ; le guer r ie r de l ' an t iqu i té tua i t son ennemi ou 

en faisait un esclave. Ces maniè res de voir , ces 

m œ u r s , ces op in ions , on les p o r t a i t d a n s l 'o rganisa-
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t ion pol i t ique , et quand dans l ' intér ieur de la cité 

une lu t te s 'é tabl issai t , le va inqueur t ra i ta i t le vaincu 

comme il t ra i ta i t les vaincus sur le c h a m p de batai l le . 

Voilà donc une deuxième cause de l 'existence des 

gouvernemen t s de privi lège dans le m o n d e ancien. 

La t ro i s ième se r a t t a c h e en par t ie à la seconde . 

C'est l ' ignorance où étai t l ' ant iqui té de ce que nous 

appe lons le pr inc ipe représentat i f , le pr inc ipe de la 

r ep résen ta t ion . Il ne faut p a s confondre ce pr inc ipe 

avec le pr inc ipe de l 'élection, ni avec le mélange des 

d iverses formes de gouve rnemen t fusionnées dans 

un gouvernement qu 'on appel le gouvernement mix te . 

Vous pouvez, en effet, concevoir un gouvernemen t 

dans lequel se t rouven t les pr incipes mona rch ique , 

démocra t ique , a r i s toc ra t ique , sans qu'il y ait le 

pr inc ipe de la r ep ré sen ta t i on ; de m ê m e vous pouvez 

concevoir une forme de gouvernement où le p r in 

cipe de l 'élection exis te sans qu'i l y ait r e p r é s e n t a 

t ion. Le pr inc ipe de la r e p r é s e n t a t i o n étai t inconnu 

à Venise, et j ama i s les formes de l 'élection n 'on t é té 

plus n o m b r e u s e s . Il se ra i t difficile de suivre les com

binaisons d 'é lect ions établ ies à Venise p o u r préveni r 

ce qu 'on appe la i t l'imbroglio, c 'es t -à-dire l 'accord 

en t re les é lec teurs et les élus . 

Quand on di t le p r inc ipe de la r ep résen ta t ion , on 

entend pa r là le concours du pays tou t ent ier dans 

la dé l ibéra t ion des affaires pub l iques p a r des h o m 

mes envoyés de t ou t e s les pa r t i e s du pays au lieu où 

se fait la dé l ibéra t ion . Mais l 'essentiel es t que le 

droi t qui es t a t t r ibué à une par t ie de l 'État a p p a r 

tienne éga lement à une au t r e par t ie de l 'État , et qu' i l 

n'y ait pas une pa r t i e qui gouverne exclusivement , 
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l ' au t re obé i s san t . Or, l o r sque les É t a t s d é p a s s e n t 

une cer ta ine d imens ion , le concours de t o u s les 

c i toyens n 'es t poss ib le que p a r la r e p r é s e n t a t i o n . 

Voilà c o m m e n t la r e p r é s e n t a t i o n es t au t r e chose que 

l 'élection. A Venise , il y avait des é lec t ions t r è s -

n o m b r e u s e s , mais elles se faisaient dans la ville de 

Venise pa rmi les c lasses pa t r ic iennes ; les au t res 

pa r t i e s de l 'Éta t é ta ien t auss i é t r a n g è r e s à ces 

opé ra t i ons électives q u ' u n e c inquième pa r t i e du 

m o n d e . 

P o u r p r e n d r e un exemple p lus p r è s de n o u s , le 

p r inc ipe de la r e p r é s e n t a t i o n , ainsi ca rac té r i sé , 

é ta i t év idemment faussé en Angle te r re avan t le der

nier bill de ré forme, l o r sque vous aviez des villes de 

p r e m i e r o r d r e qui n ' ava ien t aucun r e p r é s e n t a n t au 

Pa r l emen t , t and i s que tel ou tel b o u r g complè tement 

insignifiant y envoyai t un , deux ou t ro i s dépu t é s . 

Quoique le p r inc ipe de la r e p r é s e n t a t i o n fût faussé, 

il y avai t c e p e n d a n t élect ion. 

Or, qu ' é t a i en t dans le m o n d e ancien, m ê m e dans 

le m o n d e ancien o rgan isé en r é p u b l i q u e , qu 'é ta ien t 

les villes au t r e s que la cap i ta le , qu ' é t a i en t les p r o 

v inces? Rien, abso lumen t que des su je t s . Les an 

ciens ne conna issa ien t d ' a u t r e s g o u v e r n e m e n t s que 

des gouve rnemen t s d ' ind iv idus ou des gouverne

m e n t s de familles, ou des g o u v e r n e m e n t s de villes, 

des gouve rnemen t s de c o m m u n e s , p o u r employer 

une express ion du m o n d e m o d e r n e . Qui a fait la con

quê t e du m o n d e dans l ' an t iqu i té? Es t -ce la Répub l i 

q u e r o m a i n e ? Non, c 'es t la ville de R o m e , c 'es t un 

munic ipe qui a conquis le m o n d e et qui s 'es t établi 

ma î t re du m o n d e . Mais, h o r s de la banl ieue de Rome, 
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quelle par t ic ipa t ion avait-on aux affaires pub l iques , 

aux affaires géné ra l e s? Aucune. Quel droi t avait-on 

de se mêler des dé l ibéra t ions de ce Sénat qui s em

blait , d isa i t -on , un sénat de ro is? Aucun. Quel d ro i t 

avait-on d ' in terveni r dans ces a s semblées des comi

ces? Aucun. On n 'avai t d ' au t r e dro i t que d 'obéir aux 

lois de la c o m m u n e de R o m e . 

Et d isons- le , la science n 'é ta i t guère plus avancée 

que la p ra t i que . On a essayé , car en l isant les au

teurs ap rès coup , nous s o m m e s tou jours t en tés d'y 

lire ce que nous y a p p o r t o n s , on a essayé de voir 

les ge rmes d 'un gouvernement représen ta t i f dans 

Cicéron ou Tacite ; il n 'en es t r ien. 11 serai t facile de 

t rouver que tou t cela n 'a de r a p p o r t qu 'avec le 

mélange des t ro i s gouve rnemen t s , mona rch ique , 

a r i s toc ra t ique et d é m o c r a t i q u e . De tous les au teurs 

non m o d e r n e s , un seul a p r e s q u e touché au sys tème 

de la r ep ré sen ta t i on ; c 'est un écrivain peu connu 

dans le m o n d e l i t té ra i re , quo ique mér i t an t de l 'ê t re , 

Donato Giannoti , qui fut a p r è s Machiavel secré ta i re 

de la répub l ique florentine et qui , lui auss i , paya de 

l'exil les pensées de l iber té qu'il avait eues pou r sa 

pa t r ie . Eh bien, Donato Giannotti a p r e s q u e touché 

au sys tème de la r ep résen ta t ion dans son plan de 

l 'organisa t ion spéculat ive de la répub l ique floren

tine , et cependan t on ne saura i t dire qu'il l 'ait 

t r ouvé . 

La r ep ré sen ta t ion , je le r é p è t e , é ta i t inconnue des 

anciens . Or, quand la r ep résen ta t ion n 'exis te pas 

dans un vas te p a y s , quel gouvernement peut -on 

ob ten i r? Sans dou te , on peu t avoir un gouvernement 

qui , en pr inc ipe , s 'é tabl isse comme un gouverne-
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ment nat ional , mais il ne t a r d e r a p a s à devenir un 

gouve rnemen t de pr iv i lège . Tout le m o n d e en c o n 

vient p o u r la monarch ie abso lue -, tou t le m o n d e 

convient que la m o n a r c h i e abso lue , fût-elle même 

na t iona le en p r inc ipe , ne t a r d e r a i t p a s à dégénére r 

en gouve rnemen t de pr ivi lège. Eh b ien , ce t t e dégé 

né ra t ion se ra i t la m ê m e p o u r t o u t a u t r e gouve rne 

m e n t où n ' ex i s te ra i t pas la r e p r é s e n t a t i o n . Qu'étai t 

la ville de R o m e p o u r l ' empi re roma in ? C'était une 

m o n a r c h i e abso lue , avec ce t te différence qu ' au lieu 

que ce t t e monarch ie fût confiée à un seul individu, 

elle é ta i t confiée à u n g rand n o m b r e d ' individus . 

C'était donc R o m e se fa isant elle seule m o n a r q u e , et 

m o n a r q u e a b s o l u , de l ' empire roma in . Or, cet te 

mona rch i e complexe , cet abso lu t i sme d 'un corps 

mora l , e s t encore p lus r e d o u t a b l e que celui d 'un 

s imple individu, car la voix de la conscience hu

maine a encore moins de p r i se su r un co rps mora l 

que sur un s imple individu. Ainsi, R o m e exerçai t un 

vér i tab le d e s p o t i s m e su r t o u t le r e s t e de l ' empi re . 

Au s u r p l u s , nous avons vu un funeste exemple de 

ce t te dégénéra t ion dans des t e m p s bien p lus r a p 

p r o c h é s de n o u s . J 'ai n o m m é la r épub l ique de Ve

nise . Elle a é té p e n d a n t de longues années ma î t r e s se 

des îles Ioniennes , de la Morée. Et , il faut le d i re , 

c 'es t un p r o b l è m e de savoir si la domina t ion t u r q u e 

leur a é té p lus fatale que la domina t ion véni t ienne. 

Eh ! Messieurs , ce q u ' o n appel le les bai l l iages i ta

liens qui forment au jourd 'hu i le can ton du Tessin, 

ces bai l l iages , un des p lus b e a u x pays qui soient 

p lacés sous le soleil de l 'Europe , par t ic ipaient - i l s en 

aucune façon au gouvernement des can tons su isses 
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auxquels ils é ta ient a t t a c h é s ? Nullement . Schwitz 

et Uri é taient de pe t i t s ro i s , comme Rome étai t la 

maî t resse de l ' empire romain . Et j ' e n appel le aux 

souvenirs des h o m m e s qui vivent encore et aux écri ts 

d 'un ami de la l iber té non suspec t , puisqu ' i l é tai t lui-

môme citoyen des can tons qui dominaient dans le 

pays . On n 'a j ama i s vu peu t - ê t r e une dominat ion 

qui s ' écar tâ t d 'une maniè re plus ter r ib le du p r in 

cipe d 'un gouvernement nat ional : le r e s p e c t du 

droi t de tous et de chacun . Je ne par le pas des pu res 

formes ex té r i eu res , de l 'obligation où l 'on étai t de 

par ler à genoux devant ses m a g i s t r a t s . Je pa r le des 

a t t en t a t s cont inuels à la l iber té de t o u s , j e par le de 

l'effroyable cor rup t ion de la m a g i s t r a t u r e , des actes 

d 'oppress ion con t re lesquels on n 'a j ama i s pu ob t e 

nir aucun r e c o u r s . Cela ne rappcl le- t - i l pas la 

Sicile sous Ver res? Tant il es t vrai que la d is tance 

des lieux et des t e m p s ne change p a s la n a t u r e des 

choses , et que , lo rsqu 'un gouvernement ne connaît 

pas le p r inc ipe de la r ep ré sen ta t ion , il es t nécessai 

rement exposé , quels que soient son nom et sa forme, 

à dégénére r de son pr incipe et à devenir un gouver

nement de pr ivi lège. 

Ainsi, voilà les t ro i s causes pr incipales qui ont 

fait que les gouvernement s du monde ancien ont 

p r e s q u e tous é té des gouvernement s spéciaux, des 

gouvernemen t s de privilège : l 'esclavage, la présence 

d 'un seul é lément d i r igeant , l ' absence du sys tème 

de r ep ré sen t a t i on . 
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S O M M A I R E 

Aucun gouvernement fixe et nettement caractérisé n'était possible au 
moyen âge pendant la période des invasions. Le pouvoir social man
quait presque absolument de moyens matériels pour se constituer, et 
il y avait encore un obstacle plus grand dans l'absence d'idées, de 
sentiments communs aux diverses populations; les essais d'organi
sation tentés par quelques grands hommes qui devançaient leur 
siècle ne pouvaient donc pas réussir. — Dans la seconde période, 
lorsque les invasions ont cessé, que les propriétés sont devenues plus 
stables, que des rapports plus intimes s'établissent peu à peu entre 
les populations, tout s'organise féodalement. Le principe féodal était 
le pouvoir de l'homme sur l'homme, il ne présentait aucune ga
rantie possible pour le développement de la volonté générale. Le 
gouvernement féodal était donc essentiellement un gouvernement de 
privilège. 

MESSIEURS, 

Après avoir établi la d is t inct ion fondamenta le des 

gouvernemen t s en gouve rnemen t s na t ionaux et g o u 

v e r n e m e n t s de pr iv i lège , nous avons dés i ré nous 

faire une idée des app l ica t ions h i s to r iques de cet te 

division ; nous avons essayé de suivre r a p i d e m e n t 

l 'h is toi re du pr incipe gouvernemen ta l dans l 'h is toire 

des peup l e s , avaa t d ' a r r iver à l ' exposi t ion du sys -

Source BIU Cujas



SOIXANTE-NEUVIEME LEÇON. 313 

t ème aujourd 'hui en vigueur chez nous . Et en nous 

l ivrant à cet examen r ap ide , nous avons dû recon

naî t re que les peuples anciens n 'on t guère connu que 

des gouvernemen t s de p r iv i l ège , et cela pa r des 

ra i sons t i rées de leur sys tème social, de leur orga

nisat ion sociale, qui n ' admet t a i t p a s le pr incipe fon

damenta l de l 'égalité civile, qui , en conséquence , et 

pa r sys tème et comme inst i tut ion sociale, chargeai t 

les gouvernement s de mainteni r ces infractions au 

pr incipe de l 'égalité devant la loi ; d 'où il résul ta i t 

nécessa i rement que le gouvernement chez les peuples 

anciens, chez les peuples à esclaves , n 'é ta i t pas p r o 

tec teur de t o u s , n 'é ta i t pas conserva teur du droi t de 

t ous , mais étai t p ro tec t eu r et conserva teur des dro i t s 

d 'une por t ion de la société au dé t r imen t , au préju

dice de l ' au t re ; en deuxième lieu, pa rce que , indé

p e n d a m m e n t de ce fait social et général chez les 

peuples anc iens , le pouvoir pol i t ique étai t le plus 

souvent exercé exclusivement p a r une por t ion de 

l 'État , pa r une pet i te por t ion de la société, le plus 

souvent pa r une ville qui dominai t l 'État tou t ent ier , 

d'où il résu l ta i t que , lors m ê m e qu 'en pr incipe le 

gouvernement eût été fondé dans l ' intérêt généra l , 

pa r cela seul que c 'était une fraction, une por t ion 

minime de l 'État qui exerçai t exclusivement le pou

voir social, ce gouvernement ne pouvai t pas t a r d e r 

à se t r ans fo rmer en gouvernement de privilège. Dans 

ces faits, vous avez dù t rouver la confirmation h i s to 

r ique d 'une observa t ion que nous vous présen t ions 

au commencemen t du c o u r s , lorsque nous vous 

faisions r e m a r q u e r que l 'égalité civile, la somme de 

dro i t s publ ics garan t i s à une nat ion et l 'exercice des 

Source BIU Cujas



3 U COURS DE DROIT C O N S T I T U T I O N N E L . 

pouvoi rs pol i t iques sont t ro i s idées d i s t inc tes , sans 

d o u t e , et qu 'on aura i t t o r t de confondre et p lus 

encore de p r e n d r e l 'une p o u r l ' au t re , ma i s qui , 

quo ique d i s t inc tes , on t c e p e n d a n t en t r e elles de 

n o m b r e u x r a p p o r t s , d a n s ce sens , pa r exemple , que 

lo r sque les pouvo i r s po l i t iques son t excess ivement 

concen t ré s , il es t difficile que l 'égali té civile ne t a r d e 

p a s à s'en ressen t i r , et qu ' en r e v a n c h e , lo r sque 

l 'égali té civile n 'ex is te p a s , il e s t difficile q u e l 'exer

cice du pouvoi r ne se t o u r n e p a s con t r e telle ou telle 

pa r t i e de la soc ié té . 

L 'an t iqu i té , j e le r é p è t e , ne conna i ssa i t donc guère 

que des g o u v e r n e m e n t s de pr ivi lège ; si des gouver

nement s na t ionaux s'y p r é s e n t e n t que lque fo i s , ce 

n ' e s t que c o m m e des faits p a s s a g e r s et qui ne t a rden t 

p a s a dégéné re r de leur p r inc ipe consti tutif . 

Maintenant , a r r ivez-vous au moyen âge , voulez-

vous suivre la vérification de ces m ê m e s p r i nc ipe s , 

l ' appl icat ion d e ce t te m ê m e division aux gouver 

n e m e n t s d ivers du moyen âge , vous serez amenés à 

une conclusion p r e s q u e iden t ique , m a i s , c ependan t , 

avec des ca rac t è re s essen t ie l lement différents. Le 

moyen âge , nous l 'avons déjà envisagé sous un au t re 

po in t de vue sur lequel nous ne r e v i e n d r o n s p a s . 

Nous révei l lons seu lement vos souven i r s , et nous vous 

p r ions de vous r a p p e l e r q u e ce t te longue pé r iode 

qu 'on appel le le moyen âge p e u t a i sément se diviser , 

se divise m ê m e p a r la n a t u r e des c h o s e s en deux 

é p o q u e s bien d is t inc tes en t r e elles, l 'une, qu 'on peut 

a p p e l e r l ' époque du bou leve r semen t et de la com

m o t i o n , l ' au t re , l ' époque de la réorganisation des 

socié tés pol i t iques en E u r o p e . 
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Je dis d ' abo rd la pé r iode de bouleversement et de 

commot ion . Je ne rappe l le pas ici les faits, ils son t 

p résen t s à vo t re souvenir , la chu te de l 'Empire , les 

invasions des b a r b a r e s ; et c 'est avec intent ion que 

je dis les invasions des b a r b a r e s , car le vér i table 

moyen de ne r ien c o m p r e n d r e à l 'h is toire du moyen 

âge, ce serai t d 'envisager les invasions des b a r b a r e s 

comme un fait un ique , sans succession de t e m p s , 

tandis qu 'en réal i té c 'est un fait successif qui s 'es t 

prolongé p e n d a n t des siècles en t ie r s . Or, qu 'é ta i t 

l 'état social et pol i t ique de l 'Europe p e n d a n t cet te 

crise si ex t raord ina i re et si épouvan tab le? Evidem

ment, t ous les m o n u m e n t s h i s to r iques en font foi, et 

il es t , d 'a i l leurs , facile de le concevoir a priori, l o r s 

qu 'on imagine ce g rand choc p rodu i t non p a r des 

a rmées régul iè res , mais pa r des peuples se j e t an t 

sur des peup le s , p a r des peuples so r t an t de leurs 

forêts à l 'é ta t de b a r b a r e s et se j e t an t sur des peup les 

civilisés, mais amollis et ne pouvan t r e p o u s s e r la 

force p a r la force. 

Ce fut une époque de profonde confusion en tou tes 

choses , de gue r re in tes t ine , de gue r re soc ia l e : la 

civilisation de l 'Empire lu t tan t avec les b a r b a r e s ; le 

chr is t ianisme lu t t an t tou r à tour , ici con t re la cor

rupt ion profonde du Romain , là con t re la violence 

indomptab le du Germain ; le p r inc ipe mona rch ique , 

tel que l ' empire romain l 'avait déve loppé , lu t tan t à 

son t o u r avec le pr inc ipe de l ' indépendance per 

sonnelle du b a r b a r e et avec l ' a r i s tocra t ie du con

q u é r a n t , a r i s tocra t ie tou te mili taire d ' abo rd , et 

b i en tô t mil i taire et t e r r i to r ia le . Dans la lu t te de 

ces pr inc ipes et de ces faits d ivers , il n 'y avait , il ne 
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pouvai t y avoir r ien de s t ab le , de régul ie r , car ces 

é léments d ive r s , ces é léments que le Nord déversa i t 

su r l 'Occident et le Midi, ce n ' é ta i t p a s dans un siècle 

qu ' i ls pouva ien t s ' i ncorpore r , s ' ama lgamer et p r o 

du i re enfin ce tou t nouveau don t nous sommes 

au jourd 'hu i les r e p r é s e n t a n t s . 

Mais il y a p lus encore ; les modif icat ions , les dé 

m e m b r e m e n t s , les acc ro i s semen t s de t e r r i to i re qui , 

au jourd 'hu i , ne son t que le r é su l t a t d 'une longue 

g u e r r e , de lu t tes t r è s - p r o l o n g é e s , de t r a i t é s de paix 

qui suivent les longues lu t t e s , t o u s ces g r a n d s chan

g e m e n t s se faisaient a lors en un clin d'oeil ; l 'Empire 

se b r i sa i t , l 'Empire se morce la i t , et de ce b r i semen t 

r é su l t a i en t un cer ta in n o m b r e d ' É t a t s qui ensui te se 

b r i sa ien t de nouveau , se re formaien t avec des dimen

sions différentes, au jourd 'hui .un royaume ici, demain 

un au t r e l à ; t o u t é ta i t incer ta in , var iable , c o m m e tout 

devai t l ' ê t re , d a n s ce t te lut te sans o r d r e poss ib le et 

sans m a r c h e régul ière sur aucun poin t de l 'Europe . 

Telle es t la vér i té h i s to r ique su r ce t te é p o q u e . Rien 

de s tab le , r ien d ' h o m o g è n e . 

Et en effet, cons idérez-vous la p o p u l a t i o n ? Vous 

le savez b ien , il n 'y avait aucune homogéné i t é dans 

l 'é ta t des p e r s o n n e s . Il y avait celui qui ne relevai t 

que de Dieu et de son é p é e ; c 'é tai t l ' homme l ibre 

p a r excellence. A côté , encore un h o m m e l ibre , mais 

un h o m m e l ibre qui s ' abr i ta i t sous le boucl ie r du 

p r e m i e r ; c 'é ta i t son c o m p a g n o n , son fidèle, c 'é tai t 

une so r te de vassa l . Et pu i s , la c lasse si n o m b r e u s e 

des affranchis, et puis la c lasse p lus n o m b r e u s e 

encore des esclaves et des serfs . 

Ainsi, nulle homogéné i t é d a n s la popu la t ion , et 
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cet te absence d 'homogéné i té qu 'on t rouvai t dans la 

popula t ion , on la r e t rouva i t dans les choses . 11 y 

avait des p rop r i é t é s foncières qui é ta ient , en que lque 

sor te , l ibres comme leurs p o s s e s s e u r s , et des p r o 

pr ié tés foncières qu 'on appela i t des bénéfices, des 

concessions grac ieuses du plus fort au moins fort, 

qui se senta ien t de l 'é ta t de soumiss ion où se t rou 

vaient leurs p o s s e s s e u r s . 

Ainsi, encore une fois, r ien de s tab le , d ' homo

gène, ni dans les choses , ni dans les ins t i tu t ions . Dès 

lors , si vous pensez qne le fait de l ' invasion n 'a pas 

été un fait i n s t an tané , mais a du ré des siècles ent iers , 

se r épé t an t p a r des invasions de peuples le plus sou

vent , il est vra i , de même origine, mais quelquefois 

aussi par des peuples d 'or igines d iverses , tels que les 

Sarrasins et les Slaves, vous pouvez vous faire une 

idée assez complè te de cet te pé r iode . 

Or, j u s q u ' à quel t e m p s cet te pér iode s 'est-ellc p r o 

longée? Elle n 'a cessé au plus tô t qu 'avec Charle-

magne ; elle s 'est donc pro longée pendan t p lus ieurs 

siècles, et peu t - ê t r e , r igoureusement pa r l an t , fau

drait-il la p ro longer j u s q u ' a u commencement du 

x° siècle. Mais, quoi qu'il en soit de cet te da te , sur 

laquelle les opinions peuvent varier du plus au moins , 

puisqu' i l s 'agit en quelque so r te d 'un fait mora l , 

je demande quel gouvernement étai t poss ib le , quel 

était l 'exercice du pouvoir social poss ib le , dans de 

pareil les socié tés , là où il n 'y avait r ien de s table ni 

d 'homogène? 11 n'y avait p a s de gouvernement fixe 

et ne t t emen t carac tér i sé qui fût possible dans un tel 

état de choses ; le pouvoir social manqua i t p resque 

abso lument des moyens nécessa i res pou r se révéler 
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et se cons t i tue r ; il m a n q u a i t des moyens maté r ie l s , 

pa r ce q u e , ainsi que nous l ' avons vu, les É t a t s se 

b r i sa ien t , se r e fo rma ien t , se b r i sa ien t de nouveau , 

et que la popula t ion e l le-même é ta i t en que lque so r te 

c o n s t a m m e n t f lot tante , i nce r t a ine ; à peine sava i t -on 

quelle étai t la popu la t ion au sein de laquel le le 

pouvoi r social devai t se révéler et s ' o rgan i se r . 

Mais il y avait encore une ra i son p lus in t ime, 

c 'étai t l ' absence d ' idées , de sen t imen t s c o m m u n s à 

ces popu la t i ons . Qu'y avait-il de c o m m u n , d ' a b o r d , 

en t re le Romain et le Germain ? Qu'y avait-il de 

c o m m u n en t r e l ' homme qui avait plié et plié d 'une 

manière p r e s q u e h o n t e u s e sous le d e s p o t i s m e i m p é 

rial , mais qui cependan t avait l ' espr i t cul t ivé, qui 

cependan t avait l ' hab i tude de l 'obé issance à la loi, 

qu 'y avait-il de c o m m u n en t r e cet h o m m e et l ' homme 

qui sor ta i t des forêts de la Germanie , ne conna i s san t 

à peu p r è s d ' au t r e loi que sa volonté , que sa pu i s 

sance pe r sonne l l e? Qu'avait de c o m m u n l ' homme 

civilisé qui avait déjà a d o p t é le ch r i s t i an i sme , qui 

avai t déjà subi l ' amalgame du pouvoi r civil et du 

pouvoi r spi r i tuel , avec le b a r b a r e p o u r qui il fallait 

commence r pa r la convers ion ? Quelle c o m m u n a u t é 

d ' idées et de sen t iments pouvait- i l ex is te r en t re le 

Romain qui avait ses lois si s avan tes , ses lois déve

loppées depu i s si l o n g t e m p s , ses lois qui lui pa r a i s 

sa ient à j u s t e t i t re le t ype un ique d 'une législat ion 

for tement pensée e t r égu l iè rement déve loppée , et 

le b a r b a r e qui por t a i t avec lui ses c o u t u m e s non 

réd igées ? 

Or, p o u r qu 'un gouve rnemen t régul ier e t s tab le 

put s ' o rgan i se r , il au ra i t fallu qu'i l t r o u v â t non-seu-
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lement une b a s e matér ie l le , mais aussi une base m o 

rale dans une communau té d ' idées et de sent iments 

qui n 'ex is ta i t p a s . 

On éta i t donc , si la compara i son étai t pe rmise , 

on étai t , sous le r a p p o r t pol i t ique, clans cet te p é 

r iode , comme nous sommes aujourd 'hui sous le 

r a p p o r t l i t té ra i re . On se plaint , au jourd 'hui , des ten

tat ives d iverses faites dans le domaine de la l i t téra

tu re . On élève ici des accusa t ions , on entonne là des 

hymnes : il y a peu t - ê t r e exagéra t ion t r o p g rande des 

deux cô tés . On essaye tou tes choses ; pourquoi? P r é 

cisément pa rce qu 'on ne t rouve plus dans le public 

des idées généra les , des idées reçues de tou t le 

monde , une poé t ique adop tée indis t inctement pa r 

tous les aud i to i res , et que l ' auteur qui se p résen te 

n'a p lus le sen t iment qu'i l s ' adresse à un public dont 

le credo l i t térai re soit accepté pa r tou t le monde et 

ne soit contes té pa r pe r sonne . Quand on es t devant 

un publ ic ainsi formé, devant un public dont la p o é 

t ique es t fixée et inal térable , la p roduc t ion l i t térai re 

suit cer ta ines règles cons tan tes qui la me t t en t en 

harmonie avec lui. Quand le publ ic n ' a pas ce t te 

somme d ' idées communes , ce t te somme d 'opinions 

reçues et qui pa ra i s sen t déso rma i s ina l térables , 

quand le publ ic es t fractionné en mille opinions 

d iverses , il es t t ou t na ture l q u e la p roduc t ion l i t té

raire f rappe à tou te s les p o r t e s de l 'espri t humain , 

et cherche l 'audi toi re qui para î t le mieux r é p o n d r e à 

la pensée de son au teur . 

Or, dans les t e m p s don t n o u s par lons , quelle étai t 

la forme de gouvernement acceptable pou r tou t le 

monde ? Aucune, parce qu'i l n 'y avait p a s , sur le 
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sys tème pol i t ique , des opin ions c o m m u n e s , des 

idées r eçues qui p u s s e n t servir de b a s e à un sys t ème 

régul ie r . Il y a, en t r e l ' a r t et la po l i t ique , des r a p 

p o r t s qui ont é té déjà s ignalés et qui son t i r récusa

b les . Ainsi, nul n ' ignore l 'uni té de l ' a r t chez les an

ciens et , d a n s la de rn iè re séance , nous avons fait 

r e m a r q u e r que dans le sys t ème pol i t ique c 'étai t un 

pr inc ipe exclusif qui domina i t , de so r t e q u ' e n t r e la 

cons t i tu t ion des peup les anciens et la poé t ique 

d 'Ar i s to te , il y aura i t un r a p p o r t . Un exemple r écen t 

peu t ê t r e cité ; peu t - ê t r e qu ' en t r e la pol i t ique de 

Louis XIV et la t r agéd i e de Racine il y aura i t le 

même r a p p o r t q u ' e n t r e la poé t ique d 'Ar is to te et la 

pol i t ique anc ienne . 

Quoi qu' i l en soi t , il es t cer ta in que t o u t excès 

dans la pu i s sance individuelle de l ' homme r end le 

gouve rnemen t imposs ib le ; le pouvoi r social ne p e u t 

se déve loppe r là où l ' individuali té es t telle qu 'e l le se 

meu t c o n s t a m m e n t et chez tous les h o m m e s en con

t rad ic t ion d i rec te avec lui. vVussi, que faisaient les 

a n c i e n s ? Ils dé t ru i sa ien t , en que lque s o r t e , l ' indivi

dua l i té , ils sacrifiaient l ' individu à l 'État . L ' individu 

n 'é ta i t r ien q u ' a u t a n t qu'i l é tai t m e m b r e de l 'É ta t ; 

il n 'é ta i t p r e s q u e rien en t an t q u ' h o m m e . Dans l 'é ta t 

de confusion p rodu i t pa r les invasions des b a r b a r e s , 

c 'é tai t p réc i sémen t le con t ra i re ; l ' individu para lysa i t 

le pouvoi r social . Ce qui ne veut p a s d i re qu'i l n 'y 

eut des essa is même dans ces t e m p s si dé sa s t r eux ; 

il y en aura toujours ; en t ou t e s choses , en tou t 

t e m p s , l ' homme fera des essa is d 'o rgan i sa t ion ; car 

c 'es t là un beso in , pou r ainsi d i re , instinctif; l ' homme 

es t de sa na tu r e o rgan i sa t eu r , il veut la loi dès que 
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la loi m a n q u e . Mais lorsqu ' i l es t en m ê m e t e m p s 

sous l ' empire des pass ions i ndomptab le s , comme 

l 'é taient les h o m m e s arr ivés du Nord , s'il veut la loi 

dès qu 'e l le lui m a n q u e , il es t éga lement d i sposé à 

violer la loi dès qu'el le veut encha îner son b r a s . 

Tels é ta ient les b a r b a r e s ; ils avaient l ' inst inct de 

l 'organisat ion ; mais lorsqu ' i l fallait se soume t t r e à 

l 'organisat ion sociale , r econna î t re la supér ior i té de 

la loi, l ' homme du Nord re t rouva i t sa ba rba r i e , son 

indépendance personnel le , e t , dans ces t e m p s de 

déso rd re , c 'é tai t le pouvoir social qui succombai t . 

Les efforts d 'o rganisa t ion sont bien connus , grâce 

aux h o m m e s qui ont é tudié à fond l 'h is toi re du 

moyen âge . Des essa is d 'organisa t ion ont été faits 

par Théodor ic en Ital ie, dans la par t ie occupée pa r 

les O s t r o g o t h s ; et ce fut peu t -ê t r e la calamité la 

plus g r ande pour la péninsule que l ' impossibi l i té du 

travail p récoce de Théodor ic et du royaume des 

Os t rogo ths ; car si les g randes pensées de ce t e m p s -

là eussent pu se réal iser , la péninsule aura i t pu se 

reformer, et elle n ' aura i t pas été pendan t des siècles 

la victime du morce l lement de cet empi re . 

D 'aut res ten ta t ives ont été faites lo rsque les ba r 

bares ont voulu réd iger leurs lois . C'était une pensée 

d ' o rd re , c 'étai t une pensée d 'organisa t ion pol i t ique, 

ils ont fait davan tage encore lo rsque dans la Gaule 

méridionale ils ont songé à ressusc i te r en tou t ou en 

p a r t i e , bien ou m a l , la loi des va incus , la loi r o 

maine ; de là es t venu le Bréviaire d 'Alaric. L'Église 

a fait une ten ta t ive d 'o rgan i sa t ion , non pa rmi les 

Visigoths de la Gaule mér id ionale , mais pa rmi les 

Visigoths de l 'Espagne . Enfin, nul n ' ignore la 
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t en ta t ive la plus cé lèbre de t o u t e s , la t en ta t ive qui 

a r e n d u à j a m a i s immor te l le n o m du chef d e s b a r 

b a r e s qui voulai t civiliser ses va s t e s p o s s e s s i o n s . 

J 'ai n o m m é Char lemagne . Quelque c h o s e d ' ana logue 

a é té t en t é p a r Alfred le Grand en Angle te r re . Sans 

d o u t e , il es t poss ib le de devancer son siècle. Mais si 

l ' individu peu t devance r son siècle, l 'œuvre ne p e u t 

j a m a i s le devancer d 'une maniè re d u r a b l e , p a r la 

r a i son t ou t e s imple que l 'œuvre d e m a n d e le con

c o u r s des s iècles . 

Ainsi, ces pensées devança ien t m a l h e u r e u s e m e n t 

le siècle ; elles ont donc m a n q u é . Ce qui ne veu t pas 

d i re qu 'e l les a ient é té inuti les ; elles ont la issé des 

souven i r s , des rémin i scences , et une so r t e d ' éduca 

t ion chez les peup l e s ; mais en t an t que réa l i sa t ion , 

qu ' app l i ca t ion immédia te des p r inc ipes f o n d a m e n 

t aux du pouvoi r social , elles on t m a n q u é pa r ce que , 

encore une fois, le d é s o r d r e é ta i t t r o p grand p o u r 

qu 'el les pus sen t p r e n d r e rac ine . Il fallait, a u p a r a 

van t , si j e puis pa r l e r a insi , il fallait que les eaux de 

t o u s ces t o r r e n t s p u s s e n t se r éun i r pa r la force du 

t e m p s et c reuse r un lit p lus profond. 

Cela es t ar r ivé l o r sque les invasions on t cessé . Et 

c 'es t là un g rand service r e n d u à l 'Europe p a r Char

l emagne . Les invasions ont cessé et , avec les inva

s ions , la c ra in te , qui ô ta i t t ou te sécur i t é , qui r enda i t 

t o u t incer ta in . Ces c ra in t e s ayan t d i s p a r u , il es t 

r ésu l té un fait i m m e n s e , c 'es t la s tabi l i té des p r o 

p r i é t é s . Les p r o p r i é t é s ont é té le sujet d ' é n o r m e s 

u s u r p a t i o n s , les p lus forts s 'en sont e m p a r é s en tou t 

ou en pa r t i e . Mais enfin, quels que fussent le p r inc ipe 

et la n a t u r e de ces faits, les p o s s e s s e u r s on t fini p a r 
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demeure r p o s s e s s e u r s pais ibles et t ranqui l les de 

ces p r o p r i é t é s . 

Aut re r é su l t a t . Les popula t ions e l les-mêmes se 

sont ass i ses , et des r a p p o r t s plus in t imes ont c o m 

mencé à s 'é tablir en t re les diverses popula t ions qui 

devaient s ' amalgamer . On a commencé à se connaî

t r e de p lus p r è s . Quelle que fût la divers i té des o r i 

gines, on é ta i t t ous enfants du pays , nés su r le 

même sol . Et il y a p lus , on commençai t à pa r le r tous 

également des langues nouvelles dér ivées du mélange 

des langues d iverses . Enfin, même cl imat , môme 

domicile, même rel igion, môme langue, cela formait 

un Éta t essent ie l lement différent de ceux qui avaient 

p récédé . Mais ces opéra t ions ne sont j amais que le 

résu l ta t d 'un t e m p s bien long ; ces opéra t ions , que 

l'on décr i t en que lques m o t s , son t le travail de plu

s ieurs s iècles . 

C'est ainsi que s 'est ouver te la deuxième pér iode 

du moyen âge , celle qui touche à l 'his toire m o d e r n e . 

Or, qu 'es t- i l arr ivé du pouvoir dans ce t te deuxième 

pé r iode? Vous le savez tous , il y a un mot qui dit 

toutes choses , l 'Europe a é té soumise à la féodalité. 

Vous devez vous le r appe le r , nous avons déjà consi

déré la féodalité sous un au t re poin t de vue , e t j e ne 

veux pas revenir sur cet te ma t i è re . Je rappe l le s e u 

lement que la féodalité avait tou t envahi , soit d i rec

tement comme pr inc ipe gouvernementa l et social, 

soit indi rec tement comme force. Tout s 'organisai t 

avec les formes féodales, tous les r a p p o r t s d ' ind iv i 

dus à individus , la p ropr i é t é , l 'Église. Plus t a rd , 

quand les communes ont commencé à se former, 

elles ont aussi revêtu les formes féodales. 
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Mais il y avai t en m ê m e t e m p s la féodali té appl i 

quée à l ' o rganisa t ion sociale e t po l i t ique . Or qu ' é t a i t 

le p r inc ipe féodal e t , en c o n s é q u e n c e , qu ' é t a i t le 

p r inc ipe de ce g o u v e r n e m e n t qui a t r ouvé des p a n é 

gyr i s tes de nos j o u r s , t a n t il es t vra i que l ' h o m m e 

est essent ie l lement un an imal p a r a d o x a l , qu ' é t a i t , 

d is - je , ce pr inc ipe? C'était le pouvo i r de l ' individu 

sur l ' individu ; voilà le p r inc ipe vrai de la féodali té , 

le pouvo i r de l ' homme su r l ' homme, de l ' homme 

individuel sur l ' homme individuel ; et d a n s les idées 

de la féodali té , ce r a p p o r t de pu i s sance de l ' homme 

sur l ' homme était- i l un acc ident , é ta i t - i l cons idé ré 

c o m m e un fait pa s sage r , t r ans i to i r e ? Non, Mess ieurs , 

cela étai t r e g a r d é c o m m e un p r i n c i p e , c o m m e un 

fait s t ab le , p e r m a n e n t , comme une nécess i té , d a n s le 

sens d 'un dro i t r é su l t an t de la n a t u r e m ê m e des 

c h o s e s . 

Cela é tan t , la féodalité n ' é ta i t donc que le pr iv i 

lège incarné . En c o n s é q u e n c e , p o u r en reveni r à 
n o t r e appl ica t ion, le gouve rnemen t féodal n ' é ta i t et 

ne pouva i t ê t r e qu 'un g o u v e r n e m e n t spécial , un gou

ve rnemen t de pr ivi lège, un g o u v e r n e m e n t e s sen 

t ie l lement ant ina t ional . En quo i , il faut b ien le r e 

m a r q u e r , le pouvoir féodal se d is t inguai t de t o u s les 

au t r e s pouvo i r s abso lus et i r ra t ionne ls . Les au t r e s 

gouve rnemen t s abso lus , a lors m ê m e que , en fait, ils 

s ' écar ta ient le p lus de l ' in térêt généra l , on t tou jours 

t en t é de par le r en son nom ; ils on t tou jours essayé 

de se donne r comme la loi v ivante , c o m m e les r e 

p r é s e n t a n t s de la loi p r o p r e m e n t d i t e . Mais dans la 

féodali té, cela étai t imposs ib le , c 'est un effort qu 'on 

n 'a j a m a i s fait. On a toujours di t : « Tu m ' o b é i r a s à 
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» moi h o m m e , pa r ce que tu dois m 'obé i r , j e suis le 

» plus fort et j ' a i le droi t de c o m m a n d e r ». Aussi , 

dans l 'his toire vous t rouvez des peuples infatués de 

leurs gouve rnemen t s , même lorsque ces gouve rne 

men t s é ta ient despo t iques ; vous t rouvez des peuples 

qui ont accep té , ici le despo t i sme royal , là le d e s p o 

t i sme sace rdo ta l , sous une forme ou sous une a u t r e ; 

enfin, des peup les qui se sont infatués m ê m e de l'in

quis i t ion; mais l 'his toire p rouve qu' i ls ne l 'ont j amais 

été de la féodalité ; le peuple ne s 'est j amais pr is de 

fanatisme pour le pouvoir féodal. 11 a, au cont ra i re , 

de tou t t e m p s , fait effort pou r se d é b a r r a s s e r de ce 

sys tème . Or, pourquo i cet te d i f férence 0 C'est que les 

au t r e s gouvernement s ne par la ient pas au nom d'un 

individu, mais au nom d'un pr inc ipe ; ils ne r e s 

pecta ient pas ce pr inc ipe , peu i m p o r t e ; ils par la ien t 

au nom de l ' intérêt général , au nom de la socié té , de 

la loi, t and i s que le se igneur féodal par la i t en son 

nom à lui, individu. Il y avait donc là une diffé

rence qui tenai t p rofondément aux idées mora les de 

l 'homme. Tous les au t r e s pouvoi rs ont pu p rodu i re 

des i l lusions, le pouvoir féodal n 'en a j amais p rodu i t . 

Il y avait p o u r t a n t là, il faut le r econna î t re , des 

côtés poé t iques qui pour ra i en t faire i l lusion; mais , 

malgré ces côtés poé t iques , la féodalité n'a j a m a i s 

capt ivé l'affection d 'un peuple . C'est que , encore une 

fois, le châ teau du seigneur avait beau ê t re h a u t 

pe r ché , l 'hab i tan t du hameau ou du b o u r g l ' aper

cevait toujours d is t inc tement ; il ne pouvai t p a s , 

comme d ' au t r e s pouvoi rs , cacher sa t ê te dans les 

nues . Et là encore une différence. Le peuple ne s'y 

es t j ama i s t r o m p é . Il a toujours vu dans le pou-
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voir féodal l 'exploi ta t ion de l ' homme p a r l ' h o m m e . 

La de rn iè re ra i son qui p r o u v e que le gouve rne 

men t féodal ne pouva i t ê t r e qu 'un g o u v e r n e m e n t 

spéc ia l , c 'es t que dans le sy s t ème féodal il n 'y avait 

p a s de ga ran t i e s . Il n 'y avait p a s de ga ran t i e s , p a r c e 

que c e u x - m ê m e s qui explo i ta ien t ainsi l ' homme 

é ta ient les seuls p o s s e s s e u r s de la force matér ie l le . 

En conséquence , po in t de ga ran t i e s , po in t d ' appe l à 

un p lus fort que ceux qui abusa ien t de leurs forces . 

Y avait-il ga ran t ie p o u r le d é v e l o p p e m e n t de la 

volonté généra le , ga ran t i e de la loi, d 'une o r g a n i s a 

tion pub l ique telle que nous la conna i s sons d a n s les 

pays l ibres? On l'a p r é t e n d u , en r a p p e l a n t les a s s e m 

blées de se igneurs féodaux ; ma i s il y avai t ici une 

difficulté i n s u r m o n t a b l e : l o r squ 'une assemblée ve

nai t de se d i s s o u d r e , quels é ta ient ceux qui avaient 

in té rê t à enfreindre ses lois? Les m e m b r e s de l 'as

semblée . Qui avait la force ? Les m e m b r e s de l ' a s sem

blée . La féodali té , on l'a di t , n ' é t a i t qu ' une fédéra

tion m o n a r c h i q u e , elle n 'é ta i t au t r e chose qu ' une 

fédérat ion avec un chef qui n 'avai t guère p lus d e 

pu i s sance que les a u t r e s . Les fédéra t ions son t les 

gouve rnemen t s les plus difficiles et les p lus compl i 

q u é s , et s'il y a un p r o b l è m e difficile à r é s o u d r e d a n s 

ce m o n d e , c 'es t de s o u m e t t r e à la loi et à la r a i son 

pub l ique une confédérat ion qui ne veu t p a s se sou

m e t t r e -, c 'es t tou jours une ques t ion de gue r r e et de 

menace de d issolut ion . Or, si ces cons idé r a t i ons on t 

de l ' impor tance m ê m e au xix" siècle, où la pu i s sance 

de l 'opinion publ ique es t g r a n d e , où la p r e s se et les 

au t r e s moyens d'influer su r l 'opiniou pub l ique sont 

p u i s s a n t s , songez à ce qu 'e l les deva ien t en avoir au 
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moyen â g e , lo rsque les confédérés étaient des 

h o m m e s qui n 'ava ient j amais écouté que leurs p a s 

s ions , leurs in té rê t s , et n 'avaient aucune idée d 'une 

société régu l iè rement o rganisée . 

Il n 'y avait donc aucune garant ie possible dans le 

gouvernement féodal. Le pouvoi r social se t rouva i t 

lui-même b r i s é , impui s san t . Qu'aurait- i l fallu pou r 

ar r iver à une garan t ie , pour ar r iver à un gouverne

ment nat ional ou p o u r s'en a p p r o c h e r du moins? 

Puisqu ' i l y avait a lors une force p ré to r i enne , la force 

féodale, il aura i t fallu que d ' au t res forces se d é v e 

loppassen t , que d ' au t r e s forces r ivales a r r ivassent 

sur la scène pol i t ique . Alors , les divers é léments 

aura ient pu se main ten i r les uns les au t r e s , a lors on 

aurai t pu les coordonner , a lors aura i t commencé la 

possibi l i té d 'une organisa t ion sociale et pol i t ique 

dans l ' in térê t de t o u s ; mais t an t que le pouvoir 

féodal étai t là, seul , p r é p o n d é r a n t , ne t rouvan t p e r 

sonne qui osâ t lui tenir t ê t e , ce t te organisa t ion étai t 

imposs ib le . 

En quoi cependan t les peuples du moyen âge , tel 

que nous venons de le décr i re , se dis t inguent- i ls des 

peuples anc iens? Il semble en a p p a r e n c e qu' i ls ont 

les uns et les au t res un seul pr inc ipe domina teur . 

Mais la différence es t celle-ci. Chez les peup les an

ciens, quand divers pr incipes é ta ient en p résence , la 

guer re s 'ensuivai t j u s q u ' à ce qu 'un pr incipe étouffât 

les au t r e s . Dans le moyen âge , le pr incipe domina

teur é ta i t seul , mais cependan t d ' au t res pr incipes 

exis ta ient , faibles, il es t vra i , mais en ge rme . II y 

avai t , s ans dou te , de n o m b r e u x châ teaux , des villes 

s ingul iè rement affaiblies, un commerce singulière-
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m e n t a p p a u v r i ; mais c e p e n d a n t il y avait des villes, 

des b o u r g s , un c o m m e r c e que lconque , des s o u v e 

n i r s munic ipaux ; c ' es t là, il faut le d i r e , le legs de 

l ' empire roma in p o u r lequel on lui doi t le p lus de 

r econna i s sance , et m ê m e , d a n s que lques p a y s , il y 

avait p lus que le souveni r . Et ne voyez-vous p a s bien 

de loin ce g rand m o t , la C o m m u n e , et pu i s une 

au t r e pu i s sance éga lement en g e r m e , faible auss i , 

mais qui exis ta i t c ependan t , la Royau té , et enfin un 

t ro i s i ème é lément , l 'Église ? Vous voyez donc qu ' a lo r s 

m ê m e que le pouvoi r féodal domina i t la soc ié té , il 

n ' a j a m a i s dominé c o m p l è t e m e n t les au t r e s p o u v o i r s , 

qui se t rouva ien t affaiblis, il es t vra i , mais qui ex is 

ta ien t , qui n ' a t t enda i en t que l 'occasion de se déve

loppe r , chacun , sans d o u t e , d a n s son in té rê t pa r t i cu 

lier, mais qu i , ma lg ré leurs vues e t leurs p ro je t s 

égo ï s t e s , devaient d a n s leur déve loppemen t servir la 

cause de l 'affranchissement de l 'Europe . Tous y on t 

con t r ibué ; c 'es t ce q u e j e vous ferai r e m a r q u e r dans 

la p rocha ine séance . 
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S O M M A I R E 

Si l'élément féodal était l'élément dominateur de la société européenne 
dans la seconde période du moyen âge, d'autres principes existaient 
au moins en germe et allaient lutter contre lui. — Tentative du prin
cipe théocratique pour se faire gouvernement et gouvernement exclu
sif. C'était à la fois une grande conception et une grande illusion. Il 
est dans la nature du christianisme de gouverner les âmes, mais non 
de s'occuper du gouvernement des intérêts matériels. La tentative 
théocratique devait donc échouer, malgré toutes les conditions de 
succès que l'Église semblait avoir dans sa lutte contre la féodalité. — 
Élément communal. Il n'avait jamais disparu entièrement, même 
sous l'action de la féodalité; il s'était maintenu surtout dans la Gaule 
méridionale et en Italie. — Deux principes différents dans l'organisa
tion communale : principe germain, association de familles; principe 
romain, association de citoyens. — Communes libres en Italie, en 
Suisse, en Flandre et sur les bords du Rhin. — Les républiques ita
liennes et les cantons suisses étaient certainement des gouvernements 
plus nationaux que ceux de la féodalité, mais ils ne l'étaient pas com
plètement, et de là leur chute rapide, surtout pour les républiques 
italiennes. Tyrannie de la bourgeoisie contre les autres classes ame
nant la guerre civile; villes souveraines ayant des pays sujets qui ne 
prenaient aucune part au gouvernement; absence d'unité; l'Italie n'a 
pu même arriver au système fédératif de la Suisse. 

MESSIEURS, 

L'élément féodal étai t un des é léments de la 

société eu ropéenne , telle que les événements l 'avaient 

faite alors ; l 'é lément féodal se t rouvan t pa r les cir

cons tances le plus fort, celui qui étai t le plus i m m é 

d ia tement suscept ib le d 'une organ isa t ion , s 'empara 
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tou t na tu re l l ement du pouvo i r , du g o u v e r n e m e n t de 

la socié té ; il imposa son o rgan i sa t ion et , ainsi que 

nous l 'avons fait r e m a r q u e r , i n d é p e n d a m m e n t du 

p r inc ipe de la féodalité qui régna i t d a n s le g o u v e r n e 

men t de la socié té , les formes féodales avaient é té , 

en quelque so r t e , app l iquées à t o u t e s choses dans ce 

t emps- l à . On en venai t j u s q u ' à donne r de l ' a rgent en 

fief, au lieu de le p r ê t e r c o m m e nous faisons aujour

d 'hui . Et la p ré t en t ion de la féodalité é ta i t év idem

ment de se cons t i tue r seule pu i s sance sociale, de se 

cons t i tue r pu i s sance un ique , exclusive. C'est là la 

p r emiè re p ré t en t ion de t o u t pr inc ipe qui a r r ive à se 

réa l i ser et à s ' empa re r du gouve rnemen t de la socié té . 

C'est là ce que tous les p r inc ipes et t o u s les é léments 

soc iaux ont success ivement t en té en E u r o p e ; chacun 

a t en t é de se cons t i tue r ma î t r e de la soc ié té , du gou

ve rnemen t , seul et à son profit , et c 'es t là l ' expér ience 

longue et dou lou reuse que devai t faire l 'Europe 

dans sa ca r r i è re po l i t ique . Elle devai t s u p p o r t e r 

t ou t e s les lu t t e s , t o u s les c o m b a t s don t ces p r é t e n 

t ions exclusives devena ien t néces sa i r emen t la cause 

ou le p r é t e x t e . Ainsi, vous savez tou t ce qu 'on souf

fert les peuples de l 'Europe avant d ' a r r ive r enfin à un 

gouvernemen t qu 'on p û t s é r i eusemen t appe l e r un 

gouve rnemen t na t ional , à un s y s t è m e qui , sans 

dé t ru i r e tel ou tel p r inc ipe , tel ou tel é lément , 

t rouvâ t le moyen d ' a ss igner à chacun sa p lace , d ' a c 

co rde r à chaque dro i t sa p a r t d ' influence. 

Ainsi, peu de t e m p s a p r è s le p r inc ipe féodal ,"ce 

fut le p r inc ipe t héoc ra t i que qui e s saya de s ' e m p a r e r 

de la société , de se faire g o u v e r n e m e n t et gouve rne 

men t exclusif. Nous vous avons pa r l é , d a n s la p r e -
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mière par t ie de cecou r s , de Grégoire VII, l 'auteur prin

cipal du sys tème théocra t ique , l ' homme qui voulait 

soumet t re à l 'empire sacerdota l l 'Europe ent ière e t 

tous ses gouve rnemen t s . C'était donc la Rome c h r é 

tienne qui voulai t , sous une au t re forme, ressa is i r le 

scep t re du m o n d e , qui avait é chappé aux mains 

affaiblies de la R o m e ancienne. 

C'était là une g rande concept ion e t , en m ê m e 

t emps , une g rande illusion ; une g rande illusion, car 

c'en sera tou jours une que de vouloir ce qui es t en 

contradict ion avec le pr incipe d 'où l'on pa r t , ce qui 

est en contradic t ion avec la base même sur laquelle 

on se pose , et telle é tai t , ce me semble , la posi t ion du 

p rê t re chrét ien voulant se faire chef pol i t ique e t 

gouverneur du m o n d e . Le chr is t ian isme, pa r sa 

na ture , pa r son essence , doi t a sp i re r à éclairer les 

intelligences et nul lement à gouverner les choses . 

C'est à l ' empire des âmes et nul lement à celui des 

corps qu'i l doi t t e n d r e . La société civile, le ch r i s t i a 

nisme doit la vivifier; il doi t , p a r ses p r écep t e s , pa r 

ses exemples , pa r ses divins ense ignements , lui ap la 

nir les voies à l ' é tabl issement du droi t humain , en 

par lant aux h o m m e s de leur origine commune , d e 

leur f ra terni té , en leur par lan t d 'un o r d r e d ' idées 

bien au-dessus des déba t s des choses monda ines . 

Encore une fois, en t enan t ce langage , il aplani t les 

voies à l ' é tab l i ssement des sociétés civiles fondées 

sur les p r inc ipes de jus t i ce , à l ' é tabl issement des 

sociétés civiles ra t ionnel les . Mais aplanir les voies , 

c 'est au t re chose que de p r e n d r e soi-même les 

rênes de l 'Éta t , de se faire gouverneur des in térê ts 

matér ie ls , de se p lacer au milieu des choses h u m a i -
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ries et t e r r e s t r e s . Non, cela n 'é ta i t p a s d a n s la n a t u r e 

du chr i s t in ian isme. Celui qui pa r le au n o m de la 

jus t i ce divine, ne pouvai t se faire jus t i ce huma ine . 

En d ' au t r e s t e r m e s , le s ace rdoce chré t ien es t , de sa 

n a t u r e , universe l , c o s m o p o l i t e ; le p r ê t r e ch ré t i en , 

en t an t que p r ê t r e , n 'a pas de na t ion , il n ' e s t pas 

l ' apô t re des h o m m e s de tel ou tel c l imat , il es t le 

p r ê t r e , l ' apô t re de l ' humani té ; il ne doi t p a s r e s 

s e r r e r ses dés i r s , ses v œ u x , ses efforts d a n s un 

cercle que lconque , c 'es t p o u r l ' humani té ent ière 

qu'il doi t t ravai l ler , c 'est l ' humani té ent ière qu'i l doit 

che rche r à r a m e n e r dans le giron de l 'Église. Dès 

lo rs , il y a con t rad ic t ion en t re le s ace rdoce chré t ien 

et l ' empire d e s na t ions t e r r e s t r e s , qui sont , de leur 

n a t u r e , b o r n é e s , c i r consc r i t e s , qui au ron t tou jours , 

pa r la na tu r e m ê m e des choses , des in té rê t s qui ne 

sont p a s h o m o g è n e s , qui ne sont pas m ê m e analogues 

et qui sont souvent con t r a i r e s . Or, t ou t cela es t en 

cont radic t ion avec la n a t u r e môme du ch r i s t i an i sme , 

avec la na tu r e de l ' apô t re du ch r i s t i an i sme , e t , 

d isons- le , il es t p lus que singulier d ' en t end re un 

p r ê t r e chré t ien pa r l e r p laces for tes , p r i s o n s , c anons 

et finances. Eh ! Mess ieurs , c 'es t un si g rand empi re 

que celui des â m e s , c 'es t un t r ô n e si élevé que la 

chai re évangél ique , que h o r s de là, il n 'y a p o u r le 

s a c e r d o c e q u ' a b a i s s e m e n t et m i s è r e . 

Aussi , c o m m e nul n ' e s t p u i s s a n t con t re la n a t u r e 

des c h o s e s , c o m m e c 'es t là l 'écueil con t r e lequel vont 

se b r i se r les pass ions h u m a i n e s , la t en ta t ive t héoc ra -

t ique ne t a r d a pas à échouer . Et voyez encore une 

fois la force des c h o s e s ; ce t te t en ta t ive échoua q u o i 

que sou tenue pa r une pensée forte, pa r la science, car 
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alors les savants é ta ient les p r ê t r e s , quoique soutenue 

pa r l 'action compac te et uni ta i re de l 'Église, et 

para i ssan t ainsi réunir t ou te s les condi t ions de 

succès dans sa lu t te con t re la féodalité ignorante , 

contre la féodalité mal unie, cont re la féodalité livrée 

t rès -souvent au d é s o r d r e et à tou tes les conséquences 

du dé so rd re , c ' es t -à -d i re à la faiblesse ! Elle échoua , 

et échoua de bonne heure , car on peut dire que déjà 

à la fin du xm e siècle, l 'émancipat ion de la société 

laïque étai t achevée . 

Mais un au t r e pr incipe se t rouva i t la tent dans la 

société féodale. Il es t vrai que l 'h is toire , pendan t 

de longues années , n 'en a pas par lé , et c 'est dans les 

t emps mode rnes seulement que l 'historien a enfin 

cherché à reconna î t re les t r aces de ce pr incipe latent , 

qui n 'avai t j ama i s en t iè rement d i spa ru même au sein 

de la société féodale, je veux par ler de l 'élément po 

pulaire , de l 'é lément démocra t ique , de la Commune . 

Vous connaissez, et nous en avons par lé avec quel

ques détai ls au commencemen t de ce cours , vous 

connaissez le déve loppement des communes , ce 

qu 'on appel le vulga i rement l 'affrancliissement des 

communes en E u r o p e . La Commune , c 'était là un 

germe qui renfermai t en lui la réal isat ion de ce grand 

pr incipe qui doi t devenir le pr incipe d i r igeant des 

sociétés m o d e r n e s , l 'égalité civile; c 'est dans ce 

germe que se t rouva i t renfermé ce que nous a p p e 

lons la bourgeo is ie , le t ravai l l ibre , la par t ic ipat ion 

aux affaires puu l iques , les gouvernements na t io 

naux . 

Or, j ' a i dit que cet é lément social n 'avai t j ama i s 

en t iè rement d i sparu de la société , même sous l ' ac -
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t ion de la féodali té, môme lo r sque la féodal i té , 

c o m m e un ré seau de fer, pa ra i s sa i t couvr i r t ou t e la 

face de l 'Europe . Même a lo r s , ce g e r m e p r e s q u e l a 

t en t exis ta i t c ependan t . Car c 'es t p o u r écr i re plus 

c o m m o d é m e n t , c 'est p o u r a b r é g e r , qu 'on p e u t dire 

que du t e m p s de la féodali té il n 'y avait p lus de 

peup le en E u r o p e . C'est là une de ces généra l i tés 

qui sont c o m m o d e s c o m m e t o u s les énoncés s im

ples et abso lus , ma i s ne son t p a s conformes à la 

vér i té . 

Sans dou te , la m a s s e des serfs n ' é t a i t que t r o p 

g rande ; sans d o u t e , la m a s s e des h o m m e s r e n t r a n t 

dans le sys t ème féodal é ta i t t r è s - g r a n d e . Mais il e s t 

vrai en m ê m e t e m p s qu'i l es t tou jours r e s t é en Eu

r o p e , et s u r t o u t dans que lques pa r t i e s des vil les, des 

b o u r g s qui é ta ient hab i t é s p a r d ' au t r e s h o m m e s 

que des se igneurs et des serfs . Et cela es t s u r t o u t 

vrai p o u r les pays du midi , pou r le midi de la F rance , 

p o u r la Gaule mér id iona le , p o u r l 'I talie en pa r t i cu 

lier, car on di ra i t que plus on se r a p p r o c h a i t du 

siège an t ique de la pu issance de Rome et p lus on s 'é

loignai t du no rd , moins la féodalité j e t a i t des rac ines 

p rofondes , p lus elle r encon t ra i t d 'obs tac les à s 'em

p a r e r du p a y s . Aussi , es t -ce un fait no to i re que , dans 

la péninsule i ta l ique, la féodalité ne s 'es t j a m a i s é la -

blie avec ces profondes rac ines qu'el le a j e t é e s en 

Allemagne et dans d ' au t r e s pa r t i e s de l 'Europe . Il y 

a m ê m e eu dans la péninsule des villes qu i , sans 

d o u t e , se sont t rouvées dans u n é ta t de décadence , 

ma i s cependan t n 'on t j a m a i s p e r d u leur exis tence 

de villes et n 'on t j a m a i s é té dans la d é p e n d a n c e 

complè te d 'un se igneur féodal. Cela es t vrai de 
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Venise, de Ravenne , de Gênes, de Rome même , de 

Pise , de Gaëte et d ' au t res villes. 

Ainsi, soi t en Ral ie , soi t a i l leurs , p lus ou moins , 

il es t vra i , cet é lément au t r e que les se igneurs et les 

serfs, cet é lément peup le , cet é lément bourgeo i s , 

n 'avai t j a m a i s complè t emen t d i spa ru . Et ce que je 

dis des h o m m e s , j e le dis du pr incipe communal ou 

municipal ; il en res ta i t tou jours des déb r i s . 11 ne 

s 'appl iquai t ce r tes plus à aucune action pol i t ique, 

pas même au gouvernemen t de la ville, mais il s ' ap 

pl iquai t , du moins , à des ac tes de la vie civile. C'est 

au moyen des débr i s de l 'ancienne organisat ion mu

nicipale qu 'on pouvai t faire des tes taments et au t r e s 

actes de la vie civile. Ainsi, le ge rme res ta i t , il é tai t 

latent , il a t t enda i t que ce sol si bouleversé p û t se 

r epose r , il a t t enda i t un rayon de soleil p o u r fructi

fier de nouveau . 

Mais ici, il es t i m p o r t a n t de se r appe le r que le 

pr incipe de l 'organisat ion communale était double ; 

il devait l ' ê t re , car il y avait le pr inc ipe de l 'organi

sat ion communa le du Nord e t celui de l 'organisa t ion 

communale du Midi. Or, ces deux pr inc ipes n 'é ta ient 

pas complè t emen t iden t iques . Le pr incipe de l ' asso

ciation communale germaine , vous pouvez le r e t rou 

ver même au jourd 'hu i , il en res te encore des t races 

t r è s - f r appan tes en Angle ter re e t en Suisse , e t j e cite 

exprès ces deux p a y s , pa rce qu'i l es t d ' au tan t plus 

f rappant que le même pr inc ipe se soit plié à deux 

formes gouvernementa les si différentes. Ainsi, quand 

vous allez dans une des pe t i t es républ iques démo

c ra t iques de la Suisse , d a n s les pe t i t s can tons , ce 

sont des c o m m u n e s . Qu'y a-t-il là de vivace? C'est 
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l 'organisat ion communa le , et ce t te o rgan i sa t ion 

p o r t e l ' empre in te de l 'o rganisa t ion g e r m a i n e . Quand 

m ê m e ce ne sont plus des can tons d é m o c r a t i q u e s , 

c 'es t -à-d i re où il y ait des a s semblées géné ra le s , eh 

b ien , là encore la c o m m u n e es t essen t ie l lement une 

assoc ia t ion de familles. Ce sont d e s familles qui s 'as

socient en t re e l l es , m e t t e n t leurs in t é rê t s en com

mun, se ga ran t i s sen t les unes les a u t r e s , se s o u m e t 

t en t à cer ta ines règles dans le b u t de se ga ran t i r 

r é c i p r o q u e m e n t . Et sans en t re r d a n s une d i scuss ion 

pol i t ique , voyez l ' appl icat ion de ces p r inc ipes à la 

vie civile. Là, le g o u v e r n e m e n t centra l vous n a t u r a 

l iserai t - i l? C'est poss ib le . Mais il n 'y a p a s de pu i s 

sance pub l ique qui pu isse vous faire bourgeo i s de 

ce t te c o m m u n e ; il faut que ce soit l ' a ssemblée d e 

ces familles qui vous donne le d ro i t de bourgeo i s ie , 

ou p lu tô t qui vous le vende . Ainsi, vous pour rez ê t r e 

na tura l i sé ci toyen actif, chef de l 'État , mais non 

bou rgeo i s . 

De m ô m e , on a d m e t dans ce pays- là ce qu 'on a p 

pelle la r e c h e r c h e de la pa t e rn i t é . La r e c h e r c h e de 

la pa te rn i t é a lieu dans ces pays- là , non pa rce qu' i l 

y a des théor ies de d ro i t civil au t r e s que les n ô t r e s . 

Ils n 'en ont p a s , mais ils veulent savo i r à la cha rge 

de qui l 'enfant r e t o m b e r a . Ils son t ga ran t i s r é c i p r o 

q u e m e n t . Eh b ien , s'ils pensen t qu 'un enfant a p p a r 

t ient à un h o m m e de tel le c o m m u n e , ils veulent q u e 

la c o m m u n e le n o u r r i s s e , le sou t i enne . 

Mais le p r inc ipe roma in es t au t r e chose . Le m u n i -

cipe romain étai t une associa t ion de c i toyens , une 

associa t ion pol i t ique . R o m e avait ensui te confisqué 

à son profit les d ro i t s pol i t iques de ces mun ic ipes , 
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leur la issant un gouvernement abso lument muni 

cipal . Mais le pr inc ipe étai t l 'associat ion pol i t ique. 

Ces villes é ta ient souvera ines , elles se gouverna ient 

e l les -mêmes . Ainsi, j e le r épè t e , si Rome leur enleva 

toute action pol i t ique en ne leur la issant que l ' admi

nis t ra t ion communa le , le pr inc ipe n 'avai t p a s moins 

été l 'associat ion pol i t ique . 

Il y a p lus ; dans le munic ipe romain , on p rocéda i t 

à l 'élection des admin i s t r a t eu r s de la commune , et 

puis , une fois l 'élection faite, on ne s'en e m b a r r a s 

sait p lus , pa r ce que c 'étai t une associa t ion de ci toyens 

et d ' h o m m e s , et non une associat ion de familles. 

Vous voyez donc que les deux pr incipes d 'o rgani 

sation communa le n 'é ta ien t pas les m ê m e s ; il y avait 

la différence qu'il y a en t re la curiu et la landsgemeinde. 

Le ge rme de l 'organisat ion communale existai t 

donc . Je ne pas fais ici le r é sumé h is tor ique des cir

cons tances qui ont amené l 'affranchissement des 

c o m m u n e s , qu 'on devra i t appe le r , avec plus de 

raison, l ' insurrect ion des communes cont re la ty ran

nie ; ce qu 'on a appelé l 'affranchissement des c o m 

munes , ce sont les t r ansac t ions qui se faisaient ap rè s 

le comba t en t r e les va inqueurs e t les vaincus . Mais 

la créat ion des communes n 'a p a s eu le même résu l t a t 

pa r t ou t . Ainsi, ce grand fait social se ramifie et 

t rouve une tr iple ramification. Les unes ont été 

affranchies et son t r e s t ées ce qu 'on pour ra i t appeler 

des communes p u r e m e n t civiles, des communes qui 

avaient la gest ion des in térê ts c o m m u n s , mais sans 

aucune espèce de par t ic ipat ion à l ' adminis t ra t ion de 

l 'État . D 'au t res ont été des communes qui , à la vér i té , 

ne sont p a s devenues souvera ines , mais ont pou r t an t 

Source BIU Cujas



338 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

asp i ré à p r e n d r e une p a r t que l conque d a n s l ' a d m i 

n is t ra t ion pol i t ique de l 'État . Enfin, il y a eu une 

t ro i s i ème classe , les c o m m u n e s a b s o l u m e n t pol i t i 

q u e s , les c o m m u n e s qui on t a sp i r é d i r ec t emen t , 

imméd ia t emen t , non-seu lement à s ' admin i s t r e r , mais 

à se gouverne r seu les , bref, les c o m m u n e s l ib res . 

Les deux p r e m i è r e s c lasses de c o m m u n e s , nous 

n 'en pa r l e rons p a s ici, nous les r e t r o u v e r o n s a i l leurs . 

Mais p o u r n o t r e ques t ion de la format ion des gou

v e r n e m e n t s na t ionanx et des g o u v e r n e m e n t s de p r i 

vilège, c 'es t de la format ion des c o m m u n e s l ibres 

que n o u s avons besoin de pa r l e r . 

Après les obse rva t ions que j e viens de vous p r é 

sen te r , vous m'avez p révenu en devinant , quand 

m ê m e l 'h is to i re ne vous le d i ra i t p a s , que ces c o m 

munes l ibres devaient se t r ouve r essen t ie l lement là 

où le p r inc ipe communa l , où le p r inc ipe popu la i re 

é ta i t p lus fort et la féodalité p lus faible. C'est là une 

c i rcons tance na tu re l l e . Ainsi , vous le savez t o u s , ce 

fut s u r t o u t en Italie que le p r inc ipe des c o m m u n e s 

l ib res se déve loppa avec une force, une act ivi té qui 

a la issé des t r a c e s br i l lan tes d a n s l ' h i s to i re . Il se 

déve loppa aussi dans le midi de la Gaule ; mais là on 

toucha i t de p lus p r è s à la féodalité du n o r d , on n 'en 

é ta i t p a s s épa ré p a r les Alpes ; la t en ta t ive fut faite, 

ma i s elle échoua . P lus t a r d , des c i rcons tances pa r t i 

cul ières amenèren t les m ô m e s t en ta t ives en Suisse , 

et c 'es t de ce t te lu t te q u ' e s t résu l tée la confédéra t ion 

su i sse , qui existe encore . Enfin, la c o m m u n e l ibre 

s 'é tabl i t auss i en F landre , su r les b o r d s du Rh in , au 

sein de la ligue hanséa t i que . Mais d a n s ces pays- là , 

t o u t en ayant une assez g r a n d e indépendance p o u r 
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ses affaires in té r ieures , elle ne joue pas un g rand 

rôle pol i t ique, pa rce q u e , p r è s de ses m u r s , se t rou

vait la féodalité a rmée de tou tes p ièces . 

Qu'étai t -ce donc que ces gouvernements des com

munes l ibres au moyen âge qu 'on appel le les r é p u 

bl iques i ta l iennes, ou bien la confédérat ion su i sse? 

Cer tes , nul ne peu t con tes te r que ces gouverne

ments ne fussent des gouvernements bien plus 

nat ionaux que le gouvernement dont ils p rena ien t la 

place, et su r tou t que le gouvernemen t de la féodali té . 

Et je ne crois p a s me l ivrer aux illusions de ma j e u 

nesse si j e dis qu'i l es t imposs ib le de l ire, sans une 

profonde é m o t i o n , l 'h is toire des r épub l iques i ta

liennes ainsi que l 'h is toire des can tons su isses . Que 

de courage , que de génie souvent , et quelle p r o d i 

gieuse act ivi té et quels succès é tonnan t s dans un 

temps comme celui don t il s 'agit , au milieu des dif

ficultés avec lesquelles ces h o m m e s devaient com

ba t t r e chaque j o u r , à chaque in s t an t ! Que n 'on t - i l s 

pas souffert! Mais ils é ta ient animés pa r un pr inc ipe 

qui étai t a lors i ndomptab l e . Quand vous lisez l 'h is 

toire de la défense de Crème con t re Barbe rousse , 

quand vous voyez a p p r o c h e r les mach ines de guer re 

sur lesquel les le cruel e m p e r e u r avait fait a t t a che r 

les enfants d 'un g rand n o m b r e de familles, quand 

vous entendez ces enfants crier aux ass iégés : « Ne 

craignez p a s , t irez tou jours », quand vous voyez 

ces cadavres t o m b e r en morceaux au pied des mu

rail les, pourr iez-vous dou te r qu'i l n 'y eût là un sen

t iment profond qui devait l ' empor te r su r t ou t ? Et 

ce t te ville de Milan, que nous voyons aujourd 'hui 

matér ie l lement si f lorissante, a été dé t ru i t e de fond 
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en comble , elle a é té r a sée au p ied de la l e t t r e . Et 

c e p e n d a n t elle es t sor t ie de ce d é s a s t r e . Les c i toyens 

qu 'on avait d é p o r t é s se son t r e t rouvés avec assez de 

force et d ' énerg ie n o n - s e u l e m e n t p o u r r e c o n s t r u i r e 

une ville, mais p o u r r econs t ru i r e sa p u i s s a n c e . 

Or, il é ta i t d a n s la n a t u r e de ces g o u v e r n e m e n t s 

qui lu t ta ient con t r e la féodali té, il é ta i t d a n s leur 

n a t u r e d ' ê t r e des g o u v e r n e m e n t s bien a u t r e m e n t na 

t ionaux que celui auquel ils succéda ien t . Les formes 

auss i le p rouven t . U y avai t là une a s semb lée , il y 

avait là élect ion de m a g i s t r a t s qui o rd ina i r emen t (le 

souveni r des choses an t iques plai t tou jours ) s ' a p p e 

laient les deux consu l s , l 'un cha rgé de la g u e r r e , 

l ' au t re c h a r g é de l ' admin i s t ra t ion de la j u s t i c e . Et 

il y avai t m ê m e , d a n s ces r é p u b l i q u e s , un souveni r 

de la centur ie roma ine , car au son de la g r o s s e 

c loche on se réun issa i t en a r m e s qua r t i e r p a r q u a r 

t ier , e t chaque qua r t i e r avai t son c o m m a n d a n t . 

C'étaient les cen tur ies r o m a i n e s . Seulement , voilà les 

t e m p s m o d e r n e s , on se réun i ssa i t , non a u t o u r de 

l ' a ig le , mais a u t o u r du carruccio; c 'é tai t un c h a r 

a t te lé de bœufs au milieu duque l s 'élevait une so r t e 

de mâ t p o r t a n t en h a u t le d r a p e a u de la c o m m u n e , 

p lus b a s un chr i s t les b r a s é t endus c o m m e p o u r 

donne r sa bénédic t ion aux c o m b a t t a n t s , et su r ce 

c h a r é ta i t un chape la in qui cé lébra i t la m e s s e . Ce 

cha r é ta i t un emb lème à la fois pol i t ique et re l i 

gieux. Beaucoup de nob les , de se igneur s , d a n s p lu

s ieurs de ces villes, s ' é ta ient é tabl is d a n s la ville 

m ê m e ; il y avait eu une e spèce de fusion, e t 

les bou rgeo i s d a n s que lques villes avaient insc r i t 

ces nob les p a r m i les c i toyens . Il y avait donc là 
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une ten ta t ive de gouverment dans l ' intérêt de t o u s . 

La Suisse aussi a eu des gouvernements qui , à 

coup sûr , é ta ient des gouvernements na t ionaux , com

pa ré s à ceux de la féodali té. Les Suisses ont m o n t r é 

un courage prod ig ieux que l 'h is toi re n 'oubl iera 

j a m a i s , et il faut ajouter plus de ténaci té et p lus de 

sens peu t - ê t r e que les h o m m e s des r épub l iques 

i ta l iennes. L'Italien fut davan tage ce que sa na tu r e 

mér idionale voulait qu'il fût, il voulut à la fois la 

l iberté et la r i chesse , il sacrifia à la fois à la pol i t ique 

et aux a r t s , à la guer re et aux sc iences . Aussi , quand 

on par le des i l lus t ra t ions de ce pays , des monumen t s 

don t il es t couver t , il ne faut pas l 'oublier, t ou t e s 

ces g r andes cons t ruc t ions , ces villes si n o m b r e u s e s 

doivent en g r ande par t i e leur na issance aux siècles 

des r épub l iques i tal iennes. La r ichesse étai t g r ande , 

la p ropr i é t é immense , le commerce des villes mar i 

t imes étai t à peu p rès exclusif, et comme les m œ u r s 

publ iques é ta ient s imples , le ci toyen employai t ses 

t r é so r s à l 'embell issement de sa pa t r i e . Et cependan t 

tou t cela d i spa ru t et , pou r les républ iques i ta l iennes, 

t ou t cela a r ap idemen t d i spa ru . Les unes ont é té 

soumises , conqu ises , dépouil lées de tous dro i t s ; les 

au t r e s ont su rnagé , mais elles n 'é ta ient plus les r épu

b l iques du moyen âge , elles é ta ient des r épub l iques 

a r i s t oc ra t i ques , des a r i s tocra t ies é t ro i tes et fermées, 

les r épub l iques de Venise, de Gênes et de Lucques . 

Les cantons suisses ont é té moins ma lheureux , ils 

on t é c h a p p é à cet te des t ruc t ion ; mais en Suisse 

aussi un g rand n o m b r e de ces cantons se t ransfor 

m è r e n t en can tons a r i s tocra t iques et , d 'a i l leurs , ils 

on t dû b e a u c o u p à la simplici té de leurs m œ u r s , à 

Source BIU Cujas



342 C O U R S D E DROIT CONSTITUTIONNEL. 

leur c o u r a g e e t , a jou tons- le , à l eurs m o n t a g n e s , à 

leur p a u v r e t é et à la j a lous ie des pu i s sances vo is ines . 

Et c e p e n d a n t le Suisse m ê m e , m a l g r é sa p a u v r e t é , 

ma lg ré ses m o n t a g n e s , a vu t ro i s fois l ' é t ranger fouler 

son sol . 

D'où vient ce t te chu te si r a p i d e , s u r t o u t p o u r les 

r épub l iques i t a l i ennes? D'où v iennent ces d é s a s t r e s 

a p r è s t a n t de g r a n d e u r e t de gloi re , ce t t e faiblesse 

a p r è s t a n t de force ? On en a c h e r c h é bien des expl i 

ca t ions . Je crois qu 'e l les sont t o u t e s v ra ies , d a n s ce 

sens qu 'e l les r e n t r e n t t o u t e s , à m o n avis , d a n s deux 

causes p r inc ipa les : c 'es t que le g o u v e r n e m e n t de 

ces r é p u b l i q u e s , t o u t en é t an t p lus na t iona l que le 

g o u v e r n e m e n t auquel il succédai t , n e l ' é t a i t p a s assez, 

ne l 'était p a s c o m p l è t e m e n t . Le b o u r g e o i s , lui auss i , 

a voulu p lus d 'une fois se faire d o m i n a t e u r et domi

n a t e u r exclusif au pré jud ice de ceux qu'i l r e g a r d a i t 

c o m m e d 'une classe inférieure à la s ienne, ou des 

h o m m e s qui avaient a p p a r t e n u à la nob les se . Il n 'y 

avait p a s g o u v e r n e m e n t égal , jus t i ce éga lemen t p r o 

tec t r ice p o u r t o u s , gouve rnemen t établ i v é r i t a b l e 

m e n t dans l ' in térê t généra l . Dès l o r s , p lus d 'une de 

ces pe t i t e s r é p u b l i q u e s s 'es t a b a n d o n n é e à une vér i 

t ab l e ty rann ie , ty rann ie auss i d u r e q u a n d elle e s t 

exercée pa r p lus ieurs que lorsqu 'e l le es t exercée p a r 

un seul . Et quel é ta i t le r e m è d e ? C'était l ' insur rec t ion , 

la gue r r e d a n s la p lace pub l ique , la gue r re civile avec 

le décha înemen t de t o u t e s les pa s s ions , de vér i 

t ab les pass ions mér id iona les . De là une cause d ' insé 

cur i té , d 'affa ibl issement ; les pa r t i s les p lus hos t i l es 

déch i ra ien t le sein de ces r é p u b l i q u e s , et p lus d 'une 

fois ces pa r t i s se mi ren t à la so lde de l 'ennemi e t 
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commiren t le plus g rand des cr imes qu 'un citoyen 

puisse c o m m e t t r e , celui d ' appe le r l 'ennemi dans sa 

pa t r i e . L ' h i s t o i r e de ce t emps- là es t pleine de parei ls 

faits, et vous savez que les plus belles gloires des 

répub l iques i tal iennes ont passé leur vie dans l'exil 

et dans la misè re , on t p a s s é leur vie à d i re comme 

le Dante : « Tu ne sais pas combien es t amer le pain 

» d ' au t ru i , combien il es t du r de m o n t e r et de s -

» cendre l 'escalier d ' au t ru i ». Voilà dans quel é ta t 

l 'espr i t de pa r t i avai t mis ces r épub l iques . 

Et de là une au t r e conséquence . Ces gouverne

men t s n 'é ta ien t p a s des gouvernement s généraux ; 

l ' ant iqui té ne connaissa i t que des gouvernement s de 

villes, c 'é tai t de m ê m e en I tal ie . Il y avait élection, 

mais p a r la ville seulement , et lo r sque ce t te ville de 

Milan si hé ro ïque devenai t maî t resse de quelques 

villes dans son vois inage, elle voulait les gouverner 

en ma î t r e s se . On ne savai t pas ce que c 'étai t q u ' i n 

co rpo re r , on ne savait pas é tabl i r l 'égalité civile pa r 

incorpora t ion . 

Ce que je dis de Milan, j e le dis des au t res villes 

i tal iennes et des can tons su isses eux -mêmes . Je l'ai 

déjà di t , les can tons d 'Argovie, du Tessin, de Vaud, 

ont été j u s q u ' à nos j o u r s des pays suje ts , gouvernés 

pa r des villes souvera ines et n ' é t an t admis à aucune 

par t i c ipa t ion au gouvernement . Ce n 'es t que depu is 

la Révolut ion française qu ' i ls ont é té affranchis et 

son t devenus par t i e in tégran te de la confédérat ion. 

Ceci nous amène à la cause dern iè re , à la cause 

qui les e m b r a s s e tou te s , à l ' ignorance du pr inc ipe 

de l 'uni té , à l ' absence de l 'unité ; c 'étai t là le péché 

originel de tou tes ces r é p u b l i q u e s , c 'est qu'el les 
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éta ient des villes, des munic ipa l i tés ; c 'es t que c o m m e 

vil les, c o m m e munic ipa l i tés , elles n ' on t j ama i s pu 

s 'élever à une au t r e cons t i tu t ion po l i t ique . Elles on t 

eu un courage admi rab l e , un g rand génie , elles on t 

fait des efforts qui au ra ien t pu sauver dix fois un 

p a y s , et t ou t cela a é té inutile p a r c e qu 'e l les n ' é t a i en t 

que des vil les, des munic ipa l i t é s . N o n - s e u l e m e n t ce 

n ' é ta i t p a s l ' I tal ie, mais ce n ' é ta i t p a s m ê m e la Lom-

b a r d i e , la Toscane , ce n ' é ta ien t que les villes de 

Milan, de F lo rence , de P i se . La Suisse es t a r r ivée à 

se confédérer de nouveau , à se confédérer tant bien 

que mal . Grâce-à sa pos i t ion , ce t te confédéra t ion , 

quo ique le lien fédéral fût faible, a pu subs i s t e r . 

L'Italie, p lus vive, p lus pas s ionnée , ne s 'es t m ê m e 

p a s p r ê t é e au sys t ème fédératif, qui n ' au ra i t p a s suffi 

p o u r la p r o t é g e r , car il lui fallait une bien au t r e 

force p o u r se sauver qu'i l n 'en fallait à la Suisse . 

Vous voyez là la cause de ce t e r r ib le d é s a s t r e ; 

c'en a é té un , car à la chu te des r épub l iques i t a 

l iennes a succédé un é t a t de para lys ie . Les a r t s on t 

t rouvé une exis tence p réca i r e , mais r ien n 'a p lus é té 

poss ib le de ces concep t ions g r a n d e s et élevées qui 

ont h o n o r é les bel les é p o q u e s de ce p a y s . Dieu 

veuille du moins que l ' exemple de la péninsu le i ta

l ique soit tou jours devan t les yeux des na t i ons e t 

leur soi t une p reuve que le p lus g r a n d c r ime q u ' o n 

pu i s se c o m m e t t r e , c 'es t d'affaiblir son pays ; il faut 

avan t t o u t lui conse rve r sa force, ca r sans force il 

n 'y a p a s d ' i ndépendance , et sans i n d é p e n d a n c e , il 

n 'y a ni l ibe r t é , ni m ê m e d igni té h u m a i n e . 
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S O M M A I R E 

Principe monarchique; il se présente au moyen âge sous deux formes: 
la monarchie romaine établie d'abord comme une grande magistra
ture, prenant une autre forme sous Dioclétien et finissant, après son 
alliance avec le sacerdoce chrétien, par être regardée comme un 
pouvoir de droit divin ; la royauté barbare élective en droit et main
tenue en fait dans certaines familles. L'une ou l'autre forme prévaut 
selon les lieux, les circonstances, les antécédents du pays. — La 
royauté devient féodale avec la féodalité, forte ou faible selon qu'elle 
a des fiefs plus ou moins considérables, mais conservant toutefois 
quelque chose de plus que son simple titre. — Circonstances favo
rables pour elle : anciens souvenirs de l'Empire; sentiment de pré
férence du peuple à son égard; sympathies de l'Église causées en 
partie par sa haine contre les seigneurs féodaux; sympathies des 
juristes conduits par leurs études des monuments du droit romain à 
voir dans l'Empire l'ordre et la régularité qu'ils ne trouvent pas dans 
la féodalité ni dans la commune. La royauté concentrée dans un 
homme et maintenue par le principe de l'hérédité était assurément 
propre à profiter de ces circonstances, et elle arriva à se constituer 
soit en monarchie absolue ou quasi-absolue, en absorbant les autres 
formes, soit en monarchie limitée, en se les associant et en faisant une 
part à chacune. 

MESSIEURS, 

I n d é p e n d a m m e n t de la commune don t nous avons 

signalé l 'exis tence, la marche progress ive et l'affran

ch i s semen t , i n d é p e n d a m m e n t de la féodalité e t de 

l 'Église, il y avait encore un au t re pr incipe qui asp i 

ra i t à s ' empa re r du gouvernement de la société : c 'é-
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ta i t le pr inc ipe m o n a r c h i q u e , c 'é tai t la r o y a u t é . Nous 

avons vu la p a r t qui lui revenai t dans le déve loppe 

m e n t social , la p a r t qui lui revenai t en par t i cu l ie r 

dans le déve loppemen t de ces deux g r a n d s faits s o 

ciaux, l 'égali té civile et l 'uni té na t ionale . Je ne 

rev iendra i p a s sur ce que nous avons di t a lo r s , j e 

r appe l l e seulement que ce qui avait p r inc ipa lemen t , 

ce qui avait , p lus que t ou t e au t r e chose p e u t - ê t r e , 

con t r ibué au succès du pr inc ipe m o n a r c h i q u e et 

secondé ses efforts, c 'es t que ce p r inc ipe , pa r la 

n a t u r e m ê m e des choses , pa r ce qu'i l se t rouva i t , en 

que lque s o r t e , concent ré dans un individu, é ta i t 

capab le de se pl ier à t ou t e s les fo rmes , de s ' a d a p t e r 

p lus ou moins à t o u s les s y s t è m e s , sans j ama i s ces 

ser d ' ê t r e c o m p l è t e m e n t lu i -même. 

Ainsi , que t rouvez-vous au moyen â g e ? Vous r e 

t rouvez la royau té sous deux formes pr inc ipa les , la 

forme roma ine ou, p o u r mieux d i re , a lors byzant ine , 

et la forme b a r b a r e . La forme romaine qu 'on a p p e 

lait l 'Empire , vous le savez, l 'h is to i re de R o m e vous 

l ' a p p r e n d , ce t te forme de la mona rch i e s 'é tabl i t 

d ' a b o r d comme une g rande m a g i s t r a t u r e élect ive, en 

a p p a r e n c e du moins , car les p r e m i e r s e m p e r e u r s 

roma ins se po r t a i en t u n i q u e m e n t c o m m e hé r i t i e r s , 

en que lque so r t e , de l ' omnipo tence des comices , de 

l ' au tor i té des p r é t e u r s , de la pu i s sance du Sénat , de 

l ' inviolabil i té des t r i buns et de la sa in te té des p o n 

tifes ; ils se po r t a i en t , en que lque s o r t e , c o m m e les 

hé r i t i e r s de t ou t e s ces m a g i s t r a t u r e s , de t o u t e s ces 

b r a n c h e s du pouvo i r social , et se cons t i tua ien t ainsi 

c o m m e la g r ande et la s u p r ê m e m a g i s t r a t u r e de 

l 'État . Mais peu à peu ce t te or ig ine , qui é ta i t un sin-
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gulier mélange d ' u su rpa t i ons , commença a s 'oublier 

à m e s u r e que ce fait se prolongea ; les anciens sou

venirs s'effaçaient de plus en p l u s ; la puissance 

impéria le se dé tacha i t de plus en plus de ces idées 

qui l 'avaient accompagnée à son avènement , et le 

p r ince devenai t de plus en plus empereu r , sans ê t re 

ni consul , ni t r ibun , ni pontife. Ces idées de l 'ancien 

o r d r e de choses s'effaçaient, et l ' idée de la puissance 

impér ia le cons idérée en el le-même, pa r une c o n s é 

quence nature l le , prenai t tous les j o u r s des rac ines 

plus profondes . On peu t dire à bon droi t que le sys 

t ème impér ia l romain subi t une modification du 

t e m p s de Dioclétien, lo r squ 'une nouvelle forme d 'ad

minis t ra t ion s ' empara du pays , une adminis t ra t ion 

plus régul ière , mais qui n 'é ta i t plus l 'ancienne. Elle 

con t r ibua à effacer les anciens souvenirs de la Répu 

blique qui se r a t t acha ien t à la dignité impér ia le . 

Bientôt une au t re modification eut lieu dans la 

puissance impér ia le romaine ou byzant ine, comme 

vous voudrez l ' appeler . Le chr i s t ian isme avait é té 

adop t é pa r le pouvoir , le chr i s t ian isme étai t devenu, 

comme nous dir ions au jourd 'hu i , une religion offi

cielle ; le sacerdoce s 'était mis en contact intime 

avec la pu issance pol i t ique, et la pu i s sance pol i t ique, 

en favorisant le chr i s t i an i sme, en p ro t égean t le sa

ce rdoce chré t ien , lui emprun ta i t pou r elle des forces 

mora l e s . Et dès lors commencen t à péné t r e r dans 

les e sp r i t s cer ta ines idées auxquel les ils avaient é té 

j u s q u e - l à t o u t à fait é t r ange r s , c 'est-à-dire l 'alliance 

de la pu i s sance impér ia le avec les idées re l ig ieuses , 

et de là l ' idée d 'un pouvoir dér ivant d 'une au t re 

source que celle d 'où pouvai t dér iver le pou-
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voir des p r e m i e r s e m p e r e u r s , de là l ' idée d 'un pou

voir qui descenda i t d 'en h a u t , d 'un pouvo i r de d ro i t 

divin. 

Voilà les modificat ions que ce p r inc ipe subi t sous 

la forme romaine . 

En même t e m p s arr ivai t la royau té sous une forme 

tou t e différente, la r oyau t é des b a r b a r e s , si nous 

voulons donne r ce nom à la qual i té de chef de ces 

t r i b u s ; c 'était là une royau t é vé r i t ab lemen t élect ive, 

dans ce sens , du mo ins , que p o u r ê t r e élu chef d 'une 

de ces t r i b u s , d 'un de ces p e u p l e s , il fallait pa r sa 

b r a v o u r e personne l le , p a r son hab i l e té , ê t r e accep té 

comme tel p a r les t r ibus e l l e s -mêmes , p a r le peup le 

que l 'on conduisa i t à la gue r re ou à la conquê te . O r 

d ina i rement , il es t v ra i , l 'h is to i re nous l ' app rend , 

ces peup le s b a r b a r e s n ' accep ta ien t p o u r chefs que 

des m e m b r e s de la famille qui leur avait déjà donné 

des chefs d i s t ingués ; c 'est là un fait qui se r e p r o d u i t 

p r e s q u e tou jours dans le même é ta t social : c 'es t un 

fait t r è s -na tu r e l , les peup les s ' a t t achen t à la famille 

de celui qui leur a r endu de g r a n d s serv ices . C'est 

p a r la m ê m e ra ison qu ' au jou rd ' hu i e n c o r e , d a n s les 

pe t i t e s r é p u b l i q u e s d é m o c r a t i q u e s de la Suisse , s'il 

y a d a n s le canton de Schwitz un Rcid ing qui s ache 

c o m m a n d e r , il se ra n o m m é c o m m a n d a n t du can

ton , pa r ce que c'est un nom que la popula t ion affec

t ionne . 

Telles é ta ient les deux formes de la r o y a u t é à ce t te 

é p o q u e . Il y eut là dans ces t e m p s de t r o u b l e s , de 

confusion, de d é s o r d r e , il y eu t là de g r a n d e s osci l

la t ions ; t a n t ô t une de ces formes préva la i t , t an tô t 

l ' au t re p rena i t le d e s s u s , selon les c i r cons tances , 
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les lieux, les an técéden t s du pays où la ques t ion se 

déba t t a i t . Dès lo rs , il ne faut pas s ' é tonner de t rou 

ver qu 'en Angle te r re , pa r exemple , c 'était la forme 

b a r b a r e qui dominai t . L 'hep ta rch ie anglaise n 'é ta i t 

au t r e chose que la coexis tence de sep t chefs b a r b a 

re s que nous pouvons appe le r des ro i s , si nous vou

lons , mais dont nous venons de m o n t r e r la faiblesse. 

En Italie, au con t ra i re , chez les Os t rogo ths , vous 

re t rouverez la forme impér ia le , la forme roma ine . 

Quand vous étudiez l 'his toire de Théodor ic , quo ique 

Germain, quand vous étudiez les écr i ts de Cassio-

d o r e , vous croyez vous r e t rouve r au milieu des idées 

et des formes de la cour de Constant inople . Ils 

avaient abandonné les formes b a r b a r e s p o u r les 

formes impér ia les . C'était encore une chose tou te 

na ture l le . Ce royaume d 'assez cour te du rée s 'é tabl i t 

p réc i sément là où les idées , les hab i t udes , les 

m œ u r s de l 'Empire romain étaient encore p r e s q u e 

dans tou te leur pu issance . Il s 'é tabl i t là où, si l 'on 

voulait un conseiller qui ne fût pas venu de la Ger 

manie , on ne pouvai t t rouver qu 'un h o m m e ayant 

les idées , les pr inc ipes du sys tème romain . Le b u t 

des Os t rogo ths étai t donc d ' encadre r leur domina

t ion dans le c ad re impér ia l . C'était une idée tou te 

naturel le en Italie et , en conséquence , quo ique ce 

fût le r oyaume des Os t rogo ths , vous aviez les for

mes impér ia les . 

En généra l , vous l'avez sans dou te r e m a r q u é , la 

force s ' impose , elle peut ma lheureusemen t s ' impo

ser ; ma is , en dern ier résu l ta t , ce qui s ' impose de la 

manière la plus durab le et la plus in t ime, ce n ' e s t 

pas la force, c 'es t la civilisation. Nous avons eu occa-
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sion de le faire r e m a r q u e r au sujet des langues ; les 

langues des peup les civilisés s ' imposen t assez faci

lement aux peup les non civil isés, mais le con t ra i re 

n ' a p r e s q u e j a m a i s lieu. Je vous ai ci té un g r and 

exemple , celui de la Grèce et de R o m e . Les R o m a i n s 

ont b ien pu faire par le r latin t an t bien que mal aux 

Gaulois, aux E s p a g n o l s , aux I ta l iens du n o r d , mais 

ils n ' on t pu faire pa r l e r lat in aux Grecs ; c 'é ta ient 

au con t ra i r e les Romains qui par la ien t g r ec , qui se 

c royaient , en que lque so r t e , b a r b a r e s s'ils ne sava ient 

p a s le g rec , s'ils ne pouva ien t pas s ' exp r imer d 'une 

man iè re sat isfaisante en g rec , qui qu i t t a ien t le F o r u m 

p o u r aller é tud ie r le g rec à A thènes . C'était la langue 

du peup le civilisé qui s ' imposa i t au va inqueur . 11 en 

é ta i t de m ê m e p o u r la forme m o n a r c h i q u e don t nous 

pa r lons . Le r o y a u m e des O s t r o g o t h s venai t s 'é tabl i r 

en Italie d a n s un t e m p s où le souveni r de R o m e éta i t 

g r a n d ; eh b ien , au lieu que le pays accep t â t la forme 

germaine , ce furent les c o n q u é r a n t s qui a c c e p t è r e n t 

les formes r o m a i n e s . 

Mais au milieu de ces osci l la t ions , la société cepen

d a n t ne pouvai t pas s 'asseoi r sur des b a s e s s t ab les et 

r égu l i è res . Nous avons vu déjà que cela é ta i t à peu 

p r è s imposs ib le à ce t te é p o q u e , et la force des c h o s e s , 

au so r t i r de ce t te p é r i o d e , é tabl i t à peu p rè s d a n s 

t ou t e l 'Europe la féodal i té . Or, d a n s ce g r and m o u v e 

men t , dans ce g rand morce l l emen t de t o u t e s c h o s e s , 

le pouvo i r social , y c o m p r i s la r o y a u t é , aura i t pu 

d i spa r a î t r e , et c ependan t , il ne d i s p a r u t p a s c o m 

p lè t emen t , g râce p réc i sémen t à ce t te faculté d o n t 

nous avons pa r l é , g râce à ce t te duct i l i té , passez-moi 

l ' express ion , avec laquel le i! p u t se plier à des sys-
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t èmes d ivers . La royau té envahie pa r la féodalité se 

plia à la forme féodale, elle mit sa couronne sur un 

casque et d é p o s a le scep t re pou r p r e n d r e l 'épée du 

chevalier féodal. La domus divina des empereu r s de 

Constant inople se t rans forma en un châ teau avec ses 

tourel les ; au lieu de cet appare i l de g rands officiers 

qui en toura ien t la cour byzantine, on eut des h o m m e s 

d ' a rmes et des vas saux . Si elle avait des fiefs consi-

dérab les , elle étai t forte pa rce qu'el le étai t un sei

gneur pu issan t , sinon elle étai t faible, t rès-fa ible . 

Mais, forte ou faible, j amais elle ne se t rouva en éta t 

de pouvoir seule lu t te r con t re la féodalité. On a fait 

à cet égard des tab leaux s é d u i s a n t s ; on a dit qu 'au 

bou t du compte , un roi féodal étai t le p remie r pa rmi 

ses égaux , la clef de la voûte , et des imaginat ions 

plus br i l lantes encore ont voulu compare r les fiefs à 

la h ié ra rch ie et à l 'harmonie du sys tème céles te . La 

véri té es t que la royau té , ce p r é t endu soleil, é tai t 

impuissan t ; la vér i té es t qu' i l n'y avait pas un de ces 

p ré t endus satel l i tes qui ne qu i t tâ t son orbi te et n ' a p 

p o r t â t t ous les j o u r s de violentes pe r tu rba t ions dans 

le sys tème ; la véri té es t que la royau té étai t souvent 

bafouée, mépr i sée , p r e s q u e anéant ie , et que ces se i 

gneurs qui devaient r e p r é s e n t e r les mouvemen t s 

régul iers des a s t r e s , passa ien t t ou t leur t e m p s à des 

guer res in tes t ines . 

Cependant , il es t r e m a r q u a b l e , et ce fait est digne 

d ' examen, qu 'au milieu de ce d é s o r d r e , la r oyau t é a 

toujours conservé quelque chose de plus que son 

s imple t i t r e ; en voici les ra i sons , qui ne sont pas dif

ficiles à r econna î t re . 

C'était, avant tou t , ce déso rd re in t ime, cet te inca-
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pac i té de t o u t pouvoi r social régul ie r e t p r o t e c 

t e u r de t o u s qui f rappai t la féodali té . La féodalité 

n 'é ta i t , au fond, qu 'un g r and d é s o r d r e mul t ip le , 

violent , i r régul ier , capr ic ieux ; l ' abus de la force 

individuelle , de la pu i s sance de l ' individu su r l ' indi

vidu s'y p r é sen t a i t sous t o u t e s les fo rmes . Ainsi que 

nous l 'avons dit , c 'es t là ce qui fait que les m ê m e s 

peuples qui ont souven t accep té des g o u v e r n e m e n t s 

oppress i f s , n 'on t j a m a i s accep té la féodali té . Or, le 

peuple se t r o u v a n t d a n s cet é ta t , le peup le e x p o s é 

tous les j o u r s à ce t te pu i s sance de l ' homme su r 

l ' homme , de l ' individu sur l ' individu, à ce t te pu i s 

sance violente , i r régul iè re , capr ic ieuse , qui n ' ava i t 

pas m ê m e des lois généra les , t ou rna i t ses r e g a r d s 

a u t o u r de lui et sa is issa i t avec avidi té ce qui pouva i t 

lui offrir que lque e spé rance d 'a ide et de p ro tec t ion . 

Alors la r oyau t é m a n q u a i t de force, elle ne pouvai t 

a c c o r d e r de p ro tec t ion , elle ne pouvai t guère se p r o 

téger e l le-même. Mais elle r appe l a i t des souveni rs de 

force, des souvenirs de d ro i t , elle r appe la i t l 'Empire , 

et à m e s u r e qu 'on s 'éloignait du r ég ime impér ia l , 

les inconvénients de ce r ég ime d i spara i s sa ien t , t and i s 

que ses avan tages bri l la ient d 'un plus g rand éclat . 

On oubliai t le d e s p o t i s m e de la cour de Cons tant i -

nop le , et l 'on se r appe la i t la pu i s sance de R o m e , e t 

les lois de R o m e , et les m e s u r e s d ' o rd re généra l . 

Il faut a jouter que la r oyau t é féodale, non p a r un 

calcul positif et d i rec t , elle n ' é ta i t pas assez éclairée 

p o u r le faire, mais pa r cet te conna issance inst inct ive 

que nous avons p r e s q u e tous de no t re s i tua t ion , t r a i 

ta i t ses vassaux , ses serfs à elle, moins mal que les 

a u t r e s se igneurs ; la compara i son lui é ta i t favorable , 
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et dès lors , les monumen t s h i s tor iques en font foi, il 

a r r iva que le peuple et le roi para issa ient , en quelque 

sor te , l 'un et l ' au t re , deux oppr imés de la féodalité. 

Ils l 'étaient en effet dans une mesure très-différente, 

mais l 'un étai t o p p r i m é en t an t que roi , c 'est-

à-dire qu'i l pe rda i t à peu p rè s t ou t pouvoir , l ' au t re 

étai t opp r imé en t an t que peuple , de so r t e qu ' i ls 

se t rouvaien t sous le régime de la féodalité au m ê m e 

t i t re d ' opp r imés pa r cet te tyrannie sociale. 

Et de là la royauté t i ra i t un au t r e avan tage , qui 

était un sen t iment de préférence de la p a r t du 

peuple . 

Une t ro is ième c i rconstance favorable, c 'était 

l 'Église ; car le p r ê t r e aussi r edou ta i t avant tou t la 

féodalité. La monarchie p r o p r e m e n t di te , le p r ê t r e , a 

toujours e spé ré la dominer ou s'y associer , ou , 

du moins , en ê t re pu i s samment favorisé et p ro t égé ; 

il se r appe la i t les faveurs de la cour de Byzance p o u r 

l 'Église chré t i enne , il se rappela i t la soumission des 

rois b a r b a r e s , t and is qu'i l n 'a j amais pu se flatter de 

t r i o m p h e r des m œ u r s gross iè res des g rands sei

gneurs féodaux. Jamais ces deux puissances n 'on t pu 

se concilier, j amais elles n 'on t pu imaginer qu 'el les 

vivraient en bonne ha rmonie . Sans dou te le p r ê t r e 

favorisait la c o m m u n e ; le p r ê t r e a é té Guelfe, il a 

favorisé la commune ; mais il la favorisait plus encore 

comme un moyen cont re la féodalité que comme 

inst i tut ion popula i re ; cela es t vrai , du moins , du 

hau t c lergé, et cela es t p rouvé pa r la p r o m p t i t u d e 

avec laquelle le clergé s 'est r a t t aché au pr incipe de 

la monarch ie , et même de la monarch ie absolue . 

Ainsi l ' ant ipathie de l 'Église pou r le sys tème 

Source BIU Cujas



354 C O U R S D E DROIT C O N S T I T U T I O N N E L . 

féodal étai t un au t r e fait qui é ta i t éga lement favo

rab le à la r o y a u t é . 

Je vous en indiquerai un dern ie r . Vous savez t o u s 

quel es t le déve loppemen t de l ' espr i t humain qui a 

eu lieu p a r les é tudes théo log iques et p a r les é t u d e s 

de j u r i s p r u d e n c e . Aujourd 'hu i , le nom d e s a v a n t es t 

r é se rvé par t i cu l iè rement à ceux qui conna issen t à 

fond les sciences exac tes et p h y s i q u e s . Dans ces 

t emps- là , les savan t s é ta ient les théo log iens et les 

j u r i s t e s ; c 'é tai t là la science, et dans la p lus g r a n d e 

par t i e de l 'Europe , il n 'y en avait pas d ' au t r e . Or, il 

faut bien le d i re , la monarch ie do i t une g r a n d e 

reconna i s sance aux j u r i s t e s . Les j u r i s t e s é ta ien t la 

p l u p a r t o p p o s é s à t ous les au t r e s pr inc ipes et favo

rab les au pr inc ipe m o n a r c h i q u e . On les a fort accu

sés de cet te t endance , on les a accusés d 'avoir fait 

t o u s leurs efforts p o u r é tabl i r la m o n a r c h i e abso lue . 

Je ne veux pas les laver de tou t r e p r o c h e à cet éga rd , 

mais il faut voir le fait sous son vér i table po in t de 

vue . Où le ju r i s t e de ce t e m p s - l à p rena i t il son 

ins t ruc t ion ? Dans les souveni rs de R o m e , dans ce 

qu' i l pouvai t c o m p r e n d r e des m o n u m e n t s qui r e s 

ta ien t du dro i t romain . Pouvai t - i l r e m o n t e r aux 

t e m p s anc iens , pouvait- i l r e m o n t e r aux pé r iodes 

an té r ieures à l 'Empire ? Non. Ses idées se r e p o r t a i e n t 

t o u t na tu re l l ement sur ce qui étai t le p lus r a p p r o c h é 

de son t e m p s , sur l 'Empire , et m ê m e su r l 'Empire 

de Cons tan t inople ; il ne pouva i t p a s faire a u t r e 

m e n t . Dès lors il a d o p t a , en que lque s o r t e , d 'une 

maniè re tou te nature l le et s ans s'en dou te r , les idées 

de l 'Empi re de Cons tan t inople . Le j u r i s t e , dans son 

cab ine t , é tudia i t les lois de ce t te Rome qui avai t 
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laissé une si g rande r e n o m m é e et puis des idées 

d ' o rd re , de droi t commun et de h iérarchie poli t ique ; 

et t ou rnan t ses r e g a r d s sur le d é s o r d r e de la féoda

li té, sur les abus si f réquents de la force de l ' individu 

cont re l ' individu, il é tai t assez na ture l lement condui t 

à ne voir de salut que dans le sys tème impér ia l . 

La Commune, de son côté , n ' échappa i t pas non 

plus au d é s o r d r e pa r les ra i sons que j ' a i indiquées . 

Le ju r i s t e ne voyait pas encore là ces idées d ' o rd re , 

de régular i té qu'il avait p r i ses dans ses é tudes , et il 

étai t f rappé, en t re au t r e s , de cet te idée que la Com

mune ne pouvai t pas ar r iver à une adminis t ra t ion 

passab le de la jus t i ce . Je dis à une adminis t ra t ion 

passab le de la jus t ice , car comment adminis t ra i t -on 

la jus t ice alors ? On en étai t arrivé à ce point qu 'aucun 

h o m m e du pays ne pouvai t admin is t re r la jus t i ce . On 

faisait venir un é t ranger , qu 'on appela i t un podes t a t , 

à qui l'on confiait l ' adminis t ra t ion de la jus t ice , c 'est-

à-dire le droi t d ' empr i sonner , de t o r t u r e r , de mut i 

ler, de me t t r e à mor t . C'était un é t r anger -, c 'était le 

seul moyen qu'il fût impar t ia l , qu'il pû t b rave r les 

animosi tés et les ha ines . Eh bien, placez un ju r i s te 

d 'a lors devant ces c i rcons tances , et vous ne serez pas 

é tonné qu'i l d e m a n d â t de tou tes ses forces le ré ta

b l i ssement du pouvoir impér ia l . 

Sous l'influence de ces causes , il es t évident que 

l ' idée de la royauté devait se déve lopper peu à peu, 

et les ro i s , pa r ce seul fait qu'i ls étaient des individus 

•seuls et non des co rps , é taient éminemment p r o p r e s 

à t i re r profit de tou te s les c i rconstances qui favori

saient le déve loppement de la royau té . La royau té , 

dans ce t emps- là , a eu la puissance que possède un 
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h o m m e qui n ' a qu 'une idée . Vous savez quelle e s t la 

pu i s sance d 'un h o m m e qui n 'a qu ' une idée, q u ' u n 

b u t . Or, la royau té se t rouva i t a lors dans ce t te s i tua 

t ion, et c o m m e elle ne cessa i t j a m a i s , le p r inc ipe 

hé réd i t a i r e la ma in t enan t , elle é ta i t é m i n e m m e n t 

p r o p r e à profi ter des faits généraux de la soc ié té . 

D'ai l leurs la féodalité p ré t a i t le flanc, elle le p rê t a i t 

de bien des m a n i è r e s ; et p o u r n 'en ci ter q u ' u n e , elle 

le p r ê t a d 'une manière r e m a r q u a b l e lorsqu 'e l le se 

p réc ip i t a en Asie. Les c ro i sades donnen t l ' idée de la 

féodalité mieux que tou te au t r e c h o s e . Cet a b a n d o n 

du cer ta in pou r l ' incer ta in , cet a b a n d o n souda in de 

la sû re t é p o u r le dange r , t an t de légère té et t a n t de 

b r avou re , t an t de nobles exploi ts et une telle absence 

de t ou t e idée de su i te ne pouva ien t se t r o u v e r que là 

où la féodali té domina i t . 11 fallait des h o m m e s doués 

d 'une g rande c royance et en môme t e m p s assez 

h a r d i s , assez i m p r u d e n t s p o u r t ou t a b a n d o n n e r , 

pou r aller se faire mut i ler , déc imer c o r p s et b i ens , 

d i r ec temen t ou ind i rec tement , d a n s les c h a m p s de la 

Pa les t ine . 

Le roi aussi allait aux c ro i sades , mais il y avait 

en t re les deux s i tua t ions une différence qu' i l faut 

r e m a r q u e r . Si le roi allait à la c ro i sade e t qu'i l lui 

a r r ivâ t ma lheur , la royau té r e s t a i t , elle se cont inuai t 

pa r l ' héréd i té ; si le se igneur se r enda i t à la c ro i sade 

et y moura i t , le fief r e s t a i t auss i ; mais le se igneur 

avai t dû faire des affranchissements pou r se p r o c u r e r 

de l ' a rgent , mais le fief d 'a i l leurs t o m b a i t souvent en 

quenoui l le , et de ce t te m a n i è r e , la pu i s sance féodale 

s 'affaiblissait . 

Les c o m m u n e s , vous avez vu leur cô té bri l lant e t , 
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à côté , leur défaut ; elles manqua ien t d 'une o rgan i -

tion générale assez pu i s san te , et il en résu l t a que la 

commune ne pu t j amais s 'élever assez hau t pour 

s ' empare r de la société . 

L 'Europe placée en t re ces deux formes d iverses , 

opposées , ne pouvant ni avec l 'une ni avec l 'autre 

parveni r à une organisat ion forte, à une organisat ion 

durab le , l 'Europe, dis-je, en t re ces deux morcel le

men t s , avait besoin , avant tout , de force et d 'uni té . 

Et dans la posi t ion où elle se t rouvai t à cet te époque , 

il ne lui res ta i t que deux moyens d 'a t te indre ce bu t , 

l 'Église et la monarch ie . L'Église lui servai t comme 

moyen d 'uni té mora le , la monarchie comme moyen 

d 'uni té pol i t ique et de force nat ionale , et c 'est ainsi 

que , l 'h is toi re à la main , on voit le pr incipe mona r 

chique g rand i r peu à peu et devenir le d ro i t public 

de l 'Europe à peu d 'except ions p r è s . Et c 'est ainsi 

qu 'au nom de la force nat ionale , de l 'unité pol i t ique, 

de l ' intérêt général , pa r oppos i t ion à la féodalité, 

pa r oppos i t ion à cet te organisa t ion si var iable 

et si capr ic ieuse , il obt in t ce que la féodalité n ' a 

j amais pu obteni r , c 'es t -à-dire de se faire accep

ter pa r le peuple . Mais ce pr incipe se t rouva i t lui-

m ê m e en présence d ' au t res é léments et d 'au t re forces 

sociales . Car, en t re au t res p r inc ipes , la féodalité 

coexis ta i t , le pr inc ipe communal coexistai t , l 'Église 

coexis ta i t avec le pr incipe et l 'élément monarch ique . 

Il fallait donc nécessa i rement , de deux choses l 'une : 

ou bien que le pr inc ipe monarch ique d o m p t â t t ou te s 

les au t res forces sociales et les absorbâ t en lui-même, 

ou bien qu'il fît une p a r t à chacune , qu'il devînt leur 

associé . C'est dire en d ' au t res t e rmes qu'il devait 
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ar r ive r de deux choses l 'une : ou la monarch ie 

abso lue , ou la mona rch i e l imi tée . Or, ces deux gou

v e r n e m e n t s , ces deux formes de monarch ie se 

réa l i sè ren t effectivement l 'une et l ' au t r e , non pas 

c e p e n d a n t d 'une man iè re auss i n e t t e , auss i p a r 

fai tement régu l iè re que peu t l ' expr imer la géné ra 

l isat ion h i s to r ique c o m m e manifes ta t ion d 'une t h é o 

r ie r econnnue , d 'une théor ie accep tée . Nul lement . 

C 'é taient des faits qui se déve loppa ien t peu à peu , 

c o m m e ils pouva ien t , mais en t e n d a n t vers l 'une ou 

l ' au t re de ces deux idées que j e viens d ' ind iquer , en 

se r a p p r o c h a n t davan t age ici de la mona rch i e 

a b s o l u e , là de monarch ie l imi tée , voulant ici 

a b s o r b e r tou t , se rés ignan t là à p a r t a g e r . 

La mona rch i e abso lue ou quas i - abso lue , un peu 

plus tô t , un peu plus t a r d , sous une forme p lus ou 

moins manifes te , p lus ou moins explici te , d 'une 

man iè r e plus ou moins avouée , finit pa r se n a t u r a 

l iser en F r a n c e , en E s p a g n e , en Po r tuga l , à Naples 

e t a i l leurs . La m o n a r c h i e l imitée, l imitée d 'une m a 

nière fort différente, ici pa r la féodali té, ailleurs pa r 

l 'é lément communa l , avec leurs mille et mille v a 

r i é tés , se réal isa en Angle te r re essent ie l lement , en 

Al lemagne, en t an t q u ' e m p i r e d 'Al lemagne ; et p u i s , 

vous avez la royau té de Po logne , la royau té élective 

don t le chef n 'a j a m a i s é té que le chef d 'une r é p u 

bl ique fédérat ive . Mais p o u r a r r iver à une intelli

gence approfondie de ces g r a n d s r é su l t a t s , il fau

dra i t des déve loppemen t s h i s t o r iques assez é t e n d u s , 

et il sera i t à la fois cur ieux et i m p o r t a n t de su ivre 

d a n s leur m a r c h e h i s to r ique les efforts de ces pr in

cipes d ivers ou pou r d o m i n e r tous les au t r e s ou 
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pour se coordonner en t re eux, pour about i r ainsi à 

une s o r t e de gouvernement nat ional . Mais ces d é v e 

loppemen t s h i s to r iques nous mènera ient t r o p loin, et 

j e dois me hâ te r d 'a r r iver au bu t que nous devons 

essent ie l lement a t te indre , à l 'exposi t ion du droi t 

positif pol i t ique actuel lement en vigueur en France . 
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S O M M A I R E 

Caractères essentiels de la monarchie qui gouverne la France : 1° Elle 
est héréditaire, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, à l'ex
clusion des femmes et de leurs descendants; loi salique; 2° elle est 
représentative ou constitutionnelle. — Pouvoirs législatif, exécutif, 
judiciaire. — Quand ces trois pouvoirs sont réunis dans la même 
personne, il y a pouvoir absolu. — Comment doit être entendu le 
principe de la séparation des pouvoirs. — C'est dans l'élément monar
chique qu'est posé le principe d'unité qui tient ensemble les trois 
parties de la machine gouvernementale; la monarchie a une part 
dans les trois branches du pouvoir, mais cette part est limitée, et elle 
ne peut aller au delà. — L'initiative en toutes choses appartient au 
pouvoir législatif, composé du roi et des deux Chambres; c'est donc 
l'organisation de ce pouvoir qu'il faut étudier d'abord, et il paraît 
logique de commencer par celle des trois branches de ce pouvoir qui 
procède de l'élection, la Chambre des députés. 

MESSIEURS, 

Le gouve rnemen t de la F rance n ' e s t pas un gou

v e r n e m e n t de pr ivi lège. Nous avons déjà expl iqué 

l o n g u e m e n t d a n s la p r emiè re pa r t i e de ce cou r s que 

le p r inc ipe fondamental de no t r e organisa t ion sociale, 

p r inc ipe formellement écri t en t ê t e de la Char te , es t 

le p r inc ipe de l 'égalité civile. Je ne reviendra i p lus 

su r ce t te ma t i è re , qui me pa ra î t épu i sée . 
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Quant à la forme du gouvernement au jourd 'hui 

en v igueur , c 'est la forme mona rch ique . C'est là la 

forme qui , à que lques except ions p r è s , a été adop tée 

en F rance , depu is que les Gaules, se dé tachan t de 

l 'Empire romain , ont essayé d 'avoir une organisat ion 

pol i t ique par t icu l iè re . 

La monarch ie française* réuni t les ca rac tè res 

essentiels qui suivent : elle es t héréd i ta i re , pa r o r d r e 

de p r imogén i tu re , de mâle en mâle, à l 'exclusion des 

femmes et de leurs descendants ; enfin elle est r e p r é 

senta t ive , l imitée, const i tut ionnel le , comme vous 

voudrez l ' appeler . 

Je p r e n d s chacun de ces qua t r e ca rac tè res de la 

monarch ie française. 

Elle es t héréd i ta i re , c 'es t -à-dire qu'elle exclut for

mel lement la forme élective. La forme élective a tou

jou r s é té , dans l 'o rdre des idées monarch iques , une 

forme en quelque so r te except ionnel le , une forme 

qui n ' a j amais long temps r e s t é , dès que le peuple 

chez lequel elle s 'est établie s 'est avancé dans la car

r ière de la civilisation, les inconvénients de la forme 

élective ayant b ientô t f rappé les e sp r i t s . 

P a r o r d r e de pr imogéni tu re de mâle en mâle . Il 

n ' e s t pe r sonne qui n 'ai t en tendu par ler d 'une loi qui , 

d i t - o n , es t le fondement de ce pr inc ipe , l 'exclusion 

des femmes de la succession au t rône ; il n 'es t p e r 

sonne qui n 'a i t en tendu par ler de la loi sa l ique . 

Qu'étai t -ce donc que cet te loi sal ique dont tant de gens 

ont parlé et que si peu de gens ont lue ? (Ce n 'es t pas 

moi qui par le , c 'est Montesquieu, Esprit des Lois, 

liv. XVIII , ch . xxn) . C'était la loi d 'un des peuples 

b a r b a r e s , des Saliens, une des lois b a r b a r e s dont la 
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rédac t ion a eu lieu ap rè s que ces peuples eu ren t 

envahi l 'Occident. C'était la loi d 'un de ces peup les 

ge rmains chez qui on ne pouvai t d i re r i gou reusemen t 

qu'i l y eût une mona rch i e , ni m ê m e beaucoup de 

t e r r e s a p p r o p r i é e s , car ces peup les ge rma ins , tels 

que Tacite les a si bien décr i t s , ne posséda ien t que des 

maisons isolées en tourée^ d'un pet i t t e r r a in . Le r e s t e 

des fortunes par t icu l iè res cons is ta i t en a r m e s , en 

t roupeaux , en esc laves , en chevaux , en choses mobi 

l ières . Il es t donc singulier qu 'on soit pa r t i de ce t te 

loi sal ique pour en t i re r le pr incipe de l 'exclusion des 

femmes du t r ô n e . 

Voici c o m m e n t s ' expr imai t ce t te loi. Je p r e n d s la 

t r aduc t ion de Montesquieu : 

« 1° Si un h o m m e m e u r t sans enfants , son pè re 

» ou sa mère lui succéde ron t ; 2° s'il n 'a ni pè re 

» ni m è r e , son frère ou sa sœur lui succéderon t ; 

» 3° s'il n 'a ni frère ni s œ u r , la s œ u r de sa mère lui 

» succédera ; 4° si sa mère n 'a po in t de s œ u r , la 

» s œ u r de son pè re lui succédera ; 5° si son p è r e 

» n 'a poin t de sœur , le plus p r o c h e p a r e n t p a r mâles 

» lui succédera ; 6° aucune portion de la terre salique 

» ne passera aux femelles, mais elle appartiendra aux 

» mâles, c est-à-dire que les enfants mâles succéderont 

» à leur père ». 

Ce t e x t e di t t ou t s implement : Lorsqu ' i l s 'agira de 

success ion d 'enfants , la t e r r e sa l ique a p p a r t i e n d r a 

aux mâles et ils la p a r t a g e r o n t en t r e eux , c 'es t -à-d i re 

que les enfants mâles succéderon t au p è r e , ou p o u r 

mieux d i re , pa r t age ron t la success ion . Car ce t te t e r r e 

sal ique étai t p réc i sémen t ce t te t e r r e qui en toura i t la 

ma i son . Il es t bien clair qu 'on devai t la donner aux 
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mâles . Les filles se mar ia ient et allaient hab i te r la 

maison et la t e r re de leur mar i . Et d 'ai l leurs , dans ce 

t e m p s de violence, la t e r r e devait ê t re confiée à 

celui qui pouvai t la défendre. 

Lorsque les Francs sont devenus maî t res de la 

Gaule, ils sont devenus r i ches . Leur posi t ion a changé 

comme propr ié ta i res t e r r i to r iaux , et a lors on t rouve 

une g rande quan t i t é de documents où il es t ques t ion 

de la succession des femmes. On t rouvai t r igou

reuse la d isposi t ion de la loi qui leur étai t re la

t ive. 

Vous voyez donc , sans en t re r dans aucune d i scus 

sion, que cet te induct ion de la loi sal ique es t une 

induct ion forcée. C'était une appl icat ion du droi t 

civil au droi t pol i t ique et une applicat ion forcée, car 

cet te exclusion dans la loi sal ique n 'é ta i t pas sys té

mat ique . C'est une confusion d ' idées qui a fait 

a t t r ibue r à la loi salique un droi t féodal, pu isque la 

féodalité n 'exis ta i t pas en Germanie . Elle ne s 'est 

établie qu 'au x" siècle, et c 'est a lors seulement que 

sont nées ces idées de la conservat ion de l 'éclat des 

familles. 

Cependant , il est parfa i tement vrai que cet te loi 

doit avoir eu une cer ta ine influence sur l 'appl icat ion 

du pr inc ipe au droi t pol i t ique. Car l 'exclusion des 

femmes de la succession au t rône se t rouve admise 

dans les pays soumis à la loi sal ique et non dans les 

au t r e s . Mais c 'est là, au jourd 'hui , une chose de p u r e 

cur ios i té , car l 'exclusion des femmes peut se mot iver 

sur des ra i sons mei l leures , pr inc ipa lement sur celles 

de nat ional i té , les femmes pouvan t faire p a s s e r le 

royaume à un pr ince é t ranger . 
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Nous avons di t en de rn ie r lieu que la mona rch i e 

e s t r ep ré sen t a t i ve ou cons t i tu t ionnel le . Or, vous le 

savez t o u s , on es t convenu de cons idé re r le pouvoi r 

social sous t ro is po in t s de vue d ivers , selon la forme 

de l 'action qu'i l exerce , le pouvoi r législatif, le pou 

voir exécutif et adminis t ra t i f et le pouvoi r jud ic ia i re . 

Le pouvo i r législatif qui déclare la volonté du g o u 

ve rnemen t social , le pouvoi r exécutif qui fait exécu te r 

ce t te volonté , et qui en m ê m e t e m p s admin i s t r e les 

affaires généra les . Et puis il peu t a r r iver qu' i l y ait 

d i s sen t iment en t re celui qui doi t faire exécu te r la loi 

e t celui qui doi t s'y s o u m e t t r e . De là une con te s t a 

tion spéciale , par t icul ière , individuelle, sur un po in t 

dé t e rminé . Il peu t ar r iver encore qu'i l s 'élève une 

d iscuss ion sur l 'appl icat ion des lois en t re individus 

et indiv idus , ou bien enfin que des individus p o r t e n t 

a t t e in te aux d ro i t s de la socié té ou des au t r e s indi

v idus , en c o m m e t t a n t des c r imes , des dé l i t s . Dans 

t o u s ces cas , il s 'élève une ques t ion qui n 'es t p lus 

une ques t ion généra le , mais une ques t ion p a r t i 

culière qui doi t ê t re vidée devan t le pouvoi r j u d i 

ciaire . 

C'est là que se t rouve la ligne de démarca t ion en t re 

le pouvoi r législatif et le pouvoi r jud ic ia i re . Le p o u 

voir législatif consul te les in té rê t s généraux de la 

société et s t a tue sur ces in té rê t s géné raux . L o r s q u e , 

ensu i te , s 'élève la ques t ion de savoir si un individu 

s 'es t ou non conformé à la loi, il y a là une ques t ion 

qui es t d 'un au t r e o r d r e , qui es t d 'un o r d r e secon

da i re , don t la décision n ' e s t p lus une affaire généra le , 

mais une affaire par t icu l iè re . 

C'est là le ca rac tè re p r o p r e du pouvoi r jud ic ia i re , 
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c 'est de décider des ques t ions par t icul ières d ' ap rè s 

la loi générale , mais de ne point s t a tue r sur les in té

rê t s géné raux . 

En d ' au t res t e r m e s , il n'y a de pouvoir initial que 

le pouvoir législatif. Les au t res par ten t de là, l 'un 

pou r faire exécuter et admin is t re r , l ' aut re pour dé

cider les ques t ions par t icu l iè res , conformément à la 

loi généra le . 

Lorsque ces t ro is pouvoi rs sont réunis dans la 

m ê m e p e r s o n n e , ou dans les mêmes p e r s o n n e s , 

lo r sque le même h o m m e qui fait la loi générale 

es t en même t e m p s chargé de la faire exécuter 

et de décider les con tes ta t ions qu'elle peu t faire 

na î t re , il y a pouvoir absolu. Il n'y a pas là de 

l imites légales à t r ace r , car pour que ces limites 

pu issen t ê t re t r acées , il faut un pouvoir capable 

de les faire r e s p e c t e r . Or, tous les pouvoi rs é tant 

concent rés dans les mêmes mains , il ne p e u t y 

avoir r ien de semblable . 

Lor sque , au cont ra i re , les pouvoirs sont s épa ré s , 

il n 'y a poin t pouvoir absolu. Ainsi, l 'un fait la loi ; 

sans dou te il peu t la faire mauvaise ; les h o m m e s se 

t r o m p e n t , que lque nombreux qu'i ls soient . Mais une 

fois la loi r e n d u e , c 'est une règle qu 'on connaî t , on 

sait à quoi l 'on doit se conformer. Et lo rsque c 'est 

un au t re pouvoir qui est chargé de décider si l'on s'y 

es t conformé ou non, celui qui l'a faite ne p o u r r a p a s , 

a p r è s coup , la faire plier à sa fantaisie. Si le pouvoir 

législatif veut satisfaire de mauvaises pass ions , il 

p o u r r a faire des lois dans ce sens ; mais ce sont des 

lois qui ne p o u r r o n t avoir de force que pour l 'avenir 

et non pour déc ider sur tel ou tel fait accompli . On 
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les conna î t ra , et l 'on p o u r r a se m e t t r e dans le cas de 

n 'en ê t re pas a t t e in t . 

De m ê m e , si le pouvo i r exécu teur ou admin i s t r a 

t eu r abuse de son pouvoi r en faveur d e s in té rê t s 

individuels et qu' i l soi t en m ê m e t e m p s j u g e , c 'est un 

pouvoi r sans l imi tes . Il p e u t c h a n g e r la loi à son g ré , 

déc larer qu 'on l'a violée l o r squ 'on s'y es t conformé 

e t la violer lu i -même, puis déc larer qu' i l l'a r e s 

pec tée . 

Voilà des p r inc ipes dé so rma i s un iverse l lement 

r e ç u s . Cependant , quand on di t — la sépara t ion des 

pouvo i r s , — peut -on e n t e n d r e pa r là une sépa ra t ion 

telle qu'i l n 'y ait aucun point de contac t en t re un pou

voir et un au t r e , que ce soient p o u r ainsi dire t ro i s 

r o u a g e s j u x t a p o s é s les uns cont re les au t r e s sans se 

t o u c h e r ? Év idemment il en résu l te ra i t une lut te en t re 

eux ou une inact ion complè te . Lors donc qu 'on di t 

s épa ra t i on , on ne veut p a s par le r de ce t te s épa ra t ion 

maté r i e l l e ; on en tend p a r là que les pouvo i r s soient 

s épa ré s de man iè re que l 'un ne soit p a s d a n s la 

dépendance de l ' au t re , de maniè re q u e chacun dans 

sa s p h è r e ait ce t te l iber té d 'ac t ion don t nous avons 

pa r l é . 

Voilà ce qu 'on doi t e n t e n d r e p a r s épa ra t i on des 

pouvo i r s . Et en effet, il n 'y a pas de cons t i tu t ion dans 

laquel le , en y r e g a r d a n t un peu de p r è s , on ne t rouve 

que lques po in t s de con tac t en t r e les différents p o u 

voi rs . Mais la sépa ra t ion exis te lo r sque le pouvo i r 

législatif es t effectivement ma î t r e de s t a tue r sans dé 

p e n d r e du pouvoir jud ic ia i re , l o r sque le pouvo i r j u d i 

ciaire ne reconnaî t d ' au t r e règle que la loi et sa con

science, l o r sque le pouvoi r exécutif dans sa s p h è r e 
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part icul ière n 'es t pas obligé de se soumet t r e aux vo

lontés des au t res pouvoi rs . 

Nous ver rons en avançant que ces not ions géné

rales r encon t ren t de t r è s -g randes difficultés dans la 

p r a t i que , pa rce qu'il es t difficile de m e t t r e t rois 

pouvoi rs en contact sans qu'il y ait de conflit en t re 

eux. 

Où est placé l ' engrenage, si j e puis pa r le r ainsi, 

de ces rouages qui cons t i tuen t no t r e organisa t ion 

poli t ique ? Où est placé le pr incipe de l 'unité, d ' ap rè s 

no t re cons t i tu t ion? Il es t placé év idemment dans le 

pr incipe monarch ique . En ouvrant la Char te , vous 

t rouverez que cet é lément n ' e s t é t ranger complè te 

men t à aucun des t ro is pouvoi rs dont nous avons 

pa r lé . En effet, l 'é lément monarch ique ou, pour pa r 

ler comme on le fait souvent , la couronne , a, ou t re 

sa por t ion de pouvoir législatif, la nominat ion des 

pa i r s , la convocat ion et la p ro roga t ion des Cham

b r e s , la dissolut ion de la Chambre des Dépu té s . 

Quant au pouvoir exécutif et administratif , il lui a p 

par t i en t à peu p rè s exclusivement , sauf l'influence 

indi rec te du pouvoir législatif. Ainsi, elle a seule la 

r ep résen ta t ion du pays dans les re la t ions ex té 

r i eures , le d ro i t de paix et de gue r re , la nominat ion 

et la révocat ion des minis t res et au t r e s agen t s , le 

c o m m a n d e m e n t des a rmées , la publicat ion des lois , 

le droi t de faire des ordonnances et au t res ac tes né 

cessa i res pour l 'exécution des lois, enfin l ' adminis 

t ra t ion généra le du royaume . Le pouvoir judic ia i re 

lu i -même ne lui est pas complè tement é t ranger . Ainsi 

elle a la nominat ion des j u g e s , la poursu i t e pa r ses 

agen t s , la nominat ion et la révocat ion de ces agen t s , 
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c 'es t -à-d i re des agen t s du minis tè re publ ic , ce r ta ins 

d ro i t s de réquis i t ion en mat iè re civile, enfin le 

d ro i t de g r âce . 

Ainsi c 'est év idemment d a n s cet é lément q u ' e s t 

posé le pr incipe d 'uni té qui t ient ensemble les t ro is 

pa r t i e s de la mach ine . 

Quelles sont donc toutefois les l imitat ions du pr in

cipe m o n a r c h i q u e ? En d ' au t r e s t e r m e s , quel le es t 

la p a r t que le pays p rend à l ' adminis t ra t ion des 

affaires généra les , sous le poin t de vue législatif 

d ' a b o r d , puis sous le poin t de vue administrat if , enlin 

sous le poin t de vue jud ic ia i re ? 

Nous é tud ie rons d ' abo rd la ques t ion du pouvoi r 

législatif. On appel le souvent les t ro is b r a n c h e s qui 

le c o m p o s e n t les t ro i s pouvo i r s . J 'ai di t mille fois 

que j e n ' a t t a che aucune impor t ance aux m o t s ; mais 

p o u r t a n t il faut s ' en tendre . Eh bien, ce ne sont pas 

t ro is pouvo i r s , mais t ro is b r a n c h e s de l 'un des t ro is 

pouvo i r s , du pouvoi r législatif. 

Nous commence rons pa r examiner quel le es t la 

p a r t de la Chambre des Dépu tés . Mais il faut se d e 

m a n d e r avant t ou t d 'où vient ce t te C h a m b r e , c o m 

ment elle es t formée, ce qui exige de n o t r e p a r t 

l ' examen et l ' é tude du sys tème é lec tora l a u j o u r 

d 'hui en v igueur . Ensui te v iendron t les m ê m e s q u e s 

t ions pou r la Chambre des P a i r s . Une fois les deux 

Chambres cons t i tuées , nous nous p e r m e t t r o n s , p o u r 

ainsi d i r e , de les convoquer p o u r les faire agir , 

p o u r voir où ce qu 'on appel le la loi p rend sa 

s o u r c e , et quelles sont les p h a s e s p a r lesquel les 

elle doi t p a s s e r p o u r ê t re effectivement une loi. 

Vous aurez alors une idée suffisante du pouvoi r 
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législatif tel qu'il se t rouve établi pa r la loi cons 
t i tut ionnel le . 

Nous pa s se rons ensui te au pouvoir administratif . 

Car dans l 'o rdre des idées le pouvoir judic ia i re arr ive 

en t ro is ième lieu. J 'ai dit une au t re fois qu'i l est , au 

bou t du c o m p t e , la clef de la voûte ; mais on pour ra i t 

auss i , si l 'on voulait se l ivrer à des imaginat ions r o 

m a n e s q u e s , se figurer un pays où il n 'y aura i t pas de 

pouvoi r jud ic ia i re , c 'est-à-dire où il ne s 'élèverait 

j ama i s de contes ta t ions en t re les individus ou en t re 

les individus et le pouvoir social . Ainsi, de sa n a t u r e , 

il arr ive en t ro is ième lieu pou r r épa re r , si j e puis 

m ' exp r imer ainsi , les b r èches , les dégâ t s par t icul iers 

qui dans le c h a m p des in té rê t s , des pass ions , peu

vent ê t re faits à l'édifice pol i t ique et social . L 'é tude 

du pouvoir législatif sera donc no t re p remie r 

objet . 

Mais en a t t endan t , pa r tons toujours de ce principe : 

qu'il y a chez nous monarch ie , mais monarch ie l imi 

tée , r ep résen ta t ive , limitée sous le point de vue des 

t ro is pouvoi r s . Et pou r le p rouver , il n ' e s t pas besoin 

de sor t i r de la Char te . Voyez l 'article 14 , ainsi 

conçu : « La puissance législative s 'exerce collective-

» ment pa r le Roi , la Chambre des Pa i r s et la Cham-

» b re des d é p u t é s ». Il n'y a donc pas de loi si elle 

n ' e s t p a s faite collct ivement pa r les t rois b ranches 

du pouvoi r législatif. 

Quant au pouvoir exécutif et administratif , nous 

t r o u v o n s : Article 12. « La pe r sonne du Roi es t 

» inviolable et sacrée ; ses minis t res sont r e s p o n -

» sables ». Nous t rouvons à l 'article 13 : « Le Ro i . . . 

» fait les règ lements cl o rdonnances nécessa i res 
24 

Source BIU Cujas



370 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

» pour l 'exécut ion des lois , s ans pouvo i r j ama i s 

» ni s u s p e n d r e les lois e l l e s -mêmes , ni d i s p e n s e r 

» de leur exécut ion. » Vous t rouvez de m ê m e à 

l 'ar t icle 47 : « La Chambre des Dépu té s a le d ro i t 

» d ' accuse r les min i s t r e s et de les t r a d u i r e devan t la 

» Chambre des P a i r s , qui seule a celui de les j u g e r »• 

Eniin l 'ar t icle 79 : « Il s e ra pourvu success ivement , 

» p a r des lois s épa rée s et d a n s le p lus cou r t dé la i 

» poss ib le , aux obje ts qui suivent : 2° la r e s p o n -

» sabil i té des min is t res et des au t r e s agen t s du 

» pouvo i r ». 

Quant au pouvo i r jud ic ia i re , il ne faut p a s s ' a r ê t e r 

à une p h r a s e de l 'art icle 48 que nous exp l i que rons 

en t e m p s et lieu, et où il es t d i t : « Toute j u s t i ce 

» émane du Roi ». La jus t i ce es t r e n d u e p a r des 

j u g e s inamovibles et p a r des j u r é s , et ces deux po in t s 

son t formel lement consac rés p a r l e s ar t ic les 49 et 56 . 

Et p o u r c o r r o b o r e r les d i spos i t ions de ces deux a r t i 

cles , vous t rouvez en ou t re le p r inc ipe de l 'ar t icle 53 : 

« Nul ne p o u r r a ê t re d i s t ra i t de ses j u g e s na tu re l s ». 

De so r te que , en t r e les jus t i c i ab les et l ' o rd re j u d i 

c ia i re , il y a un r a p p o r t cons t i tu t ionne l , r a p p o r t que 

le pouvo i r exécutif et admin is t ra t i f ne peu t p a s a l té 

r e r . En conséquence , et c 'es t l 'ar t icle 4 qui le d i t : 

« Il ne p o u r r a ê t r e créé de commiss ions et de t r i b u -

» naux ex t r ao rd ina i r e s , à que lque t i t r e e t sous que l -

» que dénomina t ion que ce pu i s se ê t r e ». 

Voilà donc c o m m e n t la m o n a r c h i e se t r o u v e ê t r e 

une m o n a r c h i e r e p r é s e n t a t i v e , une m o n a r c h i e l i m i 

t é e . Si elle a une cer ta ine p a r t aux t ro i s b r a n c h e s du 

pouvo i r , vous voyez q u ' e n m ê m e t e m p s il n 'y a 

aucune des b r a n c h e s d e ce pouvo i r où elle ne r e n -
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con t re des l imites , l imites qu'el le ne saura i t franchir 

sans se m e t t r e en d e h o r s de la const i tu t ion. 

L'exercice du pouvoir législatif est sans doute la 

base de l 'organisat ion pol i t ique. Ainsi que je l'ai di t , 

c 'est là le poin t de dépa r t . Qui dit loi, dit commen

cement ; qui dit loi, dit un acte qui n 'es t pas p récédé 

d 'un au t re fait gouvernementa l . Que vous fassiez une 

loi nouvelle ou que vous amendiez une loi ancienne, 

q u ' i m p o r t e ? Toujours est-il que la confection de la 

nouvelle loi ou la cor rec t ion de l 'ancienne es t un fait 

initial. Ainsi le m o t initiative es t un mot bien choisi , 

c 'es t un m o t ca rac té r i s t ique . Le pouvoir exécutif, en 

t an t que pouvoir exécutif, n 'a pas d ' init iat ive, ou s'il 

l'a dans que lques cas r a r e s , c 'est pa rce que la loi le 

lui a exp re s sémen t donné . Ainsi nous avons vu, en 

examinan t la loi d ' expropr ia t ion pou r cause d 'ut i l i té 

pub l ique , que quand il s 'agit de t r avaux peu impor 

t a n t s , il n ' e s t pas besoin d 'une loi, mais c 'est là une 

délégat ion spéciale du pouvoi r législatif sur un objet 

dé te rminé . C'est une espèce de légis la ture au pe t i t 

pied à laquelle le légis lateur a consent i pou r s impl i 

fier cer ta ines opé ra t ions ; mais ce qu 'on t ient ainsi 

pa r délégat ion spéciale, bo rnée à un objet dé te rminé , 

n ' e s t pas un droi t p r o p r e . 

L'initiative donc n ' appa r t i en t en tou te s choses 

qu 'au pouvoir législatif. Quand la couronne p r o p o s e 

une loi, elle agi t c o m m e b r a n c h e du pouvoir législa

tif. Sans dou te , lar c i rcons tance que le gouvernement 

es t mieux que tou t au t r e informé des faits sociaux, 

pa r ce qu'il a une masse de moyens pou r les con

na î t re , r end ce t te init iative plus facile. Mais cet te 

initiative es t déjà un exercice de la puissance 
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législat ive. Et quand dans le sys t ème ac tue l , un 

d é p u t é , un pa i r de F rance , fait une p ropos i t i on à la 

Chambre , il p rend l ' initiative d a n s une affaire lég is 

lat ive. 

Ainsi donc , nous avons t o u t e s so r t e s de r a i sons 

p o u r commence r p a r é tud ie r le pouvo i r législatif, le 

pouvo i r init ial , dans ses d ivers é l é m e n t s . Or, ce p o u 

voir se c o m p o s e , encore une fois, du roi et des deux 

C h a m b r e s . La Chambre des Dépu tés es t le r é su l t a t de 

l 'é lect ion. L 'élect ion es t le fait d e s c i toyens r é u n i s 

s an t ce r t a ines condi t ions que la loi a p r e s c r i t e s . Eh 

b ien , c 'es t donc là le p r emie r anneau de l ' o rgan i sa 

t ion pol i t ique ; le sy s t ème électoral es t à son t o u r le 

c o m m e n c e m e n t du sys t ème po l i t ique . 

Il me p a r a î t donc logique d ' é tud ie r l 'o rganisa t ion 

pol i t ique de la F r a n c e , en c o m m e n ç a n t non-seu le 

m e n t p a r le pouvoi r législatif, mais p a r celle des 

b r a n c h e s du pouvo i r législatif qui es t le r é su l t a t de 

l 'é lect ion. Or, il n ' e s t p e r s o n n e qui ne sache p a r ouï -

d i re , au moins , combien ont é té n o m b r e u s e s les 

var ia t ions e t les v ic i ss i tudes du pouvoi r é lectoral 

depu i s que ce sys t ème es t en vigueur . Il y a une sér ie 

de lois qu' i l sera i t à c o u p sû r fort long d ' examiner et 

d ' ana lyser . La loi é lec tora le e s t une loi pleine de 

dé ta i l s , une loi qui a dû d e s c e n d r e néces sa i r emen t 

j u s q u ' à la p a r t i e p u r e m e n t r ég lemen ta i r e , pa rce qu' i l 

é ta i t essent ie l de bien définir les d ro i t s de ceux 

qu 'on a appe lé s à exercer une fonction auss i 

i m p o r t a n t e . Nous dev rons donc p r ê t e r à l ' é tude de 

la loi é lectorale une g r a n d e a t t en t ion , pa r ce que ce 

n 'es t p a s là une loi qu 'on pu i s se p r e n d r e per summa 

capita. 
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S O M M A I R E . 

Formes diverses d'élection des membres du corps législatif dans les 
constitutions de 1791, de 1793, de l'an III et de l'an VIII. — Charte 
de 1814. — Loi du 5 juin 1817. — Loi du 29 juin 1820 : — Double vote. 
— Lois de 1827 et de 1828. — Charte de 1830 et loi du 19 avril 1831 : 
abaissement de l'âge et du cens. — Examen des diverses dispositions 
de la loi sur le montant et la nature des contributions formant le cens 
électoral. 

MESSIEURS , 

L'élection es t le fait de la réunion d 'un cer ta in 

n o m b r e de ci toyens dans le b u t de choisir un m a n 

da ta i re qui par t ic ipe à l ' adminis t ra t ion générale de 

l 'État comme m e m b r e du pouvoir législatif. Tout i n 

dividu peut-i l ê t re é lec teur? L'élection doit-elle ê t re 

d i rec te o u j n d i r e c t e ? Les é lecteurs sont-i ls tous élec

t eu r s au m ê m e t i t re et ont - i l s le même d r o i t ? Ce 

sont là des r eche rches qui ne manquera ien t pas 

d ' in térê t , mais qui ne font pas l 'objet de no t re cours 

et dans lesquelles j e n'ai pas l ' intention d 'en t re r . 

Les formes de l 'élection ont varié en France , 

comme p a r t o u t ail leurs, selon les modifications 

qu ' ép rouva i t le sys tème de gouvernement . Dans la 

Const i tut ion de 1791 , il y avait le sys tème de l 'élec-
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l ion ind i rec te . Au t i t re 3 , c h a p i t r e 1"", sect ion 2 , il 

e s t dit : « Article 1 e r . P o u r former l 'Assemblée n a t i o -

» nale législat ive, les c i toyens actifs se r éun i ron t 

» t o u s les deux ans en a s semblées p r ima i r e s d a n s 

» les villes et dans les c a n t o n s . . . . » Article 6. Les 

» a s semblées p r ima i re s n o m m e r o n t des é lec teurs 

» en p r o p o r t i o n du n o m b r e des c i toyens actifs 

» domici l iés dans la ville ou dans le can ton . — I l s e ra 

» n o m m é un électeur à ra i son de cen t c i toyens actifs, 

» p r é s e n t s ou non à l ' a s semblée . — Il en se ra 

» n o m m é deux depu i s cent c inquan te -un j u s q u ' à 

» deux cent c inquan te , et ainsi de sui te ». Enfin, à 

la sect ion 3 , ar t ic le 1 e r , il e s t d i t : « Les é lec teurs 

» n o m m é s en chaque d é p a r t e m e n t se r éun i ron t p o u r 

» élire le n o m b r e de r e p r é s e n t a n t s d o n t la nomina -

» t i o n s e r a a t t r i b u é e à l e u r d é p a r t e m e n t c t u n n o m b r e 

» de s u p p l é a n t s égal au t ie rs de celui des r e p r é s e n -

» t a n t s ». Voilà un exemple de ce q u ' o n appel le 

l 'élection ind i rec te , c ' e s t -à -d i re qu' i l y a un in te r 

média i re en t re le p r e m i e r é lec teur et le d é p u t é n o m 

m é . Ce n ' e s t p a s le p r emie r é lec teur qui n o m m e 

imméd ia t emen t le d é p u t é , il n o m m e seu lement des 

é lec teurs . C'est là une forme de l 'élection ind i rec te . 

Il e s t év ident que l 'élection indi rec te p e u t se faire 

sous des formes t rès-différentes , et l 'on en a b e a u c o u p 

d ' exemple s . 

Les r é d a c t e u r s de la Cons t i tu t ion de 1793 en r e 

vinrent à l 'élection d i rec te . « Article 2 3 . Chaque 

» réun ion d ' a s semblée p r i m a i r e r é s u l t a n t d 'une p o -

» pula t ion de t rente-neuf mille à q u a r a n t e - u n mille 

» âmes n o m m e imméd ia t emen t un d é p u t é ». Ainsi 

là, c o m m e vous voyez, l ' in te rmédia i re é ta i t s u p -
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pr imé , l 'élection étai t d i rec te . Mais dans la Const i

tu t ion de l 'an III (22 août 1795) le sys tème de l 'élec

t ion indi rec te r e p a r u t . Vous t rouvez à l 'article 33 : 

« Chaque assemblée pr imai re n o m m e un électeur à 

» ra i son de deux cents ci toyens p r é s e n t s ou absen t s 

» ayant d ro i t de vo te r dans ladi te a s semblée . . . . » 

Les assemblées é lec tora les , n o m m é e s ainsi pa r les 

a s semblées p r imai res , élisaient : 1° les m e m b r e s 

» du co rps législatif, c 'es t -à-di re les m e m b r e s du 

» conseil des Anciens, et ensuite les m e m b r e s du 

» conseil des Cinq-Cents . . . » Les m e m b r e s des deux 

conseils n 'é ta ient pas élus p a r les assemblées p r i 

ma i res , mais pa r les assemblées électorales que 

nommaien t les assemblées pr imai res ; il y avait donc 

là encore élection indi rec te . 

Si l 'élection étai t indirecte dans la Const i tut ion de 

l 'an III , elle l 'était à bien plus forte ra ison dans celle 

de l 'an VIII. Voici les art icles 7, 8 et 9. « Article 7. 

» Les ci toyens de chaque a r rond i s semen t désignent 

» pa r leurs suffrages ceux d 'en t re eux qu' i ls croient 

» les p lus p r o p r e s à gérer les affaires pub l iques . Il 

» en résu l te une liste de confiance contenant un 

» n o m b r e de n o m s égal au dixième du n o m b r e des 

» ci toyens ayant d ro i t d'y coopére r . C'est dans cet te 

» p remiè re liste communale que doivent ê t re p r i s 

» les fonct ionnaires publ ics de l ' a r rondissement . — 

» Article 8. Les ci toyens compr i s dans les l istes 

» communales d 'un d é p a r t e m e n t dés ignent égale-

» men t un dixième d 'en t re eux. Il en résul te une 

» seconde liste di te dépar tementa le dans laquelle 

» doivent ê t re pr i s les fonctionnaires publ ics du dé -

» p a r t e m e n t . — Article 9. Les ci toyens por t é s dans 

Source BIU Cujas



370 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

» la liste d é p a r t e m e n t a l e dés ignen t pare i l l ement un 

» dixième d ' en t r e eux ; il en r é su l t e une t ro i s i ème 

» l iste qui c o m p r e n d les c i toyens de ce dépa r t emen t 

» éligibles aux fonctions pub l iques na t iona les ». 

Comment ensui te ar r iva i t -on à avoir un Corps lé

gislatif? Le voici : La Const i tu t ion avai t ins t i tué un 

Sénat , qu 'on appe la i t Séna t conse rva teu r , c o m p o s é 

de qua t re -v ing t s m e m b r e s inamovibles et à vie . 

âgés de q u a r a n t e ans au moins . Ce Sénat , a p r è s une 

p remiè re nomina t ion , se r ec ru t a i t lu i -même sur une 

l iste t r ip le de cand ida t s p r é s e n t é e , la p r e m i è r e p a r 

le Corps législatif, la seconde pa r le T r ibuna t , et la 

t ro is ième p a r l e p r emie r consul . C'était ce Sénat qu i , 

sur la liste don t nous venons de pa r l e r , su r ce t te 

liste de cand ida t s aux fonctions pub l iques na t iona l e s , 

cho is i s sa i t les lég is la teurs . « Article 19 . Tou tes les 

» l istes faites dans les d é p a r t e m e n t s en ver tu de l 'ar-

» ticle 9 sont a d r e s s é e s au Sénat , elles c o m p o s e n t la 

» liste na t iona le . — Article 20 . 11 élit, dans ce t te 

» l i s te , les l ég i s la teurs , les t r i b u n s , les consu l s , les 

» j uges de cassa t ion et les commissa i r e s à la c o m p t a -

» bil i té ». 

Le pouvoi r du Sénat allait m ê m e plus loin, c a r il 

pouvai t annuler t o u s les ac tes qui lui é ta ien t déférés 

c o m m e incons t i tu t ionnels , soit pa r le T r ibuna t , soi t 

p a r le gouvernement . Or, p a r m i ces ac tes se t r o u 

vaient les l istes d 'é l igibles , ainsi que cela es t indiqué 

d a n s l 'art icle 2 1 . 

Voilà p lus ieurs exemples de l 'élection que nous 
avons appe lée ind i rec te . 

La Char te de 1814 n ' a d m e t t a i t p a s l 'élection in

d i r e c t e ; elle disai t , ar t icle 3 5 : « La Chambr e des 
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» Députés sera composée des dépu t é s élus pa r les 

» collèges é lec to raux . . . » Ainsi l 'élection était im

média te et d i rec te ; les collèges é lec toraux se r éu 

nissaient et nommaien t eux-mêmes les d é p u t é s . 

L'article ajoute: « . . . p a r les collèges é lec toraux don t 

» l 'organisat ion sera dé te rminée pa r des lois », et 

nous t rouvons à l 'article 10 : « Les électeurs qui 

» concourent à la nominat ion des dépu t é s ne peu-

» vent avoir d ro i t de suffrage s'ils ne payent une 

» cont r ibut ion directe de 300 fr. et s'ils ont moins 

i> de t r en t e ans ». Le r édac t eu r aura i t peu t -ê t re été 

bien e m b a r r a s s é d 'expl iquer ce qu'il voulait d i re pa r 

ce t te t ou rnu re de p h r a s e : Les électeurs qui concou

rent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit 

de suffrage s'ils payent moins de 300 fr., e t c . . ; mais , 

quoi qu'il en soit , l 'élection étai t directe et immé

d ia te . 

Il s 'agissai t main tenant d 'o rganiser le sys tème 

électoral sur ces deux bases ; ce t te organisa t ion a 

été faite à d iverses r ep r i se s ; il y a eu la loi de 1817, 

la loi de 1820, d ' au t res lois encore , et en par t icul ier 

celles de 1827 et de 1828 ; mais sous le point de vue 

que nous cons idérons , ce sont su r tou t les lois de 

1817 et 1820 qui doivent a t t i re r un ins tant vo t re 

a t ten t ion . 

La loi de 1817 n 'é ta i t au fond qu 'une applicat ion 

de ces ar t icles de la Char te que j e viens de citer. 

Ainsi, on prena i t dans l 'art icle 40 la désignat ion des 

qual i tés requises pou r ê t re é lecteur ; on formait des 

collèges dépa r t emen taux , t ous les é lecteurs s'y r en 

daient et p rocéda ien t à la nominat ion immédia te 

des dépu tés . Voilà le sys tème de la loi du 5févr ier 
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1817. 11 n'y avait là r ien de pa r t i cu l i e r . Mais ces 

é léments se renouvela ien t c h a q u e année p a r cin

qu ième en ver tu de l 'art icle 37 de la m ê m e Char te : 

« Les d é p u t é s se ron t élus p o u r cinq ans e t de m a -

» nière que la Chambre soit r enouve lée , c h a q u e an-

» née , p a r c inquième ». 

La loi de 1817, j e le r é p è t e , n ' a fait q u ' u n e o r g a 

n isa t ion sur les b a s e s p o s é e s d a n s l 'ar t icle que j e 

viens de l i re . Mais il n ' en es t p a s de m ê m e de la loi 

du 29 juin 1820. P a r ce t te loi, on p r é t e n d a i t expl i 

que r et app l ique r ce t te fin de l 'art icle 33 que j e vous 

ai fait r e m a r q u e r . — « La C h a m b r e des Dépu tés s e r a 

» composée des d é p u t é s élus p a r les col lèges é lec

t o raux dont Vorganisation sera déterminée par des lois ». 

Or, p a r o rgan isa t ion , on ne devai t a p p a r e m m e n t 

e n t e n d r e au t r e chose que l 'exécut ion des p r i nc ipe s 

p o s é s d a n s la Cha r t e . Il n 'en fut p a s ainsi . On ima

gina deux ca tégor ies d ' é l ec t eu r s . On eut d ' a b o r d des 

é lec teurs te ls qu ' i ls é ta ien t ju sque- l à ; ces é lec teurs 

deva ien t se réun i r én collège d ' a r r o n d i s s e m e n t , 

e t c h a q u e collège d ' a r r o n d i s s e m e n t devai t n o m 

m e r un d é p u t é . Ainsi, ces col lèges n o m m a i e n t 

238 d é p u t é s ; le n o m b r e des d é p u t é s avai t é té 

fixé à 430 . Tous les é lec teurs , ne l 'oubl ions p a s , 

figuraient dans les collèges d ' a r r o n d i s s e m e n t . P u i s , 

su r la m a s s e des é lec teurs , d a n s c h a q u e d é p a r t e 

m e n t , on p rena i t un q u a r t des é lec teurs d ' a r r o n 

d i s semen t pa rmi les é lec teurs les p lus i m p o s é s , et l 'on 

amena i t ce q u a r t au chef-lieu du d é p a r t e m e n t , on 

les cons t i tua i t en collège de d é p a r t e m e n t , et les 

m ê m e s é lec teurs qui ava ient déjà vo té c o m m e élec

t eu r s d ' a r r o n d i s s e m e n t , vo ta ien t seuls dans le col-
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lége de d é p a r t e m e n t et nommaien t 172 d é p u t é s . 

Voilà le sys tème des deux espèces de collèges, 

fo rman t , comme vous le voyez , deux classes 

d 'é lec teurs ayant chacun un droi t électoral p a r t i 

culier, ou, p o u r mieux di re , une classe ayant un dro i t 

électoral commun , et une au t re classe ayant un droi t 

commun et un droi t par t icul ier ; en d ' au t res t e r m e s , 

il y avait des électeurs qui ava ien t ce qu 'on appela i t 

le double vo te . 

Tel fut le sys tème in t rodui t en 1820 ; ce sys tème 

étai t fondé sur une in te rp ré ta t ion de ce t te d i s p o s i 

t ion de la Char te que je viens de citer : dont l'orga

nisation sera déterminée par des lois ; mais il faut con

venir que c 'étai t là une in te rpré ta t ion s ingul ièrement 

h a r d i e . 

Les lois de 1827 et de 1828, r endues encore sous 

la Res t au ra t ion , avaient essent iel lement pou r b u t de 

p réven i r les fraudes é lectorales , et l 'on ne peut pas se 

d i s s imule r que la loi de 1828 pr i t à cet éga rd d 'excel

len tes p récau t ions , des mesu re s dignes d ' a p p r o b a 

t ion , et ce sont , en effet, ces mêmes mesures qui ont 

passé dans la loi actuel le . 

J ' a r r ive à la Char te de 1830. L'art icle 30 est r e s t é 

le m ê m e que l 'art icle 3o de la Char te de 1814 : « La 

» Chambre des dépu t é s sera composée des dépu tés 

» élus par les collèges é lectoraux dont l 'organisat ion 

» se ra dé te rminée pa r des lois ». 

L'ar t icle 34 n ' es t pas le m ê m e que l 'article 40 de 

la Char te de 1814 : « Nul n ' e s t é lecteur , di t cet a r t i -

» cle , s'il a moins de vingt-cinq ans et s'il ne réuni t 

» les au t res condi t ions dé te rminées pa r la l o i » . 

Ainsi, en t re au t r e s changemen t s , il y a celui-ci, que 
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la condi t ion de l ' impôt à payer pou r ê t r e é lec teur ne 

se t rouve p lus dans la Char te de 1830 c o m m e elle 

se t rouva i t dans celle de 1814, qui exigeai t la con t r i 

bu t ion d i rec te de 300 fr. Dans la Char te de 1830, 

c 'es t une condi t ion renvoyée à la loi. C'est donc la 

loi o rgan ique qui doi t a t t i r e r no t r e a t t en t ion , c 'est la 

loi o rgan ique du 19 avril 1 8 3 1 . 

La Char te ne donna i t , comme vous voyez, q u ' u n e 

seule condi t ion : « Nul n ' e s t é lec teur s'il a moins 

» de v ingt -c inq ans ». H en fallait une au t r e , c 'es t -à-

dire la qual i té de F rança i s . La loi de 1 8 3 1 , s ' occupan t 

avant t o u t dans le t i t re I e r de ce qu 'e l le appel le les 

capacités électorales, p o r t e la d i spos i t ion su ivante 

c o m m e fondement de son sys tème : « Article I e r . Tout 

» F rança i s j ou i s san t des d ro i t s civils et po l i t iques , 

» âgé de vingt-c inq ans accompl is et p a y a n t 200 fr. 

» de con t r ibu t ions d i r ec tes , es t é lec teur , s'il r empl i t 

» d 'a i l leurs les au t r e s condi t ions fixées pa r la p r é -

» sente loi ». 

Ainsi les t ro i s condi t ions son t d ' ê t r e F r a n ç a i s , 

d ' ê t r e âgé de vingt-cinq ans accompl i s , de payer 

200 francs de con t r ibu t ions d i r e c t e s . La Char te 

de 1814 exigeai t t r en te ans d ' âge p o u r ê t r e é l ec t eu r ; 

il y a donc là une d iminut ion de cinq ans . 

Vingt-cinq ans accomplis. Accompl is à quelle é p o 

q u e ? La loi de 1831 a dé t e rminé ce t te é p o q u e et l'a 

dé t e rminée de la man iè re la plus favorable à l ' é lec teur , 

car à l 'ar t icle 19, elle a d i t : « Le préfet inscr i ra 

» sur cet te l is te ceux des individus qui n ' ayan t p a s 

» a t te in t au 15 aoû t ( é p o q u e à laquel le les l istes 

» sont affichées) les condi t ions re la t ives à l ' âge , au 

» domici le et à l ' inscr ipt ion sur le rô le de la p a t e n t e , 
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» les a cque r ron t avant le 21 oc tobre , époque de la 

» c lô ture de la révis ion annuelle ». De sor te qu' i l 

suffit que la vingt-c inquième année soit accomplie 

même au dern ie r m o m e n t . 

La p reuve de l 'âge se fait o rd ina i rement par la p ro 

duct ion de l 'acte de na i ssance . 

Payant deux cents francs de contributions directes. 

C'est un aba i s sement de cent francs sur le cens p r é 

cédemmen t exigé. Mais qu 'es t -ce qu 'une cont r ibut ion 

d i r ec t e? Vous le savez, dans no t re sys tème d ' impô t s , 

on appel le cont r ibu t ion d i rec te celle qui es t perçue 

sur des rôles nominat i fs , celle pour laquelle l 'État 

s ' adresse d i rec tement à la pe r sonne , ou comme pe r 

sonne , ou comme p o s s é d a n t un cer ta in bien ; que 

cet impôt soit un impôt de quot i té ou un impôt de 

répa r t i t ion , peu impor t e , pourvu que ce soit un i m 

pô t d i rec t , c 'es t -à-di re un impôt pou r lequel l 'État a 

un déb i t eu r cer ta in , sans qu'il y ait besoin d 'aucun 

fait par t icul ier , t and i s que dans la cont r ibut ion ind i 

r ec te , il n 'y a pas de déb i teur cer tain ; ce t te con t r i 

but ion es t payée à ra i son d 'un fait momen tané , qu 'on 

exécute et qu 'on peu t ne pas exécuter . 

11 faut donc une cont r ibut ion directe de 200 francs. 

Cependant la loi ne s 'est pas contentée de cet te dés i 

gnat ion , elle a dit à l 'article 4 : « Les cont r ibu t ions 

» d i rec tes qui confèrent le droi t électoral sont la 

» cont r ibu t ion foncière, les cont r ibu t ions pe r son-

» nelle et mobi l iè re , la cont r ibu t ion des por t e s et 

» fenêtres , les redevances fixes et propor t ionnel les 

» des mines , l ' impôt des pa ten tes et les supp lément s 

» d ' impô t s de tou te na tu r e connus sous le nom de 

» cent imes addi t ionnels » Voilà une é n u m é r a -
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t ion, mais ce t te énuméra t ion es t - e l l e , comme disent 

les j u r i s t e s , l imitat ive ? En d ' a u t r e s t e r m e s , s'il y avai t 

un au t r e impô t , t e m p o r a i r e ou non , local ou généra l , 

qui eût le ca rac tè re que nous venons d ' a s s igne r à la 

con t r ibu t ion d i rec te , pou r ra i t -on d i re au ci toyen 

qui veu t exercer le d ro i t é lec tora l : A la vér i té , l ' im

p ô t que vous payez es t d i rec t , ma i s il n ' e s t p a s 

c o m p r i s d a n s de l 'art icle 4 de la loi? Non, c 'es t une 

s imple descr ip t ion , ce n ' e s t pas une l imi ta t ion. La 

d i scuss ion qui a eu lieu à la Chambre des D é p u t é s à 

ce t éga rd en es t une p reuve , et il n 'y aura i t aucune 

ra i son de s 'en éca r t e r . En conséquence , quelle q u e 

soi t la forme de la con t r ibu t ion d i rec te , dès qu 'e l le a 

cet te qual i té , elle doi t ê t r e réunie à la cote é lec to

ra le , lors m ê m e qu 'e l le ne sera i t p a s ind iquée d a n s 

la loi . 

Telle es t la condi t ion de ce qu 'on appe l le le cens 

é lec tora l . Mais il faut c e p e n d a n t la conna î t re de p lus 

p r è s encore . Le cens électoral p e u t ê t r e a u - d e s s o u s 

de 200 francs, d a n s que lques ca s , r a r e s à la vér i té . 

11 n ' e s t que de 100 francs : 1° p o u r les m e m b r e s 

ou c o r r e s p o n d a n t s de l ' I n s t i t u t ; 2° p o u r les offi

c iers des a r m é e s de t e r r e et de m e r j o u i s s a n t d 'une 

pens ion de 1,200 francs au moins et just i f iant d 'un 

domici le réel de t ro is ans dans l ' a r r o n d i s s e m e n t 

é lectora l . Voilà les seules excep t ions que la loi ait 

a p p o r t é e s au s y s t è m e du cens é lec tora l . 

Il y a un au t r e cas où le cens é lectoral p e u t ê t r e 

inférieur, s ans l imites p réc i ses ; mais c 'es t a lors une 

excep t ion qui es t t ou t à fait i ndépendan te des qua l i tés 

personne l les des é lec teurs ; c 'es t le cas où le n o m b r e 

des é lec teurs d 'un a r r o n d i s s e m e n t électoral ne s 'élè-
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verai t pas à cent c inquante . S'il y avait un a r r o n d i s 

semen t électoral où la popula t ion fût assez pauvre , 

ou la p rop r i é t é assez divisée et le commerce assez peu 

é tendu pour qu'i l ne s'y t rouvâ t pas cent c inquante 

pe r sonnes payan t 200 francs de cont r ibu t ions d i 

r ec te s , il faudrai t complé te r ce n o m b r e pour le 

collège é lectoral . Supposez donc qu'i l y eût s eu le 

men t cent vingt pe r sonnes , il en manque ra i t t r en te 

p o u r complé te r le n o m b r e de cent c inquante électeurs 

exigé . On p rendra i t a lors ces t r en t e pe r sonnes sur la 

liste des plus imposés en descendan t j u s q u ' à ce 

qu 'on eût le n o m b r e nécessa i re . Ainsi, vous pourr iez 

avoir dans ce cas des électeurs payan t seulement 

180 francs, 160 francs, e tc . Voilà donc un cas où le 

cens électoral peu t ê t re inférieur à 200 francs et cela 

pa r des c i rcons tances indépendan tes de la capac i té 

personne l le des a sp i r an t s à l ' é l ec to ra t . 

Nous avons vu que , p o u r l 'âge, le légis la teur a 

résolu le p r o b l è m e d 'une manière tou t à fait favorable 

à l ' é lec teur . Quant à la possess ion , les d ispos i t ions 

se t r ouven t à l 'art icle 7 et à l 'art icle 5 , à la fin. 

« Article 7. Les cont r ibu t ions foncière, personnel le 

» et mobi l i è re , et des po r t e s et des fenêtres , ne sont 

» c o m p t é e s que lo r sque la p rop r i é t é au ra été p o s -

» sédée , ou la locat ion faite an té r ieurement aux p r e -

» mières opéra t ions de la révision annuelle des listes 

» é l ec to ra les . Cette d ispos i t ion n 'es t point appl icable 

» au p o s s e s s e u r à t i t re successif ou pa r avancement 

» d 'hoi r ie . La pa t en t e ne c o m p t e r a que lorsqu 'e l le 

» au ra é té p r i se , et l ' indust r ie exercée , un an avant 

» la c lô ture de la l iste électorale ». « Article 5, 
» in fine Le mon tan t de ce dro i t annuel (droi t de 
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» d ip lôme) ne sera c o m p t é d a n s le cens électoral des 

» chefs d ' ins t i tu t ion et des ma î t r e s de pens ion q u ' a u -

» t a n t q u e leur d ip lôme a u r a au moins un an de da te 

» à l ' époque de la c lô ture de la l is te é lectora le ». 

Vous voyez qu'ici ce n ' e s t p a s la m ê m e règle que 

pou r l ' âge . P o u r l 'âge, il suffit q u ' o n l 'ai t a t t e in t avan t 

la c lô ture de l ' opéra t ion finale; ici il faut que le fait 

ait eu lieu avan t les p r e m i è r e s opé ra t i ons de la r é v i 

sion annuel le des l is tes e t , d a n s ce r ta ins cas , une 

année au moins avant la c lô ture de la l is te . Le l é g i s 

la teur n ' a p a s voulu que pa r des baux , ou des fer

m a g e s , ou a u t r e m e n t , on se fit é lec teur a p r è s le com

mencemen t des o p é r a t i o n s . La loi pa r l e , c o m m e vous 

voyez, de p rop r i é t é p o s s é d é e e t de locat ion, pa r ce 

que , c o m m e nous le ve r rons d a n s un ins tan t , une 

par t i e de l ' impôt profite p o u r le d ro i t é lectoral non au 

p r o p r i é t a i r e , mais au loca ta i re . La règle généra le es t 

donc que la p rop r i é t é foncière do i t avo i r é té pos sédée 

ou la locat ion faite avant les p r emiè re s opé ra t i ons 

de la révis ion annuelle des l is tes ; il n 'y a d ' excep t ion 

que p o u r le p o s s e s s e u r à t i t re successif ou p a r avan

cemen t d 'ho i r ie . L 'hér i t ie r p rend la chose au m o m e n t 

où elle lui es t déférée et cont inue p o u r ainsi d i re la 

possess ion de son au t eu r ; il en es t de m ê m e lorsqu ' i l 

s 'agi t d ' avancemen t d 'ho i r ie . Enfin, q u a n t à la 

pa t en t e , il y a une règle par t icu l iè re ; elle ne c o m p t e r a 

que lorsqu 'e l le au ra é té p r i se et l ' indust r ie exercée 

un an avant la c lô ture de la liste é lec tora le . Vous 

voyez qu' i l y a une règle p lus res t r ic t ive p o u r le fait 

où il es t p lus facile de faire de la f raude. 11 en es t de 

m ê m e p o u r le d ip lôme des chefs d ' ins t i tu t ion et des 

ma î t r e s de pens ion . 
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Ce n 'es t pas tou t . 11 ne suffit pas de dire : On 

payera deux cents francs d ' impôt direct , à telle 

époque . Il se sera i t élevé une foule de ques t ions sur 

la manière de former cet te cote électorale de deux 

cents francs et de cons ta te r qu'effectivement on paye 

ou non le cens électoral . Ainsi on aurai t pu deman

der en p remier lieu : L 'électeur qui a son domicile 

réel et son domicile pol i t ique dans tel dépa r t emen t , 

peut-i l faire compte r les impô t s qu'i l paye dans 

tel ou tel au t r e d é p a r t e m e n t ? Et le législateur a 

r é p o n d u , à l 'art icle 6 : « P o u r former la masse des 

» cont r ibu t ions nécessa i res à la quali té d 'é lecteur , 

» on c o m p t e r a à chaque França is les c o n t r i b u -

» t ions d i rec tes qu' i l paye dans tout le royaume ». 

C'est là une ques t ion qui ne pouvai t adme t t r e deux 

so lu t ions . 

Mais il y a des c i rconstances où un h o m m e ne paye 

pas d ' impôts ou ne les paye pas d i rec tement . 11 a une 

femme ou des enfants ayant des biens qui payent cet 

impôt , ou bien il paye pour des biens qui ne lui 

appar t i ennen t pas à lui tout seul . Ici la loi a été favo

rable au droi t é lectoral . Elle a dit « que l'on compte ra 

» au pè re les cont r ibut ions des biens de ses enfants 

» mineur s dont il aura la jou issance , et au mar i , 

» celles de sa femme, même non commune en b iens , 

» pourvu qu'il n 'y ait pas sépara t ion de corps ». 11 

n'y a d ' au t re res t r ic t ion que la sépara t ion de co rps , 

et nous ver rons à qui profitent les contr ibut ions de la 

femme séparée de corps d 'avec son mar i . Sans doute 

la sépara t ion de co rps ne r o m p t pas le mar iage , et 

si l 'on avait voulu p rocéder avec tou te la r igueur 

logique, il aurait peu t -ê t re fallu vouloir que la contr i -

iii. • 25 
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but ion profi tât tou jours au m a r i ; mais il y au ra i t eu 

là que lque chose de s ingulier . 

J 'ai di t que les con t r ibu t ions de la femme sépa rée 

de co rps profi taient à d ' au t r e s ; il en es t de m ô m e d e s 

con t r ibu t ions de la veuve et , à p lus forte r a i son , de 

la femme d ivorcée . Eh b ien , les con t r ibu t ions de 

t ou t e s ces pe r sonnes se ron t c o m p t é e s à celui d e leurs 

fils, pe t i t s - f i l s , g e n d r e s ou p e t i t s - g e n d r e s qu 'e l les 

dés igne ron t . (Art . 8.) Il y a ici une femme qui fait un 

é lec teur , elle peu t faire é lec teur son g e n d r e , quo i 

qu'el le ait un fils. La loi lui a la issé là une la t i tude 

assez g r a n d e ; au lieu de d é t e r m i n e r d 'une maniè re 

préc ise à qui p rof i te ront ses con t r ibu t ions , elle lui a 

donné le d ro i t de chois i r e l le-même l 'é lecteur dans 

un cer ta in cercle , et il e s t assez s ingul ier que la 

femme, qui ne p e u t exercer e l le-même aucun d ro i t 

pol i t ique , puisse ainsi , p a r sa dés igna t ion , faire un 

é lec teur . On s 'en r e m e t donc au j u g e m e n t de la veuve , 

de la femme sépa rée de c o r p s ou d ivorcée p o u r j u g e r 

celui qu 'el le v o u d r a inves t i r du d ro i t é lec to ra l . Ce 

ne son t p a s là, au su rp lus , d e s d i spos i t ions d 'une 

g rande impor t ance ; ces -cas là ne son t p a s t r è s - f r é 

q u e n t s . Une au t r e difficulté p lus g rave se p r é s e n t a i t à 

l ' égard des loca ta i res et des fe rmiers . A qui p ro f i t e 

r o n t les i m p ô t s des b iens don t l 'un es t p rop r i é t a i r e 

e t l ' au t re locata i re ? Car si p o s s é d e r une maison d 'une 

cer ta ine valeur es t une p r é s o m p t i o n de capac i t é , 

pouvoi r p r e n d r e ce t t e ma i son à loyer es t auss i une 

p r é s o m p t i o n de capac i t é . Le légis la teur ne pouva i t 

donc p a s , d a n s son s y s t è m e , t r a n c h e r la ques t ion 

exclus ivement en faveur du p r o p r i é t a i r e d 'une t e r r e 

ou d 'une ma i son . Eh b ien , voici la solut ion qu ' i l a 
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admise : « L ' impôt des por t e s et fenêtres des p r o -

» pr ié tés louées es t compté pou r la formation du 

» cens électoral aux locataires ou fermiers (a r t . 6)» . 

Qu'ils payent ou non cet impôt , c 'es t -à-dire que dans 

le con t ra t ils s t ipulent qu'i ls le payeron t ou bien qu' i ls 

le la issent à la cha rge du p rop r i é t a i r e , il leur c o m p 

te ra toujours pour former leur cens électoral , 

Quant au fermier, la ques t ion a é té long temps 

d é b a t t u e , et enfin on es t arr ivé à une disposi t ion 

don t les t e r m e s ont besoin de quelques expl icat ions . 

On a di t , art icle 9*: « Tout fermier à pr ix d ' a rgen t ou 

» de denrées qui , pa r bail au then t ique d 'une durée 

» de neuf ans au moins , exploite pa r lui-même une 

» ou p lus ieurs p ropr i é t é s ru ra les , a droi t de se p r é -

» valoir du t iers des cont r ibut ions payés pa r les-

» di tes p rop r i é t é s , sans que ce t iers soit r e t r a n c h é 

» au cens électoral du p ropr i é t a i r e >>. Ainsi le d ro i t 

du p ropr i é t a i r e est main tenu in tégra lement , et puis 

on p e r m e t au fermier de se prévaloir du t iers de 

ces m ê m e s cont r ibu t ions , de so r t e que l ' impôt que 

paye le fonds profite à deux pe r sonnes . C'est là une 

extension, une la t i tude accordée pa r la loi ; elle e s t 

fondée sur ce fait, qu 'un fermier qui exploite pa r lui-

m ê m e une ferme possède un capital p ropor t ionné à 

la g r andeu r de la ferme qu'i l exploi te , le capital 

é tan t d ' au tan t p lus g rand que la ferme es t p lus im

p o r t a n t e . H y a donc une propor t ionnal i té en t re 

l ' é tendue de la t e r r e et les cap i taux du fermier. C'est 

là un pr incipe d 'extension que pe r sonne ne peu t 

b lâmer , et à p lus forte ra ison ceux qui ne r edou ten t 

pas l 'extension de la faculté électorale. 

Mais pourquo i le législateur a-t-il di t : Le fermier 
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à prix d'argent ou de denrées? 11 a employé ce t te locu

t ion, qui n ' e s t p e u t - ê t r e p a s conforme au l angage 

t echn ique , p o u r exclure le colon pa r t i a i r e . Ce qu 'on 

en tend p a r fermier à pr ix d ' a rgen t , t o u t le m o n d e 

le sait ; p a r fermier à pr ix de den rées , le légis la teur 

en tend celui qui , en p r e n a n t une ferme, s 'es t engagé 

à paye r le fermage p a r telle quan t i t é de blé ou d ' au

t r e s d e n r é e s . Mais le colon par t i a i re fait ses condi

t ions a u t r e m e n t ; il p r o m e t au p rop r i é t a i r e une p o r 

t ion a l iquote du p rodu i t . Ainsi il v a des colons p a r -

t ia i res qui s ' engagent à cul t iver la t e r r e d ' au t ru i e t à 

p a r t a g e r pa r moi t ié ; il y en a qui d e m a n d e n t non-

seu lement la t e r r e , mais le capi ta l , les i n s t rumen t s 

a r a to i r e s , le chep te l , le bé ta i l , e t c . , e t n'offrent a b s o 

lument que leur t rava i l . On sai t que c e s condi t ions 

var ient de pays à pays ; mais t o u t e s ont p o u r b a s e 

une por t ion a l iquote du p rodu i t , t and i s que le fer

mier qui s 'engage à donne r t an t de den rée s fait la 

m ê m e chose que s'il s 'engageai t à donne r de l ' a rgen t . 

Il faut un bail au then t ique d 'une du rée de neuf ans 

au mo ins . 

Il r e s t e une de rn iè re d i spos i t ion d a n s cet a r t i 

cle 9, qui sera i t peu t -ê t re bien o b s c u r e p o u r b e a u c o u p 

d ' en t r e vous . On ajoute : « Dans les d é p a r t e m e n t s où 

» le domaine congéable es t u s i t é , il se ra p rocédé de 

» la man iè re suivante p o u r la r épa r t i t i on de l ' impôt 

» en t re le p ropr i é t a i r e foncier et le colon : — 1 0 Dans 

» les tenues c o m p o s é e s un iquemen t de ma i sons ou 

» us ines , les six hu i t ièmes de l ' impôt s e ron t c o m p t é s 

» au colon et deux hu i t i èmes au p rop r i é t a i r e foncier ; 

» — 2» dans i e s tenues c o m p o s é e s d'édifices et de 

» t e r r e s l abourab les ou pra i r ies et formant ainsi un 
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» co rps d 'exploi ta t ion rura le , cinq hui t ièmes compte -

» ron t au p ropr ié ta i re et t ro is hui t ièmes au colon ; 

» — 3° enfin, dans les tenues sans édifices, d i tes 

» tenues sans étage, six hui t ièmes se ron t comptés au 

» p ropr i é t a i r e et deux hui t ièmes seulement au colon, 

» sauf, dans tous les cas , la faculté aux par t ies inté-

» ressées de demande r une exper t i se aux frais de 

» celle qui la r e q u e r r a ». Qu'est-ce donc que ce d o 

maine congéab le? Est -ce ou n 'es t -ce pas un ba i l? Ce 

n ' es t , p r o p r e m e n t , ni un bail , ni une emphy téose , ni 

un p a r t a g e de p rop r i é t é ; c 'est quelque chose qui r e s 

semble un peu à t ou t cela, mais n 'es t r igoureusement 

ni l'un ni l ' au t re . Le domaine congéable a lieu dans 

cer ta ins d é p a r t e m e n t s où s 'est établi ce fait, qu ' un 

p ropr i é t a i r e a concédé à un colon ou à des colons un 

b ien , à la cha rge de le cult iver, mais tou tes les a m é 

l iora t ions , tous les objets garn i ssan t le sol concédé 

dev iendron t la p rop r i é t é du colon; de sor te que 

lo rsque le p ropr i é t a i r e du sol, au t e rme convenu, 

veut r e p r e n d r e le domaine congéable , ce domaine se 

t rouve chargé d 'une p ropr ié té qui n 'es t p lus la s ienne, 

mais celle du colon, et il ne peu t r e p r e n d r e son bien 

qu 'en r e m b o u r s a n t au colon la valeur de tou tes les 

amél iora t ions , de tous les obje ts garn i ssan t le sol 

concédé . Il y a donc là une p rop r i é t é dont le fonds 

r e s t e bien toujours au p ropr i é t a i r e , mais sur lequel 

se t rouve une p rop r i é t é qui ne lui appar t i en t p a s . 

Cela n ' e s t pas comparab le au bail , pas même au bail 

emphy téo t ique . C'est une de ces espèces de pa r t age s , 

de modifications du droi t de p ropr ié té qui ont eu lieu 

ici sous le nom d ' emphy téose , ici sous le nom de do

maine congéable , ici sous le nom de superficie, mais 

Source BIU Cujas



300 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

enfin, comme il y a en F rance des pays où le d o 

maine congéable ex is te , il fallait s t a t u e r à cet é g a r d . 

Vous voyez ma in t enan t que la loi a d i s t ingué t ro i s 

cas et a divisé l ' impôt en t re le p r o p r i é t a i r e et le fer

mie r selon la n a t u r e du doma ine congéable . 

Voilà les b a s e s du sys t ème é lec tora l . Tout F r a n 

çais ayan t vingt-c inq ans accompl i s , payan t 200 fr. 

de con t r ibu t ions d i rec tes , dans que lques cas seule

men t 100 fr., et dans que lques cas moins p e u t - ê t r e 

encore , es t é lecteur , s'il n ' a pas p e r d u ses d ro i t s 

civils et pol i t iques , et vous savez que les d ro i t s civils 

et pol i t iques peuvent se p e r d r e non-seu lement p a r la 

pe r t e de la qual i té de F rança i s , mais p a r des c o n 

damna t ions jud ic ia i res . 
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S O M M A I R E 

Questions relatives au cens électoral (suite). Domicile réel et domicile 
politique. — Listes électorales. Avantages du système des listes per
manentes sur le système des listes renouvelées à chaque élection. — 
Révision annuelle des listes ; travail préparatoire fait par les maires. 
Décisions provisoires des préfets. 

MESSIEURS, 

Nous avons vu quelles sont les qual i tés requ ises 

pa r la loi o rgan ique du 19 avril 1831 pour ê t re élec

t eu r . Nous avons vu que l 'une de ces condi t ions est 

le cens électoral , 200 fr. de cont r ibu t ions d i rec tes , 

sauf des cas except ionnels que nous avons signalés à 

vo t re a t t en t ion . Cependant , avant de p a s s e r ou t r e , 

j ' a jou te ra i que lques obse rva t ions sur la condi t ion du 

cens é lectoral . 

Le cens électoral es t exigé comme p reuve de la 

condi t ion de la pe r sonne , de sa for tune, et comme 

une p r é s o m p t i o n en sa faveur. Il se peu t t rès -b ien 

que , dans cer ta ins cas , un individu ne paye pas le 

cens tout en r empl i s san t la condi t ion. Je m 'expl ique , 
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la loi à la main : La loi d ' exp rop r i a t i on p o u r cause 

d 'ut i l i té pub l ique , la loi du 7 jui l le t 1833 , p o r t e à 

l 'article 64 : « Les con t r ibu t ions de la po r t ion d ' im-

» meub le qu 'un p r o p r i é t a i r e a u r a cédée ou don t il 

» a u r a é té exp rop r i é p o u r cause d 'ut i l i té pub l ique , 

» con t inue ron t à lui ê t re c o m p t é e s p e n d a n t un an, à 

» p a r t i r de la r emi se de la p r o p r i é t é , p o u r former 

» son cens é lectoral ». Vous voyez l 'équi té de ce t te 

d i spos i t ion . Vous m 'expropr i ez p o u r cause d 'ut i l i té 

pub l ique , moi qui paye un cens suffisant p o u r ê t re 

é lec teur ; ce n ' e s t p a s vo lon ta i rement que je me pr ive 

de ce t te p r o p r i é t é , laissez-moi le t e m p s nécessa i re 

pou r r e m p l a c e r m a p r o p r i é t é p a r une au t r e : c 'es t 

là le b u t de ce t te d ipos i t ion équi tab le de la loi 

de 1 8 3 3 . 

U y a d ' au t r e s cas . Ainsi, l 'art icle 88 de la loi du 

3 frimaire an VII d i spense , pendan t deux ans , de 

l ' impôt foncier les ma isons nouvel lement bâ t i e s . Le 

légis la teur a voulu ainsi encourage r la cons t ruc t ion 

des ma i sons ; on a t rouvé équi tab le de ne pas f rapper 

d 'un impô t une ma i son don t le revenu n 'é ta i t pas 

encore établi d 'une maniè re assez cer ta ine . Mais ce t te 

cons idéra t ion par t icu l iè re ne fait p a s que l 'on ne soit 

p a s p r o p r i é t a i r e d 'une maison ; on a donc ce t te ca

pac i té que s u p p o s e la p r o p r i é t é p o u r l 'é lecteur . 

De m ê m e , il y a des cas où un p rop r i é t a i r e ob t i en t , 

p o u r cause de m a l h e u r ou de p e r t e s , r emise ou 

modé ra t i on de l ' impôt foncier. Cela n 'ô t e pas la c a 

pac i té qu 'on s u p p o s e ê t r e a t t achée à la posses s ion 

de ce b ien . Il doi t donc r e s t e r é lecteur , quand môme 

il a ob tenu une d iminut ion d ' impô t pou r les pe r t e s 

ou le d o m m a g e qu'il aura i t ép rouvé . « Les p r o p r i é -
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» ta i res des immeubles t empora i r emen t exemptés 

» d ' impôts p o u r r o n t les faire exper t i se r cont rad ic -

» to i rcment , à leurs frais, pour en cons ta te r la va-

» leur, de manière à établir l ' impôt qu' i ls payera ien t , 

» impôt qui alors leur sera compté pou r les faire 

» jou i r des d ro i t s é lec toraux » (Art. 4 . § 2). 

De môme, il y a des médecins et des chi rurgiens 

employés dans les hôp i t aux ou a t t achés à des é ta

bl issements de char i té et exerçant g ra tu i tement leurs 

fonctions, et qui sont en conséquence d i spensés de 

payer la pa t en te . Mais c 'es t là leur accorder une lé

gère ré t r ibu t ion pou r les services qu' i ls r enden t aux 

é tab l i s sements de char i t é . Or, si les é tab l i s sements 

de char i té leur donnaient le mon tan t de la pa ten te , 

ils sera ient é lecteurs ; il ne sera i t p a s j u s t e que , 

pa rce que , au lieu de leur donner une ré t r ibu t ion , on 

les d i spense de la pa ten te , on les pr ivât de leur droi t 

é lectoral . « La pa ten te sera comptée à tou t médecin 

» ou chirurgien employé dans un hôpi ta l ou a t t aché 

» à un é tabl i ssement de char i té et exerçant g ra tu i -

» t emen t ses fonctions, bien que , pa r sui te de ces 

» mêmes fonctions, il soit d i spensé de la payer » 

(Art . 4 , § 3 ) . 

Maintenant , cont inuons l 'examen de la loi et ne 

vous effrayez p a s , j e vous pr ie , de l ' idée que nous 

allons en t re r dans des détai ls minut ieux. Vous verrez 

que c 'est une loi qui renferme des appl ica t ions t r è s -

i m p o r t a n t e s . 

Il y a donc des h o m m e s pos sédan t ce qu 'on a p 

pelle la capaci té é lec tora le , rempl i ssan t les condi

t ions que le législateur a cru devoir p rescr i re p o u r 

l 'é lectorat . Mais cela ne suffit p a s . Il faut que cet te 
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capac i té soit cons ta tée et r e connue avant que c h a q u e 

é lec teur pu isse exercer son d ro i t . Il r e s t e d o n c à 

savoi r où et c o m m e n t il faut faire r econna î t r e ce t te 

c a p a c i t é . 

Vous savez, p a r vos é tudes de d ro i t civil, ce qu 'on 

en tend pa r domici le . Or, il es t de p r inc ipe au jour

d 'hui que l 'é lecteur ne p e u t vo te r que dans un seul 

collège. « Nul ne peu t , di t l 'ar t icle 12, exercer le 

» d ro i t d 'é lec teur d a n s deux a r r o n d i s s e m e n t s élec-

» t o r aux ». Il e s t t ou t na ture l d 'en conc lure , en 

t hè se généra le , qu' i l faut faire cons t a t e r son d ro i t 

é lectoral dans le lieu de son domicile p o u r exe rce r 

son d ro i t . Cependan t , le légis la teur a voulu acco rde r 

une facilité de p lus aux é lec teurs p o u r l 'exercice du 

d ro i t é l e c to r a l ; il a p e r m i s de s é p a r e r le domici le 

réel du domici le pol i t ique . Il se peu t donc qu 'un ci

toyen qui a son domici le réel à P a r i s , exerce son 

dro i t é lectoral à T o u r s , à Sens ou à Dijon. 11 se p e u t 

qu'i l paye une cont r ibu t ion d i rec te dans l 'un des a r 

r o n d i s s e m e n t s , eh b i e n , il p e u t faire p a s s e r ses 

d ro i t s d 'un lieu d a n s un a u t r e , « Article 10 : Le 

» domicile pol i t ique de tou t F rança i s es t d a n s l 'a r -

» r o n d i s s e m e n t é lectoral où il a son domici le r é e l ; 

» n é a n m o i n s , il p o u r r a le t r ans fé re r d a n s t o u t au t r e 

» a r r o n d i s s e m e n t é lectoral où il paye une c o n t r i b u -

» t ion d i rec te ». Comment p e u t se faire ce t r a n s p o r t ? 

Le légis la teur y a mis des formes pa r t i cu l i è res ; il n ' a 

p a s voulu que les é lec teurs p u s s e n t se t r a n s p o r t e r à 

d ro i t e et à gauche c o m m e des t r o u p e s vo lan te s , il a 

d i t : « à la cha rge d 'en faire, six mois d ' a v a n c e , 

» une déclara t ion e x p r e s s e au greffe du t r ibuna l c i -

» vil de l ' a r rond i s sement é lectoral où il au ra son d o -
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» micile pol i t ique actuel , et au greffe du t r ibunal 

» civil de l ' a r rondissement électoral où il voudra le 

» t ransférer ; ce t te double déclara t ion sera soumise 

» à l ' enreg is t rement ». 

Voilà donc les formes exigées : six mois d 'avance , 

double déclara t ion et formalité de l ' enreg is t rement . 

Ce sont là des ga ran t i e s ; sans dou te , cela peu t gêner , 

dans tel ou tel cas par t icul ier , tel ou tel électeur; 

mais cela peu t m e t t r e aussi la s incéri té des élections 

d 'une localité à l 'abri d 'une su rp r i se . S'il é tai t facile 

à un par t icul ier de faire ainsi ce t r a n s p o r t , ne sera i t -

il p a s p lus facile encore au pouvoir , dans cer ta ins 

cas , q u a n d , à la veille d 'une élection, il pour ra i t 

c ra indre que cet te é lec t ion , qui lui impor t e beau

c o u p , pér ic l i tâ t , ne lui serait-i l pas facile de dé te rmi 

ne r un cer ta in n o m b r e d 'é lecteurs à changer leur 

domici le? Eh bien, cela n 'es t pas poss ib le avec les 

d i spos i t ions de la loi. 

Vous voyez donc que , dans cet te mat iè re , t ou t 

es t i m p o r t a n t et que tou t renferme une ques t ion qui 

p e u t avoir sa gravi té dans telle c i rconstance 

donnée . 

Voilà quan t au lieu. Comment main tenan t la capa 

cité é lectorale sera- t -e l le r e c o n n u e , cons ta t ée? Je 

crois que , pou r nous faire une idée ne t te de ce t te ma

t ière i m p o r t a n t e et dél icate, nous devons diviser 

t ou te s les opéra t ions dont j e vais vous ent re teni r en 

t ro i s p a r t i e s ; — les opéra t ions p r épa ra to i r e s des 

l is tes é lectorales , — la formation et la publ icat ion de 

ces l i s tes , — et les réc lamat ions auxquel les cet te for

mat ion peu t donner lieu, les réc lamat ions et les r ec 

tifications avan t l a c lôture définitive. Je crois qu 'a insi 
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nous p o u r r o n s parveni r à nous en faire une idée bien 

n e t t e . 

J'ai dit les listes électorales. Or, ici se p r é sen ten t 

deux sys tèmes qui ont é té l 'un et l ' au t re en v igueur 

chez nous : le sys tème des l is tes renouve lées à c h a 

que élection, et le sys tème des l istes p e r m a n e n t e s . 

Avant 1828, voici c o m m e n t on p rocéda i t . Une fois 

les élect ions faites, les l istes qui avaient servi à faire 

ces élect ions n 'avaient plus de va leur . Dès qu ' une 

nouvelle élection étai t annoncée , il fallait p r o c é d e r 

à la formation de nouvelles l istes g é n é r a l e s , de 

nouvelles l is tes c o m p r e n a n t t ous les é lec teurs du 

r o y a u m e . Quel étai t le r é su l t a t de ce t te maniè re de 

p rocéder? D 'abord des d é r a n g e m e n t s mult ipl iés pou r 

les c i toyens ; il fallait de nouveau r e p r o d u i r e l 'acte 

de na i ssance et t ou t e s les pièces cons t a t an t qu 'on 

avait la capaci té é lec tora le . Souvent on négl ige 

d ' exercer ses d ro i t s p réc i sémen t pa rce que cet exer 

cice d e m a n d e que lques légers sacrifices, que lques 

d é r a n g e m e n t s , que lques d é p e n s e s . Il y a plus : l ' au

to r i t é étai t cha rgée des opé ra t ions , et à c h a q u e élec

t ion elle étai t su r cha rgée de t ravai l et , au milieu de 

tou te s les difficultés de ce g rand t ravai l , deux choses 

devena ien t faciles, l ' e r reur involontai re et l ' e r reur 

volonta i re . De là g rand n o m b r e de réc lamat ions qui 

s ' en tassa ien t . A peine ava i t -on le t e m p s de p o u r 

suivre l 'exercice de son droi t , et l 'on ne p e u t avoi r 

oublié les réc lamat ions n o m b r e u s e s qui s ' é levèrent 

d a n s le t e m p s cont re les f raudes é lec tora les . Il y 

avait donc double inconvénient , d é r a n g e m e n t des 

c i toyens , facilité d ' e r r eu r s volonta i res e t d ' e r r e u r s 

invo lon ta i res . 
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Dans le sys tème des listes pe rmanen tes , on forme 

des l istes é lec tora les ; ces l istes res ten t , elles sont 

pou r ainsi dire s t é réo typées . P o u r qu'elles soient 

exac tes , il suffit de les rectifier chaque année. P o u r 

quoi faire un nouveau travail pou r tel ou tel citoyen 

qui se t rouve cet te année dans la même posi t ion que 

l 'année de rn i è r e? Il n'y aurai t aucune ra ison. Quel 

est donc le travail à faire chaque année? Examen des 

l istes pou r voir s'il y a des pe r sonnes qui aient pe rdu 

ou acquis la qual i té d 'é lecteur . 11 y a d ' abord les 

changemen t s inévitables p rovenan t de la m o r t des 

uns et de l 'arr ivée à l 'âge électoral de j eunes gens 

qui ne l 'avaient pas encore a t te in t , ensuite change

men t s dans la for tune, dans le chiffre des impô t s 

payés . Tout consis te donc à rectifier, c 'es t -à-di re à 

r e t r anche r ceux qui ont pe rdu la capaci té et à ajouter 

ceux qui l 'ont acquise . Voilà le sys tème. Alors tou t 

devient facile, t ou t peu t ê t re éclairci, t ou te s les r é 

c lamat ions ont le t e m p s d 'ê t re apréc iées , pa rce 

qu'el les sont peu n o m b r e u s e s . 

C'est le sys tème actuel , et c 'est là une g rande 

amél iora t ion . « Article 13 . La liste des é lecteurs 

» don t le droi t dér ive de leurs cont r ibut ions et la 

» liste des é lecteurs appe lés en ver tu de l 'article 3 , 

» sont p e r m a n e n t e s , sauf les radia t ions et i n s c r i p -

» t ions qui peuven t avoir lieu lors de la révision an-

» nuelle ». 

Comment se fait cet te révision annuelle? H y a 

d ' abord les actes p r épa ra to i r e s , qui commencent le 

I e ' ju in et doivent ê t re t r ansmis au plus t a rd le 30 

juin à la préfec ture . « Article 14. Du 1 e r au 10 juin 

» de chaque année et aux j o u r s qui seront indiqués 
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» pa r les sous-préfe ts , les ma i res d e s c o m m u n e s 

» c o m p o s a n t chaque can ton se r éun i ron t à la mai r i e 

» du chef-lieu sous la p ré s idence du ma i r e , et p r o -

» céde ron t à la révis ion de la por t ion des l is tes 

» ment ionnées à l 'ar t icle p r écéden t qui c o m p r e n d r a 

» les é lec teurs de leur can ton appe lé s à faire pa r t i e 

» de ces l i s tes . Ils se feront a s s i s t e r du p e r c e p t e u r 

» du can ton . — Article 15 . Dans les villes qui for-

» men t à elles seules un can ton ou qui son t p a r t a -

» gées en p lus ieurs can tons , la révis ion d e s l i s tes 

» e s t faite pa r le mai re e t les t ro i s p lus anciens 

» m e m b r e s du conseil munic ipa l , selon l ' o rd re du 

» tab leau . Les mai res des c o m m u n e s qui dépen -

» d r a i en t d e l 'un d e s can tons p r e n d r o n t p a r t égale-

» ment à ce t te révis ion, sous la p rés idence du mai re 

» de la ville. A P a r i s , les mai res des douze a r r o n d i s -

» s e m e n t s , ass i s tés du p e r c e p t e u r , p r o c é d e r o n t à la 

» révis ion sous la p rés idence du doyen de r écep t ion . 

» — A r t i c l e 16 . Le r é su l t a t de cet te opé ra t ion es t 

» t r ansmis au sous-préfe t , qui , avant le 1 e ' jui l le t , 

» l ' adresse avec ses obse rva t ions au préfet du d é -

» p a r l e m e n t ». 

Voilà la p r emiè re pé r iode , la p é r i o d e de la p r é p a 

ra t ion . Maintenant t ou t e s les p ièces son t en t r e les 

mains du préfet . A pa r t i r du 1 e r jui l le t , le préfet , qui 

e s t le vér i tab le agen t du gouve rnemen t c h a r g é d e 

l 'opéra t ion , le préfet p rocède à la révis ion des l istes 

p o u r son d é p a r t e m e n t . l i a t o u s les ma té r i aux devan t 

lui , il peu t avoir aussi des r ense ignements pa r t i cu 

l iers d a n s sa p ré fec ture , il p r o c è d e à la révis ion 

(Article 17) . 

Et ici une observa t ion i m p o r t a n t e : commen t 
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préfet expr ime-t - i l son avis ? Le préfet peu t rencon

t r e r deux na tu re s de faits différents. On lui p rouve 

qu 'un h o m m e est mor t , il y a là chose jugée et j ugée 

de la man iè re la plus définitive que nous connais

s ions , il n 'a qu ' à faire le r e t r anchemen t . Ou bien 

l ' inscr ipt ion d 'un é lecteur qui se t rouve sur la l iste 

a é té déclarée nulle p a r les au tor i tés compé ten tes ; 

c 'es t encore là une chose jugée , le préfet n ' a qu 'à r e 

t r anche r , il es t là s imple exécuteur des a r rê t s de la 

m o r t ou de la jus t i ce . Mais ensui te il t rouve les 

noms d ' au t res é lec teurs , don t les uns lui pa ra i s sen t 

avoir p e r d u les qual i tés requ ises et les au t res lui 

pa ra i s sen t avoir é té indûment inscr i t s , bien que 

leur inscr ipt ion n 'a i t j a m a i s été a t t aquée . Le préfet 

ne peu t les r e t r anche r , car il serai t j u g e ; il ne les 

r e t r a n c h e donc p a s , il les indique , il les signale 

comme devant ê t re r e t r a n c h é s . Il dit : Voilà mon 

avis. Maintenant , si cet avis ne vous plaît p a s , vous 

réclamez, et la ques t ion sera jugée pa r qui de d ro i t . 

« Article 18 . Le préfet a joutera aux l is tes les ci-

» toyens qu'i l r econna î t ra avoir acquis les qual i tés 

» pa r la loi, et ceux qui aura ient é té p récédemment 

» omis . — 11 en r e t r anche ra : 1° les individus décé-

» dés ; 2° ceux don t l ' inscript ion aura é té déclarée 

» nulle pa r les au tor i tés compé ten t e s . — Il indi-

» quera , comme devant ê t re r e t r anchés : 1° ceux 

» qui au ron t p e r d u les qual i tés r e q u i s e s ; 2° ceux 

» qu'i l reconnaî t ra i t avoir été indûment inscr i t s , 

» quoique leur inscr ipt ion n 'a i t poin t été a t t a -

» quée . — 11 t i endra un reg i s t re de tou tes ces déci-

» s ions . — Il fera ment ion de leurs motifs et de 

» tou tes les pièces à l ' appui ». 
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Le préfet a ainsi revisé les l is tes selon sa maniè re 

de voir . 11 faut que ce t te man iè r e de voi r soi t con

nue , connue non-seu lement des pa r t i e s in té ressées , 

mais de t o u t le m o n d e ; c 'es t une opé ra t ion qui in té 

r e s se le publ ic t ou t en t ie r . « Article 19 . Les l i s tes 

» de l ' a r rond i s semen t é lec tora l , ainsi rectifiées pa r 

» le préfet , s e ron t affichées le 15 aoû t au chef-lieu 

» de chaque can ton et dans les c o m m u n e s don t la 

» popula t ion se ra au moins de six cen t s h a b i t a n t s . 

» Elles s e ron t déposées : 1° au sec ré ta r i a t de la 

» mair ie de chacune de ces c o m m u n e s ; "2° au s e -

» c ré t a r i a t de la p ré fec ture , p o u r ê t re données en 

» communica t ion à t ou t e s les pe r sonnes qui l e r eque r -

» ron t . — La liste des con t r ibuab les é lec teurs con-

» t i endra , en r ega rd du nom de chaque individu 

» inscr i t , la da te de sa na i ssance et l ' indication des 

» a r rond i s semen t s de pe rcep t ion où son t ass ises 

» ses cont r ibu t ions p r o p r e s ou dé léguées , ainsi que 

» la qual i té et l 'espèce des con t r ibu t ions p o u r cha-

» cun des a r r o n d i s s e m e n t s . — La liste des é lec teurs 

» dés ignés pa r l 'art icle 3 (ceux qui ne payen t que 

» 100 francs) con t i endra , en o u t r e , en r e g a r d du 

» nom de chaque individu, la da t e et l ' espèce du 

» t i t re qui lui confère le d ro i t é lec tora l , et l ' époque 

» de son domici le réel ». Vous vous rappe lez q u e , 

pou r cer ta ines qual i tés é lec tora les , il suffit de les 

avoir même un m o m e n t avant la c lô ture défi

ni t ive. 

Ainsi, « le préfet inscr i ra sur ce t te liste ceux des 

» individus qui , n ' ayan t pas a t te in t , au l o aoû t , les 

» condi t ions relat ives à l ' âge , au domicile et à l ' ins-

» cr ip t ion sur le rôle de la p a t e n t e , les a c q u e r r o n t 
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» avant le 21 oc tobre , époque de la c lô ture de la 

» révision annuelle ». 

Une au t re disposi t ion de g rande impor tance es t 

celle qui concerne la manière de notifier la décision 

du préfet aux individus dont l ' inscript ion ou la r a 

diat ion aura été o rdonnée . « Article 2 1 . La publ ica-

» t ion p resc r i t e p a r les art icles 19 et 20 t iendra lieu 

» de notification des décisions in tervenues aux indi-

» v idus don t l ' inscription aura été o rdonnée ». Ceux-

là n ' on t pas de réc lamat ions à faire, il leur suffit 

d ' ê t r e p révenus d 'une manière spéciale de leur ins

cr ip t ion su r la l iste. Mais il n 'en est pas de même de 

ceux que le préfet indique comme devant ê t r e r e 

t r a n c h é s , il faut qu' i ls soient aver t is d i rec tement et 

mis en demeure de réc lamer s'ils croient qu 'on a eu 

t o r t de les r ayer de la l iste. « Les décisions provi -

» soires du préfet qui indiquent ceux dont le nom 

» devra i t ê t re r e t r anché , comme ayant été indûment 

» inscr i ts ou comme ayant pe rdu les qual i tés r equ i -

» ses , se ron t notifiées dans les dix j o u r s à ceux 

» qu 'e l les concernent , ou au domicile qu'i ls sont 

» t enus d'élire dans le dépa r t emen t pou r l 'exercice 

» de leurs d ro i t s é lec toraux, s'ils n'y ont p a s leur 

» domici le réel , et , à défaut de domicile élu, à la 

» mair ie de leur domicile pol i t ique . . . » 

Arr ivons main tenant à la t rois ième pér iode . On 

peu t s 'ê t re t r o m p é dans le travail p répa ra to i r e , le 

préfet peut s 'ê t re t r o m p é lui-même, enfin ; il pour 

ra i t y avoir des e r r eu r s volonta i res . Jusqu' ici l 'ac

tion d i rec te a a p p a r t e n u à l ' adminis t ra t ion, et cela 

étai t par fa i tement régul ier , pa rce que c 'étai t une 

opéra t ion adminis t ra t ive qu'il y avait à faire. Mais 
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main tenan t des p la in tes a r r iven t . Un h o m m e qui n ' a 

pas les qual i tés r equ i se s a é té inscr i t , ou , au con

t r a i r e , un h o m m e qui devai t ê t r e ma in tenu su r la 

l iste en a é té r e t r a n c h é . A qui a p p a r t i e n d r a le j u g e 

m e n t définitif sur ce t te q u e s t i o n ? Il y a p l u s , avan t 

de d e m a n d e r à qui confier le j u g e m e n t définitif, il 

faut voir à qui a p p a r t i e n d r a le d ro i t de réc lamer . 

T ra i t e rons -nous ce t te ma t i è r e comme ma t i è r e de 

d ro i t p u r e m e n t civi l?Le d ro i t de r éc lamer n ' a p p a r 

t ient qu ' à la par t i e in t é ressée . Voilà donc deux 

ques t i ons c a p i t a l e s . — Q u i aura le d ro i t de r éc l amer? 

— Devant qui se ra p o r t é e en définitive la réc lama

tion ? 

Si le d ro i t de r éc l amer étai t r i g o u r e u s e m e n t 

individuel , il sera i t souven t inutile et encore p lus 

souvent dér i so i re . En effet, il y a des h o m m e s in

souciants qui , ne t rouvan t pas leur nom sur les l i s tes , 

n 'y p r end ra i en t pas ga rde ou ne s 'en inqu ié te ra ien t 

p a s . Il leur se ra i t pénible de faire des d é m a r c h e s ; 

et le plus souvent , quand il s 'agirai t d ' insc r ip t ions 

indûment faites, le d ro i t de réc lamat ion sera i t illu

so i re , car la p e r s o n n e inscr i te i ndûmen t n ' i ra i t p a s 

r éc lamer . Vous voyez donc que , s'il n 'y avai t que les 

pe r sonnes inscr i tes ou r ad iées à t o r t qui p u s s e n t 

réc lamer , la réc lamat ion n ' au ra i t p r e s q u e j ama i s 

lieu. P r e n o n s les choses d a n s t ou t e leur vér i té , et 

d e m a n d o n s - n o u s à qui doi t a p p a r t e n i r le d ro i t de 

réc lamer , en d ' au t r e s t e r m e s , qui a in té rê t à ce q u e , 

un sys tème électoral é tan t donné , les l istes soient 

s incères . C'est le publ ic t ou t en t i e r ; ce n ' e s t pas là 

une ma t i è re d ' o r d r e pr ivé , mais une mat iè re d ' o r d r e 

publ ic . Évi ter les f raudes , le mensonge d a n s les é l e o 
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t ions , es t sans dou te dans l ' intérêt de ceux qui on t 
le d ro i t électoral ; mais , en dern ie r résu l ta t , c 'es t 
dans l ' in térêt de t o u s . Il faut donc que t o u s aient le 
droi t de réc lamer . 
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S O I X A N T E - Q U I N Z I È M E L E Ç O N 

S O M M A I R E 

Révision des listes électorales (suite) ; réclamations, rectifications, clô
ture des listes. — Action judiciaire; à qui est-elle donnée? — Procé
dure rapide et sans frais. — Conditions d'éligibilité. — Incompatibi
lités. — Les députés ne sont pas les députés de l'arrondissement 
ou du département qui les a nommés, ils sont les députés de la 
France. 

MESSIEURS, 

En pa r l an t des d i spos i t ions re la t ives à la revis ion 

annuelle des l is tes é lec tora les , nous avons divisé ce 

t ravai l en t ro is pé r iodes : la p r é p a r a t i o n , la révis ion 

des l is tes e t , en t ro is ième lieu, les r éc l ama t ions , les 

rectif ications qui peuven t en ê t r e la conséquence , 

et enfin la c lô ture des l is tes é lec tora les . Les deux 

p remiè res sec t ions , nous les avons épu i sées , du moins 

dans la m e s u r e que nous nous s o m m e s p re sc r i t e , 

la issant les déta i ls minu t ieux e t qui n ' on t beso in 

d ' aucune expl icat ion. La p lus i m p o r t a n t e des t ro i s 

sec t ions es t la de rn iè re , celle des r éc l ama t ions , des 

rect if icat ions qui peuven t en ê t r e la conséquence e t , 

enfin la c lô tu re des l istes é lec tora les . 

A ce t é g a r d , la loi reconna î t t ro is i n t é rê t s . H y a 
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d 'abord un in térê t général , commun à t o u s . Ainsi la 

loi donne à t ou t le monde le droi t de p r e n d r e con

na issance des l i s tes , afin que chacun puisse d i re son 

avis , donne r les r ense ignements nécessa i res ou pa r 

la voie de la p resse ou pa r des pét i t ions à la C h a m 

b r e . Voilà cet in térê t que nous avons appe lé géné

ra l . Il y a, en deuxième lieu, l ' in térêt de tous les 

individus inscr i t s sur les l i s tes . Quand même l 'e r reur 

don t ils croient avoir à se p la indre ne les concerne 

pas personnel lement , quand m ê m e ils n 'aura ient pas 

à réc lamer cont re leur inscr ipt ion, mais seulement 

cont re l ' inscr ipt ion indûment faite d 'une au t re pe r 

sonne on cont re sa rad ia t ion , la loi accorde à t o u s 

les é lec teurs inscr i ts ce dro i t de réc lamat ion . Enfin 

il y a le droi t t ou t à fait individuel de celui qui aura 

é té rad ié tandis qu'il croirai t avoir les qual i tés requ i 

ses pou r ê t re inscr i t , ou de celui qui , se t rouvan t 

inscri t , c roi ra i t ne p a s devoir l ' ê t re . 

Le légis lateur a d is t ingué la réc lamat ion de l 'ac

t ion . La réc lamat ion es t le droi t qu 'on t des pe r son

nes de r e p r é s e n t e r à l ' autor i té adminis t ra t ive , de 

r e p r é s e n t e r à l ' au teur m ê m e de la l iste, qu' i l s 'est 

t r o m p é , et de demande r qu'il rectifie son e r r e u r . 

L'act ion es t au t re chose : l 'action es t le d ro i t de pou r 

suivre en j u s t i ce , pa r les voies j u r id iques , l 'objet de 

cet te m ê m e réc lamat ion . La réc lamat ion s ' adresse à 

l ' au tor i té adminis t ra t ive , l 'action es t intentée devant 

le pouvoi r jud ic ia i re . La réclamat ion dit à l ' autor i té 

adminis t ra t ive : « Revisez vos ac tes , il y a là des 

inexac t i tudes , en voici la p reuve . Vous avez inscri t 

un h o m m e qui n 'avai t p a s le droi t d ' ê t re inscri t , 

vous avez rad ié un h o m m e qui devait ê t re maintenu 

Source BIU Cujas



40G COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL 

s u r la l is te , rectifiez vos p r o p r e s ac tes ». Voilà le lan

gage qu 'on t ient à l ' au tor i té admin i s t r a t ive . On t i en t 

un au t r e l angage en jus t i ce ; on di t en ju s t i ce : « J 'ai 

é p r o u v é tel t o r t , j ' e n d e m a n d e le r e d r e s s e m e n t ; 

on a commis à mon éga rd une injust ice , j ' e n d e 

m a n d e la r é p a r a t i o n » ; on d e m a n d e que le pouvo i r 

jud ic ia i re vous fasse donne r ce q u ' o n n ' a pu ob t en i r 

a u t r e m e n t . 

Tel es t le s y s t è m e d e l à loi de 1831 , et une fois 

ce sy s t ème bien c o m p r i s , la loi devient t o u t à fait 

c la i re . Voici les ar t ic les 24 et 25 : « Article 24. Tou t 

» individu qui c ro i ra i t avoir à se p la indre soi t 

» d 'avoi r é té i ndûmen t inscr i t , omis ou r ayé , soi t de 

» t o u t e a u t r e e r r e u r commise à son éga rd dans la 

» r édac t ion des l i s tes , p o u r r a , j u s q u ' a u 30 s e p t e m -

» b r e inc lus ivement , p r é s e n t e r sa r éc lamat ion , qui 

» dev ra ê t r e a c c o m p a g n é e de p ièces just i f icat ives ». 

Voilà la réc lamat ion d i rec te de celui qui es t lésé . 

Maintenant voici l 'ar t icle 25 : « Dans le m ê m e délai , 

» t ou t individu inscr i t su r les l istes d 'un a r r o n d i s -

» s èmen t é lectoral pou r ra r éc lamer l ' inscr ipt ion de 

» t o u t ci toyen qui n 'y se ra p a s p o r t é , quo ique réu -

» n i ssan t les condi t ions nécessa i r e s , la r ad ia t ion 

» de t o u t individu qu' i l p r é t e n d r a i t i ndûmen t ins -

» cr i t , ou la rectif ication de t ou t e au t r e e r r e u r 

» commise dans la r édac t ion des l i s tes . — Ce m ê m e 

» d ro i t a p p a r t i e n d r a à t o u t c i toyen inscr i t su r la 

» l is te des j u r é s non é lec teurs de l ' a r rond i s se -

» m e n t ». Voilà le d ro i t c o m m u n à tous les é lec

t e u r s . C'est là la réc lamat ion . 

Main tenant le légis la teur t r a c e la m a r c h e à suivre 

a p r è s que ces r éc lamat ions ont é té faites. « Ar t . 3 3 . 
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» Toute pnrt ie qui se croit fondée à contes te r une 

» décision r e n d u e pa r le préfet p o u r r a po r t e r son 

» action devant la Cour royale du r e s so r t , e t y p r o -

» du i re tou tes pièces à l ' appui . — Dans le cas où la 

» décision du préfet aura i t re jeté une demande 

» d ' inscr ip t ion formée pa r un t i e r s , l 'action ne 

» p o u r r a ê t re in tentée que pa r l ' individu don t l ' ins-

» cr ip t ion au ra é té r éc lamée . . . » 

Vous voyez que la dis t inct ion dont je vous ai par lé 

se t rouve textuel lement dans la loi. Ainsi donc , les 

ar t ic les 24 et 25 au to r i sen t la réc lamat ion de la p a r t 

des pe r sonnes que nous avons dés ignées . Ces récla

ma t ions sont notifiées à la par t i e in té ressée . « Ar-

« ticle 26 . Aucune des demandes énoncées en l 'ar-

» ticle p récéden t ne sera r e ç u e , lorsqu'el le sera 

» formée pa r des t i e r s , qu ' au tan t que le réc lamant y 

» j o ind ra la p reuve qu'elle a été pa r lui notifiée à la 

» par t i e in té ressée , laquelle aura dix j o u r s p o u r y 

» r é p o n d r e , à pa r t i r de celui de la notification ». 

Que fait ensui te le préfet devan t qui on a p rodu i t les 

pièces qu 'on croit justificatives ? « Article 27. Le p r é -

» fet s t a tue ra , en conseil de préfecture , sur les de-

» mandes don t il est fait ment ion aux art icles 24 et 

» 25 c i -des sus , dans les cinq j o u r s qui suivront leur 

» récep t ion , quand elles seront formées pa r les p a r -

» t ies e l les-mêmes ou pa r leurs fondés de p o u v o i r s ; 

» et dans les cinq j o u r s qui suivront l 'expirat ion du 

» délai fixé p a r l 'article 26, si elles sont formées 

» p a r des t i e r s . Ses décisions se ron t mot ivées ». 

Une fois que le préfet a s t a tué , qu'il a notifié sa 

décis ion, si elle es t négat ive , il dit : Je ne t rouve pas 

la réc lamat ion fondée, j e pe rs i s te à croire que ma 
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l iste es t conforme à la vér i té , il n ' a r ien à faire de 

p lus . Mais si , en revisant ses ac t e s , il r econna î t qu' i l 

a commis une e r r eu r , qu ' i l y a une rectification à 

IV,ire, a lors il publ ie un tab leau de rectif icat ion. « Ar-

» ticle 2 9 . Il sera publ ié t o u s les quinze j o u r s un 

» tab leau de rectif ication, conformément aux déci-

» s ions r e n d u e s d a n s cet in terval le , e t p r é s e n t a n t 

» les indica t ions men t ionnées en l 'art icle 19 » 

l 'n nouveau tab leau se ra publ ié t o u s les quinze j o u r s , 

et vous en comprend rez a i sémen t la r a i son . Si les 

r éc lamat ions sont n o m b r e u s e s , on ne p e u t s t a t u e r 

su r t ou te s en m ê m e t e m p s . Comme il y a d 'a i l leurs 

un délai p o u r les r éc l ama t ions , t ou t le m o n d e ne r é 

c lame p a s en m ê m e t e m p s . Eh b ien , à m e s u r e que 

le préfet a s t a t u é , il publ ie t o u s les quinze j o u r s un 

nouveau t ab leau de rect if icat ions j u s q u ' à l ' expi ra

tion du délai fatal. « Aux t e r m e s de l 'ar t icle 2 1 , la 

» publ ica t ion de ces t ab leaux de rectification t ien-

» d r a lieu de notification aux invidus do n t l ' inscr ip-

» t ion au ra é té o rdonnée ou rectifiée. — Les déc i -

» s ions p o r t a n t refus d ' inscr ip t ion ou p r o n o n ç a n t 

» des r ad ia t ions se ron t notif iées, dans les cinq j o u r s 

» de leur d a t e , aux individus don t l ' inscr ipt ion ou la 

» rad ia t ion a u r a é té réc lamée pa r eux ou pa r des 

» t i e r s . — Les décis ions re je tan t les d e m a n d e s en 

» rad ia t ion ou en rectif ication s e r o n t notifiées d a n s 

» le m ê m e délai , t a n t au r éc l aman t qu ' à l ' individu 

» don t l ' inscr ipt ion aura é té con te s t ée ». 

Enfin, il doit y avoir un t e r m e à t ou t e s choses : le 

16 o c t o b r e le préfet doi t avoir s t a t u é sur t o u t e s les 

r éc l ama t ions , il ne doi t p a s o u t r e p a s s e r ce dé la i ; il 

a le t e m p s nécessa i re , pu i sque les réc lamat ions ne se 
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présen ten t que j u squ ' au 30 s e p t e m b r e , et qu'il lui 

r e s t e ainsi quinze j o u r s après le t e rme des réc lama

t ions . Alors le préfet p rocède à la clôture des l i s tes , 

c ' e s t -à -d i re qu'il publie le dernier tableau de rectifi

cat ion, s'il en a un à publier, et l ' a r rê té qui déclare 

la liste close. Telles sont les d isposi t ions de l 'ar t . 31 

de la loi. Nous voilà donc à la clôture des l is tes . Voilà 

les l istes pe rmanen tes rectifiées, revisées pour l 'année 

qui va commencer . Vous savez que nous sommes 

clans le sys tème des l istes pe rmanen te s , veuillez ne 

p a s l 'oublier . Voilà les l istes closes dans ce sens que , 

au j u g e m e n t du préfet , ce sont les l i s tes telles qu'el les 

doivent ê t re ; il les a faites d ' abo rd , il les a rectifiées 

ensui te sur la réclamat ion des pa r t i e s , c 'est son der 

nier mo t . 

Mais es t -ce le dern ier mo t pou r t ou t le m o n d e ? 

Non, e t voici le pr incipe capital de la loi, voilà en 

quoi elle se d is t ingue des sys tèmes p r é c é d e n t s . 

L 'agent du gouvernement a fait et pa rachevé son 

œuvre admin i s t ra t ive , il a fait les l i s tes , il les a rev i 

sées , il a revisé ses revis ions el les-mêmes -, mais il 

peu t ar r iver que , même en rectifiant les l is tes , même 

en les rectifiant conformément aux réc lamat ions , il ait 

p o r t é préjudice aux dro i t s d 'un au t re citoyen ; enfin, 

il peu t ar r iver qu'il maint ienne une inscr ip t ion qui 

ne devrai t pas ê t re main tenue ou, au con t ra i re , qu'il 

refuse de faire une inscr ipt ion qui devra i t ê t re faite. 

La ques t ion étai t de savoir si ces décisions devaient 

ê t re cons idérées comme des j u g e m e n t s . Non ; ce sont 

les ac tes d 'un admin i s t r a t eu r revisant ses p r o p r e s 

décis ions , ce n 'es t pas là un acte de jud ica tu re . Dans 

tou te s les décisions r endues en conseil de préfecture , 
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le préfet a bien s t a tué su r le d ro i t d ' ê t r e ou de ne p a s 

ê t re inscri t su r les l is tes , mais au fond il a s t a tué su r 

des ques t ions re la t ives à l 'é tat des pe r sonnes et au 

d ro i t de p r o p r i é t é , c ' es t -à -d i re su r une ma t i è r e 

essent ie l lement jud ic ia i re . Donc, quand le préfet 

s t a tue en conseil de préfec ture , quand l ' admin i s t r a 

t ion revise ses ac tes sur les r éc l ama t ions des p a r t i e s , 

il n 'y a pas là un j u g e m e n t vér i tab le . Et ce r t e s c 'é ta i t 

une s ingulière idée que de faire déc ide r a d m i n i s t r a -

t ivement les ques t ions é lec tora les , t and i s que des 

é lect ions doit sor t i r p r éc i sémen t la c h a m b r e des Dé

p u t é s , c ' e s t - à -d i r e le co rps de l 'État qui est des t iné 

à exercer un h a u t cont rô le sur l ' adminis t ra t ion elle-

m ê m e . Vous voyez donc que c 'est conformément à 

tous les p r inc ipes que le légis la teur a revoyé le j u 

gement définitif de ces ques t ions non à l ' au teur 

m ê m e des l is tes ou à ses supé r i eu r s h i é r a r ch iques , 

mais à un au t re pouvoi r , au pouvoi r jud ic ia i re . 

Ainsi donc , ce que nous avons appe lé r éc lamat ion 

cesse le 30 s e p t e m b r e , et t ou t e s les rect if icat ions 

qu 'e l les ont p o u r b u t d ' a m e n e r doivent ê t r e faites le 

10 oc tob re . Après ce t e m p s , il n 'y a plus lieu à r é 

c lamat ion devan t l ' au tor i té admin i s t r a t ive , ni à r ec t i 

fication pa r l ' au tor i té admin i s t r a t ive ; en pub l i an t la 

c lô ture des l i s tes , elle es t dessa is ie . Alors commence 

le d ro i t d 'ac t ion et le rô le du pouvoi r jud ic ia i re . 

Mais ici le légis la teur a in t rodu i t une d is t inc t ion 

qui mér i t e d ' ê t r e saisie avec a t t en t ion . Le d ro i t de 

réc lamat ion , nous l 'avons di t et r é p é t é , a été a t t r i 

b u é aux pe r sonnes que nous avons dés ignées con

fo rmément aux ar t ic les 24 et 2 5 , p o u r tous les ca s . 

Je m 'exp l ique : Vous pouvez réc lamer p o u r une 
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inscr ipt ion indûment faite, p o u r une rad ia t ion indû

ment faite, pou r une rectification que lconque ; n 'ou

bliez pas les t e r m e s de l 'art icle 25 , vous pouvez 

r éc l amer l ' inscr ipt ion, la radia t ion , la rectification 

de t ou t e au t r e e r reu r commise dans la rectification 

des l i s tes . L'action n 'es t p a s accordée de m ê m e 

p o u r t o u s les cas aux individus qui ne sont pas 

in té ressés d i rec tement dans la ques t ion . Le législa

t eu r a d i t : Vous demandez la rad ia t ion d 'un nom, 

vous soutenez qu 'un nom inscri t ne doi t pas l ' ê t re , 

vous soutenez que c 'est là un faux électeur , vous 

avez le d ro i t de réc lamat ion , et si vous croyez qu 'on 

n ' a p a s r e n d u jus t i ce à vo t re réc lamat ion , a p r è s la 

c lô ture des l is tes , vous aurez l 'act ion, vous pour rez 

in tenter une action devant le pouvoir judic ia i re pou r 

faire r ad ie r un nom indûment inscr i t . Mais vous , 

t i e r s , vous avez réc lamé l ' inscr ipt ion d 'un é lecteur 

omis sur la l i s te ; vo t re réc lamat ion , p o r t é e devant 

le préfet , n 'a p a s é té admise , eh bien, vous n 'aurez 

pas d 'act ion vous -même , pa rce que la pe r sonne que 

vous vouliez faire inscr i re , pa r exemple , a été aver 

t ie p a r vo t re réc lamat ion que son inscr ipt ion a é té 

omise à t o r t . Si le préfet maint ient son exclusion, 

c 'es t elle qui aura l 'action, si vra iment elle se croi t 

fondée à l 'exercer ; mais comment auriez-vous l 'ac

t ion, vous , quand l ' in téressé ne di t r ien ? Voilà la 

dis t inct ion que la loi a faite re la t ivement à l 'action. 

Réclamat ion p o u r tous les cas , action judic ia i re 

p o u r les r ad ia t ions refusées à t o r t ; mais l 'action 

judic ia i re p o u r les inscr ip t ions omises n ' appa r t i en t 

qu ' aux pe r sonnes dont le nom a été omis su r la l is te . 

Tel es t le sens de deux p a r a g r a p h e s de l 'article 33 : 

Source BIU Cujas



412 COURS DE DROIT CONSTITUTIONNEL. 

« Toute par t i e qui se c ro i ra fondée à c o n t e s t e r une 

» décision r endue pa r le préfet p o u r r a p o r t e r son 

» action devan t la Cour royale du r e s s o r t et y p r o -

» du i re tou te s pièces à l ' appui . — Dans le cas où 

» la décision du préfet aura i t re je té une d e m a n d e 

» d ' inscr ip t ion formée p a r un t i e r s , l 'act ion ne 

» p o u r r a ê t r e in ten tée que pa r l ' individu don t l ' ins-

» cr ipt ion au ra é té r é c l amée . . . » C'est , c o m m e vous 

le voyez, une dis t inct ion i m p o r t a n t e . 

L'action judiciaire c o m m e n c e d a n s les dix j o u r s 

a p r è s la c lô ture des l istes : ceux qui ont une act ion 

jud ic ia i re à in ten ter doivent la notifier au préfet et 

aux pa r t i e s in t é res sées . Si c 'es t la p e r s o n n e lésée 

e l le -même, elle a l 'action jud ic ia i re , soit p o u r r a d i a 

t ion, soit p o u r l ' inscr ipt ion i ndûmen t faite ; si c 'es t 

un t i e r s , il a l 'act ion p o u r inscr ip t ion i ndûmen t faite, 

mais il ne l'a pas p o u r rad ia t ion faite à t o r t . 

Nous s o m m e s donc devant le pouvoi r judic ia i re ; 

niais r emarquez que nous s o m m e s au 16 oc tob re : 

il p e u t y avoir une élection p r e s q u e imméd ia t e , et 

dès lo r s il e s t u rgen t que ces opé ra t i ons s ' accom

pl i ssent le plus r a p i d e m e n t poss ib le . Il y a m ô m e 

une au t r e chose à c o n s i d é r e r ; il ne faut p a s que ces 

ac t ions judic ia i res soient coû t euse s , il ne faut p a s 

refroidir le zèle p a r la c ra in te des d é p e n s e s , il faut 

une p r o c é d u r e p r o m p t e et po in t de frais : c 'es t là le 

double bu t que le légis la teur a voulu a t t e ind re en 

t r a ç a n t des règles par t icu l iè res p o u r la décis ion des 

p r o c è s é lec to raux . 

D 'abord il n 'y a p a s deux ins tances , il n 'y en a 

qu ' une . L 'act ion es t p o r t é e d i r ec temen t devan t la 

cour royale du r e s s o r t . On la notifie au préfet et aux 
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par t i es in té ressées , et là il n'y a pas besoin du mi 

n i s tè re d 'un avoué ; les actes judic ia i res auxquels 

ces ac t ions donnen t lieu sont enreg i s t rés g ra t i s , la 

cause es t jugée sommai remen t et t ou te s affaires ces 

san t e s . C'est donc là une p rocédu re dont l ' issue 

peu t ê t re ex t r êmemen t r ap ide , et le d ro i t de l 'élec

teur se t rouve ainsi réal isé à t e m p s p o u r que la 

réc lamat ion ne soit pas illusoire pou r cet te an

née-là. 

Le préfet a formé ses l i s tes , on réc lame ; le préfet 

a publ ié le t ab leau définitif, ou intente une action 

devant la cour royale. Quel effet auron t ces récla

mat ions et cet te action ? Elles auron t un effet sus 

pensif, c 'es t -à-di re que , si l 'on a voulu rayer le nom 

d 'un citoyen inscr i t et que ce citoyen intente une 

act ion devant la cour royale , l'effet de la radia t ion 

es t s u s p e n d u . 

« S'il y a pourvoi en cassa t ion , il se ra p rocédé 

» sommai remen t et t ou te s affaires cessan tes , comme 

» devan t la cour royale , avec la même exempt ion 

» du dro i t d ' en reg i s t rement , sans consignat ion 

» d ' amende (article 33 in fine) ». Le pourvoi en cas 

sation est-il également suspens i f? Non, parce que la 

loi n 'en par le pas ; la loi ne par le abso lument que 

des réc lamat ions po r t ée s devan t le préfet et des 

ac t ions po r t ée s devant la cour royale ; ainsi le pour 

voi en cassa t ion r en t r e dans le droi t commum. Si 

d o n c un citoyen a é té condamné , il ne pour ra pas 

vo te r pa rce qu'i l se sera pourvu en cassa t ion . 

En dern ie r r é su l t a t donc , vous le voyez, l 'acte 

i m p o r t a n t , le droi t de décider d 'une manière défini

tive qu 'un citoyen est ou n ' e s t pas é lecteur , qu'il a 
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ou non les qual i tés r equ i se s p a r la loi p o u r ê t r e 

é lec teur e t avoir le d ro i t de v o t e r d a n s le col lège 

é lectora l , a p p a r t i e n t à la cour royale du r e s s o r t , sauf 

pourvo i en cassa t ion . 

Cela é t an t , quand on a ob tenu de la cour royale 

un a r r ê t qui es t en con t rad ic t ion avec la l is te du p ré 

fet et avec son tab leau de rect if icat ion, il faut (pie le 

préfet se s o u m e t t e à la décis ion de la cour royale ; 

e t q u a n d m ê m e la c lô ture des l is tes a été p r o n o n 

cée, il faut qu'i l rectifie l ' e r r eu r qu' i l avai t c o m m i s e , 

qu' i l se conforme à la chose j u g é e , a Art icle 3 5 . Le 

» préfet , su r la notification de l ' a r rê t in te rvenu , 

» fera sur la l iste la rectif ication qui au ra é té p r e s -

» cr i tc ». Si le préfet s'y refusai t , s'il ne voula i t p a s 

rectifier le t ab leau électoral , il se r e n d r a i t a lo rs cou

pab le , on p o u r r a i t a lors le pou r su iv r e en ver tu des 

d i spos i t ions du Code péna l , c o m m e fonct ionnaire 

voulant m e t t r e a rb i t r a i r emen t obs tac le à l 'exercice 

du d ro i t d 'un ci toyen : voyez ar t ic le 114 , dans 

la sect ion du Code pénal , où il es t pa r l é des c r imes 

e t des dél i ts relat ifs à l 'exercice d e s d ro i t s civi

q u e s . 

Le ci toyen d 'a i l leurs n 'en sera i t p a s mo ins élec

t eu r . Nant i d 'une expédi t ion de l ' a r r ê t de la cour 

roya le , il a son t i t r e , auquel t o u t e s les au to r i t é s doi 

ven t obé i r ; il es t é lec teur en ve r tu d 'un a r r ê t . 

Voilà les t ro i s pé r iodes don t nous pa r l i ons , e t 

vous voyez q u e , quoiqu ' i l s 'agisse en g r a n d e pa r t i e 

de fo rmes , de détai ls quelquefois minu t i eux , sous 

ces fo rmes , sous ces déta i l s se cachen t des ques t i ons 

de d ro i t p lus ou moins g raves : et cer tes la ques t ion 

de savoir si c 'es t devan t le pouvo i r adminis t ra t i f ou 
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devant l ' autor i té judic ia i re que doit se po r t e r l 'action 

con t re la décision du préfet a une hau te gravi té . 

Vous avez donc ainsi des é lec teurs . Maintenant , 

quelle es t leur miss ion? Quelles sont en deuxième 

lieu les condi t ions auxquel les ils doivent se confor

m e r p o u r exercer leur miss ion d 'accord avec la loi ? 

Tro i s ièmement , quelles sont les formes de l 'élection? 

Quat r ièmement , quel es t le juge définitif en mat iè re 

d 'é lect ion? Car dès le m o m e n t qu'i l y a des formes 

à observer , si ces formes ne sont pas r e spec t ées , il 

peu t na î t re la ques t ion de savoir qui a acquis le 

d ro i t et qui ne l'a pas acquis . Il faut donc une au to 

r i té qui j u g e ces ques t ions . 

Je dis avant t o u t : quelle es t la mission des élec

t eu r s ? C'est l 'élection des d é p u t é s . « La c h a m b r e des 

» Députés , dit l 'article 30 de la Char te , sera com-

» posée des dépu t é s élus pa r les collèges é lec toraux, 

» don t l 'organisat ion sera dé te rminée pa r des lo i s» , 

et l 'art icle 40 de la loi don t nous par lons di t : « Les 

» collèges é lec toraux sont convoqués pa r le ro i . Ils 

» se réunissent dans la ville de l ' a r rond issement 

» électoral ou adminis t ra t i f que le roi dés igne . Ils 

» ne peuvent s 'occuper d ' au t res objets que de l 'élec-

» t ion des dépu t é s ; tou te discuss ion, tou te déli-

» bé ra t ion leur sont in terd i tes ». Ainsi donc la 

miss ion des é lec teurs , c 'es t l 'élection des d é p u t é s . 

Quelles sont les condi t ions requ ises p o u r faire 

une élection, p o u r que l 'élection p o r t e sur une pe r 

sonne capab le d ' ê t re dépu t é ? En d ' au t r e s t e r m e s , 

les é lec teurs peuvent- i l s élire telle pe r sonne que bon 

leur semble , ou bien, pour faire une élection valable , 

doivent-i ls se conformer à cer ta ines condi t ions , ne 
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doivent- i ls chois i r les d é p u t é s que pa rmi des p e r 

sonnes r éun i s san t cer ta ines qua l i t és , en d ' a u t r e s 

t e r m e s , quel les sont les condi t ions de l 'éligibilité? 

« La c h a m b r e des Dépu té s , d i t l 'art icle 3 8 , e s t 

» composée de q u a t r e cent c inquante-neuf d é p u t é s ». 

Le n o m b r e des d é p u t é s a var ié : Il a é té de 259, 

car l 'art icle 3(3 de la Char te de 1814 disai t : 

» Chaque d é p a r t e m e n t au ra le m ê m e n o m b r e d e 

» d é p u t é s qu'i l a eu jusqu ' i c i », et ce n o m b r e é ta i t 

a lors de 259 . Mais déjà, en 1815, il avai t é té p o r t é 

p a r l ' o rdonnance du 13 jui l let à 405 ; puis on rev in t 

au chiffre de 258 pa r l ' o rdonnance cé lèbre du 5 s e p 

t e m b r e 1816. Quand on é tabl i t le double vo te , il y 

eu t 172 d é p u t é s élus p a r les collèges de d é p a r 

t e m e n t et 258 pa r les collèges d ' a r r o n d i s s e m e n t . 

Enfin la loi actuel le les p o r t e à 459 , chaque collège 

électoral n o m m a n t un d é p u t é . Ceux qui sera ien t 

cur ieux de voir c o m m e n t les a r r o n d i s s e m e n t s élec

t o r aux sont r é p a r t i s su r la surface de la F rance 

n ' on t qu 'à voir le tableau qui es t à la sui te de 

la loi. 

Voilà donc les collèges é lec toraux . Mais quel les 

son t les condi t ions nécessa i res p o u r qu 'on pu isse 

ê t r e d é p u t é ? P o u r ê t re éligible, il faut d ' a b o r d ê t r e 

F rança i s , et si l 'on n ' e s t p a s França i s pa r na i s sance , 

la na tura l i sa t ion s imple ne suffit p a s p o u r qu 'on 

pu isse devenir m e m b r e de la C h a m b r e . D ' ap rès 

l ' o rdonnance du 4 ju in 1814, p o u r pouvoi r s iéger 

dans la c h a m b r e des Dépu tés ou dans la c h a m b r e 

des P a i r s , il faut ce qu 'on appel le o rd ina i r emen t de 

g r a n d e s l e t t r es de na tu ra l i sa t ion , c 'es t -à-di re des 

l e t t r es qui soient vérifiées p a r les deux C h a m b r e s . 
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Ainsi la na tura l i sa t ion s imple, qui donne les au t r e s 

dro i t s po l i t iques , ne donne pas le droi t de siéger 

dans la c h a m b r e des Députés ou dans la c h a m b r e 

des P a i r s . 

Il faut donc aux qual i tés exigées p o u r ê t re é lecteur 

a jouter que lques au t r e s condi t ions . P o u r ê t r e é lec 

teur , il suffit d 'avoir vingt-cinq ans accomplis ; p o u r 

ê t re d é p u t é il faut, d ' ap rè s l 'article 32 de la Char te , 

avoir t r en te ans . C'est une amél iora t ion, car a u p a 

ravan t il fallait avoir q u a r a n t e a n s . Le cens élec

tora l , comme nous l 'avons dit , es t de 200 francs au 

lieu de 300 francs exigés autrefois . Le cens d'éligi

bil i té, qui étai t de 1,000 francs, es t aujourd 'hui 

de 300 fr. « Nul ne sera éligible à la c h a m b r e des 

» Dépu tés , dit l 'article 59 de la loi é lectorale , si au 

» j ou r de l 'élection il n ' es t âgé de t r en te ans , et s'il 

» ne paye 500 francs de cont r ibu t ions d i r ec tes , 

» sauf le cas prévu pa r l 'article 33 de la Char te ». 

L'article a joute , et cela es t impor t an t p o u r celui qui 

pour ra i t a sp i re r à la légis la ture : « Les d ispos i t ions 

» de l 'art icle 7 sont appl icables au cens d'éligibilité ». 

Nous vous avons fait r e m a r q u e r , en expl iquant l 'ar

ticle 7, que les cont r ibu t ions foncière, personnel le 

et mobi l iè re , et des po r t e s et fenêt res , ne sont 

comptées que lo rsque la p rop r i é t é foncière aura été 

possédée ou la locat ion faite an té r i eu rement aux 

p remiè res opéra t ions de la révision annuelle des 

l istes é lec tora les , que la pa ten te ne compte que lo rs 

qu'el le a é té p r i se e t l ' industr ie exercée un an avant 

la c lô ture de la l iste. Eh bien, ces mêmes res t r ic t ions 

s ' appl iquent au cens d'éligibili té, c 'es t -à-di re que 

celui qui n ' au ra i t acquis ce cens que pos té r i eurement 
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aux é p o q u e s ind iquées à l 'ar t icle 7 ne pour ra i t se 

p o r t e r cand ida t p o u r ce t te année . 

La m ê m e faveur que la loi accorde p o u r le cens 

é lec tora l , q u a n t aux dé léga t ions , elle l ' accorde p o u r 

le cens d 'él igibil i té. « Article 60. Les dé léga t ions et 

» a t t r i bu t i ons de con t r ibu t ions , au to r i sées p o u r les 

» d ro i t s é lec toraux p a r les ar t ic les 4 , 5 , 6, 8 e t 9 le 

» son t éga lement p o u r le d ro i t d 'él igibil i té ». 

Il y a p lus . Vous savez que l o r s q u e la l iste é lec to

rale d 'un a r r o n d i s s e m e n t n ' a t t e in t p a s cent c inquan te 

n o m s , on p r e n d , pou r complé t e r ce n o m b r e , les 

plus imposés a u - d e s s o u s de 200 francs. De m ê m e 

en ve r tu , non de la loi, mais de la Char te e l l e -même, 

ar t ic le 3 3 , si dans le d é p a r t e m e n t il ne se t rouva i t 

p a s c inquan te p e r s o n n e s de t r e n t e ans payan t le 

cens d'éligibili té d é t e r m i n é p a r la loi, leur n o m b r e 

sera i t complé té p a r les p lus imposés a u - d e s s o u s du 

t aux de ce cens . 

Enfin il y a que lques incompat ib i l i t é s , et c 'es t auss i 

une des amél iora t ions de la loi nouvel le . 

Et d ' a b o r d , il y a incompat ib i l i té en t r e les fonct ions 

de d é p u t é e t les fonctions de préfet , de sous-préfe t , 

de receveur généra l , de r eceveur par t icu l ie r d e s 

finances et de payeur (a r t . 64) . En d ' au t r e s t e r m e s , 

il y a incompat ib i l i té en t r e les fonctions de d é p u t é e t 

celles d ' agen t d i rec t de l ' admin is t ra t ion et d ' agen t 

c o m p t a b l e . Les officiers géné raux c o m m a n d a n t les 

divis ions ou subdiv is ions mi l i ta i res , les p r o c u r e u r s 

géné raux p r è s les c o u r s roya les , les p r o c u r e u r s du 

ro i , les d i r ec t eu r s des con t r ibu t ions d i rec tes e t indi

r e c t e s , des doma ines e t en reg i s t r emen t e t des 

d o u a n e s d a n s les d é p a r t e m e n t s , ne p o u r r o n t 
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ê t re élus dépu t é s p a r le collège électoral d 'un 

a r rond i s semen t compr i s en tou t ou en par t i e dans le 

r e s s o r t de leurs fonctions (même art icle) . Et cela 

s ' appl ique auss i aux préfets et aux au t res fonction

na i res que nous avons nommés plus hau t . S'ils r enon

cent à leurs fonctions, ils pou r ron t devenir dépu t é s , 

mais non d a n s le d é p a r t e m e n t où ils rempl issa ient 

leurs fonct ions . 

Supposons main tenan t que tous ces fonctionnaires 

donnen t leur démiss ion, qu i t t en t leur emploi pou r 

une ra i son que lconque . Cette incapaci té d 'ê t re élus 

dans leur a r r o n d i s s e m e n t cesse-t-cl le ? Oui, elle 

cesse , mais seu lement ap rè s un délai de six mois 

(même article) ; ils ne peuvent pas ê t r e élus i m m é 

d i a t e m e n t ; de sor te que , si une élection devait avoir 

lieu dans t ro i s moi s , ils ne pour ra ien t p a s p r é p a r e r 

leur élection et puis ap rè s donner leur démiss ion et 

se faire él ire. Il faut un délai de six mois en t re la 

cessa t ion de leurs fonctions e t l 'élection. 

R e m a r q u o n s , en pas san t , que la loi par le des 

p r o c u r e u r s généraux p r è s les Cours royales ; elle ne 

pa r le p a s du p r o c u r e u r général p rès la Cour de 

cassa t ion , ni du p rocu reu r général p rès la Cour des 

c o m p t e s . Ces deux fonctionnaires peuvent donc 

devenir d é p u t é s . 

Enfin, il y a aussi une ques t ion de légalité sur 

laquelle il impor t e d 'expl iquer l ' intention de la loi. 

L 'art icle 36 de la Char te dit que « la moit ié au moins 

» des d é p u t é s sera choisie pa rmi les éligibles qui 

» ont leur domici le pol i t ique dans le d é p a r t e m e n t ». 

Nous avons expl iqué ce que c 'est que le domicile 

pol i t ique ; voilà l 'article de la Char te . La moit ié au 
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moins des d é p u t é s doivent ê t r e chois is pa rmi les 

éligibles qui ont leur domici le dans le d é p a r t e m e n t 

où se fait l 'élection. Si les é lec teurs dépas sa i en t ce 

n o m b r e , s'ils chois issa ient pa rmi les éligibles qui 

n ' a p p a r t i e n n e n t p a s au d é p a r t e m e n t p lus de la 

moit ié des d é p u t é s qu ' i ls on t à él i re , la loi d é t e r 

mine le m o d e à suivre p o u r reveni r au n o m b r e voulu 

p a r la Cha r t e . Voici l 'art icle 62 : « L o r s q u e des 

» a r r o n d i s s e m e n t s é lec toraux ont élu des d é p u t é s 

» qui n 'on t p a s leur domici le pol i t ique dans le 

» d é p a r t e m e n t , en n o m b r e p lus g rand que ne l ' au to-

» r isc l 'art icle 36 de la Char te , la c h a m b r e des 

» Dépu tés t i re au so r t , en t r e ces a r r o n d i s s e m e n t s , 

» celui ou ceux qui doivent p r o c é d e r à une réé lec -

» t ion ». Ainsi s'il y a, j e s u p p o s e , six a r r o n d i s s e 

men t s d a n s un d é p a r t e m e n t , on p e u t p r e n d r e t ro i s 

d é p u t é s h o r s du d é p a r t e m e n t . Si q u a t r e d é p u t é s 

sont p r i s h o r s du d é p a r t e m e n t , on m e t t r a d a n s une 

urne les n o m s des q u a t r e a r r o n d i s s e m e n t s , et 

l ' a r rond i s sement dont le nom so r t i r a devra r e c o m 

mence r son élect ion. 

Mais e s t - ce donc à d i re que les d é p u t e s son t 

d é p u t é s de telle ou telle local i té , d é p u t é s de la 

Manche, de l'Ain, de la Seine ? Non, il n 'y a p a s de 

d é p u t é s de tel ou tel d é p a r t e m e n t , de tel ou tel 

a r rond i s s emen t , il n 'y a que des d é p u t é s de la 

F rance . Un ar t ic le de la Char te de 1814 con tena i t 

ces m o t s : « La pu i s sance législat ive s 'exerce col lec-

» t ivement p a r le Roi , la c h a m b r e des Pa i r s et la 

» c h a m b r e des Dépu tés des d é p a r t e m e n t s »; eh b ien , 

ces m o t s des départements on t é té effacés en 1830 et 

l 'art icle 14 de la nouvelle Char te d i t s implement : 
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« La pu issance législat ive s 'exerce collectivement 

» pa r le Roi , la c h a m b r e des Pa i r s et la c h a m b r e 

» des Dépu tés ». Cette qualification de localité a 

donc été s u p p r i m é e , et l 'on a eu ra i son . C'était là une 

so r t e d 'al lusion à un sys tème de fédéral isme, comme 

en Suisse on di t les dépu té s des can tons . Que le 

sys t ème soit bon ou mauvais , l ' express ion es t c o n 

forme à l 'é ta t des choses , car c 'est une confédération 

de pe t i t s É ta t s souvera ins , chaque dépu té se rend à 

la Diète avec les ins t ruct ions de son canton ; c 'es t 

donc là un langage conforme à l 'é tat des choses . Mais 

en F rance la c h a m b r e des Députés es t un corps qui 

exerce avec le Roi et la c h a m b r e des Pa i r s la pu i s 

sance législative p o u r la F rance , elle fait des lois 

généra les pou r la F rance , elle es t chargée des in té

r ê t s généraux de la F rance ; il n 'y a pas de d é p u t é s 

de locali té . Si donc on a di t que la moit ié au moins 

des d é p u t é s dans chaque d é p a r t e m e n t doivent ê t r e 

p r i s p a r m i les éligibles du d é p a r t e m e n t , on a voulu 

di re seu lement qu' i l é ta i t inutile à la m a r c h e des 

affaires qu'i l y eût dans la Chambre des h o m m e s qui 

fussent ins t ru i t s des in té rê t s par t icul iers des dépa r 

t e m e n t s , pa rce que , en effet, une assemblée légis

lat ive, pou r p r o c é d e r avec ma tu r i t é , doi t r éun i r le 

p lus g rand n o m b r e de faits poss ib le et que , pou r y 

pa rven i r , il faut appe le r les d é p u t é s à se défendre, à 

se con t rô le r les uns les au t r e s . Le législateur a donc 

vu u n e cer ta ine uti l i té dans la p résence des h o m m e s 

de c h a q u e d é p a r t e m e n t . C'est un moyen de r e n d r e 

l 'œuvre légis lat ive plus m û r e , p lus conforme aux 

fai ts . Mais on aura i t t o r t de dédui re de là que ce sont 

des d é p u t a t i o n s de locali tés. Non, vous le savez, 
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le sys tème français es t essen t ie l lement le sys t ème 

de l 'égali té civile et de l 'unité na t iona le ; ce son t là 

les deux bases fondamenta les , ce son t là les p r inc ipes 

r é g u l a t e u r s de l 'o rganisa t ion sociale e t d e l ' o rgan i 

sat ion po l i t ique . C'est là la gloire , c ' es t là la force 

de la F r a n c e , e t , je le r é p è t e , il n 'y a pas de d é p u t é s 

de local i tés , il n 'y a que des d é p u t é s de la F rance 

cha rgés de s t a t u e r sur les in té rê t s géné raux du p a y s . 
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S O I X A N T E - S E I Z I È M E L E Ç O N . 

S O M M A I R E 

Formation des collèges électoraux. — Bureaux provisoires. — Bureaux 
définitifs nommés par les électeurs. — Scrutin. — Question du vote 
public et du vote secret. — Décisions provisoires des bureaux sur les 
difficultés qui peuvent s'élever dans le collège électoral. — Droit 
définitif et absolu de la chambre des Députés dans les questions 
d'élection. — Décisions diverses qui montrent que dans ces ques
tions on considère plus la sincérité des faits que la rigueur du droit. 

MESSIEURS, 

Nous avons examiné les condi t ions à rempl i r pou r 

ê t r e é lec teur e t p o u r ê t r e éligible ; nous allons 

main tenan t examiner r ap idemen t les formes à sui

v re dans l 'élection. 

La Char te di t que la Chambre se compose de 

d é p u t é s élus pa r les collèges é lectoraux don t l 'orga

nisat ion se ra dé te rminée pa r des lois. La loi o rga 

nique des collèges é lectoraux est la même loi du 

19 avril 1831 , au t i t re 4 . 

Les é lec teurs se forment donc en collèges é l ec to 

r a u x pa r a r rond i s semen t . Le royaume est divisé en 

au tan t d ' a r rond i s s emen t s é lec toraux qu'i l y a de 
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d é p u t é s à él ire, c h a q u e collège ne devan t él ire 

qu 'un d é p u t é . Le n o m b r e des d é p u t é s é t an t de 459 , 

il y a 459 a r r o n d i s s e m e n t s é lec to raux , d i s t r ibués 

dans les 86 d é p a r t e m e n t s de la F r a n c e , selon l ' impor 

tance de la popu la t ion et d ' au t r e s c i rcons tances qui 

peuven t r e n d r e nécessa i r e la division du d é p a r t e 

m e n t en un p lus ou moins g rand n o m b r e de col lèges . 

Ainsi, si vous ouvrez le t ab leau qui se t r ouve à la 

fin de la loi e t qui a p o u r t i t re : Tableau de la circons

cription des arrondissements électoraux et du nombre de 

députés par département, vous verrez que le d é p a r t e 

m e n t de l'Ain, p a r exemple , doi t élire cinq d é p u t é s ; 

ce d é p a r t e m e n t a donc cinq a r r o n d i s s e m e n t s élec

t o r a u x c o m p r e n a n t chacun un cer ta in n o m b r e de 

c a n t o n s . De m ê m e , le d é p a r t e m e n t de l 'Ariége n 'a 

que t ro i s d é p u t é s à é l i re ; il a t ro i s a r r o n d i s s e m e n t s 

é lec toraux , t and i s q u e des d é p a r t e m e n t s don t la p o 

pula t ion es t p lus for te , tels p a r exemple que le dé 

p a r t e m e n t du Nord , qui a douze d é p u t é s à él i re , a 

douze a r r o n d i s s e m e n t s é lec toraux . De m ê m e , le d é 

p a r t e m e n t de la Seine a qua to rze d é p u t é s e t q u a 

torze col lèges . 

Les collèges é l ec to raux se forment en ve r tu de la 

convocat ion qui en es t faite p a r o r d o n n a n c e roya le . 

Ils se r éun i s s en t d a n s la ville de l ' a r rond i s semen t 

dés ignée , ville qui peu t ê t re ou ne p a s ê t r e la m ê m e 

que le chef-lieu de l ' a r rond i s semen t adminis t ra t i f . 

Je dis qu 'el le p e u t ê t r e ou ne p a s ê t r e le chef-lieu d e 

l ' a r rond i s semen t administrat i f , p a r c e q u e , d ' a p r è s 

la d i spos i t ion de l 'art icle 40 , p o r t a n t que les col lè

ges se r éun i s sen t « dans la ville de l ' a r rond i s semen t 

é lectoral ou adminis t ra t i f que le Roi dés igne », le 
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gouvernemen t à la faculté de dés igner le lieu qu'i l 

croi t le plus p r o p r e à tenir le collège électoral . 

Aussi , une ques t ion de cet te na tu re s 'é tant élevée 

dans la c h a m b r e à l 'occasion du d é p a r t e m e n t des 

Hau te s -Py rénées , la c h a m b r e reconnut que la t r ans 

lation du lieu de l 'élection d 'une ville dans une au t re 

r en t r a i t essent ie l lement dans les d ro i t s de l 'admi

n is t ra t ion . 

11 y a donc , encore une fois, p o u r l 'élection de 

c h a q u e d é p u t é , un collège électoral qui siège dans 

un lieu désigné pa r le gouvernement clans l ' a r ron

d i s s e m e n t électoral . Cependant le législateur a con

s idéré une c i rconstance par t icul ière . 11 n'a pas voulu 

qu 'un t r o p g rand n o m b r e d 'é lec teurs se réunissent 

dans un seul et même collège ; il a cru que les opé 

ra t ions électorales sera ient plus régul ières si le n o m 

b r e des é lec teurs dans un m ê m e collège n 'é ta i t pas 

t r o p g rand . Mais cependan t , comme il ne peut y avoir 

q u ' u n seul collège électoral pou r un dépu té à élire, 

il fallait p a r t a g e r le collège en sect ions . 11 y a donc 

des collèges qui se pa r t agen t en sect ions , pa r exem

p le , les collèges de Pa r i s . Quels sont les collèges 

é lec toraux qui peuvent ainsi se diviser en sect ions ? 

Ce sont ceux des a r rond i s semen t s où le n o m b r e des 

é lec teurs excède six cen ts . Alors on peu t les p a r 

t age r p a r sec t ions , pourvu que chaque section ait au 

moins t ro i s cents é lec teurs . « Article 4 1 . Les é lec -

» t e u r s se réun i ssen t en une seule assemblée dans 

» les a r rond i s semen t s é lectoraux où leur n o m b r e 

» n ' excède p a s six cen ts . — Dans les a r rond i s se -

» men t s de plus de six cents é lec teurs , le collège es t 

» divisé en sec t ions ; chaque section comprend t rois 
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» cen t s é lec teurs au mo ins , e t concour t d i r ec t emen t à 

» la nomina t ion du d é p u t é q u e le col lège doi t élire ». 

De s o r t e qu ' une sect ion ne n o m m e p a s un d é p u t é à 
elle, elle ne fait q u e con t r ibue r p a r ses suffrages à 
l 'élection du d é p u t é ; on réuni t ensui te les suffrages 

de t ou t e s les sec t ions p o u r c h a q u e col lège. 

Voilà p o u r ce qui concerne la format ion des c o l 

lèges é lec toraux . Ass is tons ma in t enan t à l ' opéra t ion , 

r e p r é s e n t o n s - n o u s l 'élection d 'un d é p u t é telle qu 'e l le 

doi t se faire p o u r ê t r e faite conformément à la loi ; 

et il le faut m ê m e p o u r ceux qui ne se des t inen t p a s 

à la profession de j u r i s consu l t e . Tout ci toyen qui e s t 

appe lé à exe rce r un d ro i t pol i t ique do i t conna î t re 

les règ les à obse rve r p o u r que ce dro i t soi t exercé 

conformément à la loi, et il a r r ive t r o p souven t dans 

les collèges é lec toraux des faits qu 'on ne peu t s 'ex

pl iquer qu 'en s u p p o s a n t qu 'on a t r o p négl igé l ' é tude 

de la loi é lec tora le . 

J 'a i d i t : Voilà c o m m e n t les col lèges se forment . 

Mais un collège es t une réunion d 'un n o m b r e p lus 

ou moins g rand de p e r s o n n e s qui doivent t o u t e s 

concour i r au m ê m e b u t , faire une opéra t ion en com

mun . Or, qui di t réunion de p e r s o n n e s p o u r a r r ive r 

à un r é su l t a t c o m m u n , p o u r faire une opé ra t i on en 

c o m m u n , di t néces sa i r emen t o rgan i sa t ion de ce t te 

réunion ; p o u r q u e tous ses m e m b r e s t e n d e n t au 

m ê m e ré su l t a t , p o u r q u e de c h a q u e act ion indivi

duelle il r é su l t e une opé ra t ion un ique e t c o m m u n e , 

il faut une o rgan isa t ion . Comment donc s 'o rganise le 

collège électoral ? Ne faut-il p a s que lqu 'un qui com

mence les opé ra t i ons , qui les d i r ige , les surveil le , 

en cons ta t e les r é su l t a t s , r éso lve les difficultés, 
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r é p o n d e aux object ions s'il en es t fait? C'est une 
pe t i te société qui a besoin de sa pe t i te o rganisa
t ion . 

Cette organisa t ion s 'obt ient p a r la formation d 'un 

bu reau , c o m p o s é d 'un prés iden t , de qua t r e sc ru ta 

t eu r s e t d 'un secré ta i re qui n 'a que voix consu l ta 

t ive . Dès que le bu reau es t formé, le collège es t o rga 

n isé . Mais c o m m e n t a r r ive r à la formation du b u r e a u ? 

Il y a là, en quelque so r t e , une pét i t ion de pr inc ipe , 

pu i sque o rgan i se r un bu reau , c 'es t déjà faire quel 

que chose en c o m m u n , et que p o u r faire quelque 

chose en c o m m u n , il faut une organisa t ion . On y 

a r r ive pa r une organisa t ion p rov i so i r e ; voici com

men t . Il faut donne r à ce collège, qui es t formé mais 

po in t o rgan i sé , un chef, un p ré s iden t p rov iso i re , 

p o u r qu'i l pu isse commence r à agir . La loi lui d é s i 

gne un p ré s iden t qu'i l n 'a pas besoin d 'é l i re , elle lui 

dés igne un p ré s iden t pa rmi les mag i s t r a t s de l 'o rdre 

judic ia i re ou administrat i f . « Article 42 . Les prés i -

» d e n t s , v ice -prés iden ts , j u g e s et j u g e s s u p p l é a n t s 

» des t r i bunaux de p remiè re ins tance , dans l ' o rd r e 

» du t ab leau , a u r o n t la p rés idence prov iso i re des 

» collèges é lec toraux, lo r sque ces collèges s ' a s s e m -

» b le ron t d a n s une ville chef-lieu d 'un t r i buna l . 

» Lorsqu ' i l s s ' a s semble ron t d a n s une au t r e vil le, 

» c o m m e d a n s le cas où, a t t endu le n o m b r e des co l -

» léges ou des sec t ions , celui des j u g e s sera i t insuf-

» fisant, la p rés idence proviso i re sera , à leur défaut , 

» déférée au mai re , à ses adjoints , e t success ive-

» m e n t aux conseil lers munic ipaux de la ville où se 

» fait l 'élection, auss i dans l 'o rdre du tab leau ». Je 

vous épa rgne les déta i ls relatifs à la manière dont se 
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réglera la p rés idence p o u r chacun de ces fonction

na i r e s . 

Voilà donc un p ré s iden t p rov i so i re . La loi dés igne 

encore les qua t r e s c r u t a t e u r s p r o v i s o i r e s : «Ce se ron t 

» les deux é lec teurs les plus âgés et les deux p lus 

» j eunes inscr i ts su r la l iste du collège ou de la sec-

» t ion ». Le bu reau chois i t le sec ré ta i r e . 

Voilà le b u r e a u proviso i re c o m p o s é ; a r r ivons 

ma in tenan t à l 'o rganisa t ion définitive. Et ici vous 

rencon t re rez un g rand c h a n g e m e n t o p é r é p a r la 

Char te de 1838, c 'es t la nomina t ion du p r é s i d e n t p a r 

les é lec teurs ; ce n ' e s t p lus le gouve rnemen t qui 

n o m m e le p rés iden t , ce sont les é lec teurs eux-

m ê m e s . « Les p r é s i d e n t s des collèges é l ec to raux , 

» di t l 'art icle 35 de la Char te , son t n o m m é s p a r les 

» é lec teurs ». Ainsi, avan t de p r o c é d e r à la n o m i -

tion des d é p u t é s , le collège p r o c è d e à la nominat ion 

du b u r e a u définitif, les p r e m i e r s sc ru t ins ont lieu 

pou r n o m m e r le p r é s i d e n t et les s c r u t a t e u r s , et 

pu i s ensu i te le b u r e a u n o m m e un sec ré t a i r e (ar t i 

cle 44) . 

Vous voyez donc qu' i l p e u t a r r ive r q u ' u n collège 

électoral soit p ré s idé pa r un h o m m e non é lec teur . 

11 es t clair que celui qui p r é s ide le col lège, s'il n ' e s t 

p a s é lecteur , ne peu t vo te r ; mais voici ce qui p e u t 

a r r ive r . Voilà un h o m m e qui p r é s i d e le collège p r o 

v i so i rement : c 'es t un j u g e , c 'es t un p r é s i d e n t , c 'es t 

un h o m m e cons idé ré , véné ré , a imé . Les é lec teurs 

oubl ient qu'i l n ' e s t p a s é lec teur e t le n o m m e n t p r é 

s ident définitif, et l 'élection se fait sous la p rés idence 

d 'un h o m m e qui n ' e s t p a s é l ec t eu r . C'est un cas qui 

s 'est p r é s e n t é , e t on a p o r t é devan t la Chambr e la 
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ques t ion de savoir si tou tes les opéra t ions du col

lège é ta ient nulles ou valables . Et la Chambre a 

décidé q u e , d a n s ce cas , la p rés idence définitive 

a pu ê t re déférée au p rés iden t provisoire sans que 

ce t te i r régular i té ent ra îne la nullité des opéra t ions 

du collège ; la Chambre l'a décidé dans sa séance du 

2 avril 1835. Mais si le p rés iden t avait vo té , et de 

p lus si son vote avai t décidé de l 'élection, l 'élection 

ne sera i t pas valable . C'est là, d 'a i l leurs , un cas t ou t 

à fait except ionnel et qui se r ep rodu i t bien r a r e 

ment . 

Voilà donc le collège o rgan isé définit ivement. 11 

s 'agi t main tenan t de p rocéde r à l 'élection. Mais a u 

pa ravan t je dois vous di re comment se fait et à qui 

a p p a r t i e n t la police du collège électoral . La police 

de l ' a ssemblée appa r t i en t au prés iden t élu pa r les 

é lec teurs . « Nulle force a rmée ne peu t ê t re placée, 

» sans sa réquis i t ion , dans la salle des séances , ni 

» aux a b o r d s du lieu où se t ient l ' assemblée . Les 

» au to r i t é s civiles et les c o m m a n d a n t s mili taires 

» sont t enus d 'obé i r à ses r équ i s i t ions» . (Article 45 . ) 

Il es t inutile de dire les motifs de cet te disposi t ion, 

tout le m o n d e les c o m p r e n d . 

En ,ou t r e , dans la salle des séances et pendan t tou t 

le cours de l 'opéra t ion , doi t r e s t e r cons tamment affi

chée la l iste des é lec teurs , afin qu 'on puisse voir quels 

sont les h o m m e s qui ont d ro i t de venir voter ( A r t i 

cle 43) . 

Une t ro i s i ème mesu re de police et de discipl ine, 

c 'es t que t ro is m e m b r e s du bureau , au moins , doi 

vent tou jours ê t r e p résen t s (article 4 5 , § 2), et, en 

conséquence , s'il ar r ivai t , comme cela est arr ivé, 
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qu' i l n ' en r e s t â t que deux p r é s e n t s , il y au ra i t i r r é 

gular i té . Les opé ra t i ons sera ient -e l les ou non va

l idées p a r la C h a m b r e : c 'es t une a u t r e ques t ion ; 

o rd ina i r emen t la Chambre en fait une ques t ion de 

bonne foi. Si elle voyai t là que lque f raude, elle c a s 

s e r a i t ; si elle voyai t qu' i l n 'y a eu aucune espèce de 

f raude , elle p o u r r a i t couvr i r l ' i r régu la r i t é . 

Enfin, la loi défend à t ou t é lec teur que l conque de 

se p r é s e n t e r a r m é dans le collège électoral ( a r t i 

cle 58) . 

Comment s ' opè re donc l 'é lect ion? P o u r ê t r e admis 

à vo te r , il faut ê t r e inscr i t sur la l iste affichée d a n s 

la salle. N'oubliez p a s toutefois ce que j e vous ai di t 

déjà , que si un é lecteur se p r é s e n t e avec un a r r ê t de 

la Cour royale qui ait r econnu son d ro i t à l ' é lec tora t , 

il doi t ê t re admis môme lorsqu ' i l ne se ra i t pas su r la 

l is te , l ' a r rê t lui t ient lieu d ' insc r ip t ion . De m ê m e , si 

le n o m de l 'é lecteur avai t é té r ad i é et qu' i l fût en 

ins tance pou r se faire ré tab l i r , il p o u r r a i t vo te r (Ar

ticle 46) . 

Avant de vo te r p o u r la p r e m i è r e fois, c h a q u e élec

t e u r doit p r ê t e r s e r m e n t (art icle 47) . Une fois le d ro i t 

é lectoral vérifié et le s e r m e n t p r ê t é , a r r ive le vo t e . 

On appel le chaque é lec teur , on lui r e m e t un bul let in 

ouve r t . On n ' a d m e t p a s de bul let in p r é p a r é d ' avance 

ou a p p o r t é p a r l 'é lecteur ; il doi t r ecevo i r du p r é s i 

d e n t un bullet in ouver t , et c ' es t su r ce bul le t in qu'i l 

doi t inscr i re le nom de son cand ida t . Il doi t l 'écr i re 

lu i -même ou le faire écr i re p a r un é lec teur de son 

choix , et cela s ec r è t emen t (Article 48) . 

Ainsi la ques t ion du vote publ ic e t du vote sec re t 

es t décidée en F rance pou r le vo t re sec re t . Vous savez 
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peu t - ê t r e qu'i l n ' en es t pas ainsi en Angle ter re ; en 

Angle ter re , les élect ions seîontsub dio, en place p u 

bl ique , sur les hustings, chacun vote pub l iquement . 

C'est une forme qui a mér i t é les éloges de plus d 'un 

publ ic is te ; c 'est , en effet, une forme qui , là où elle n 'a 

p a s d ' inconvénients , honore l ' homme, car si elle n ' a 

pas d ' inconvénients , cela p rouve qu 'on a le courage 

civil, qu 'on ose di re t ou t h a u t son opinion, qu 'on ose 

d i re à un candida t : « Ce n ' e s t pas pou r vous que je 

vo te , j e ne vous crois pas digne d ' ê t re élu ». Mais 

si les inconvénients exis tent , si le courage civil 

n 'exis te p a s , r ien n ' e s t plus mensonger qu 'une élec

tion p a r vote publ ic . Si, lo r sque le fermier vient 

voter en p résence de son p rop r i é t a i r e , il n ' a pas le 

courage de voter cont re l'avis, de son p rop r i é t a i r e si 

sa conscience le lui d i t ; si , lo r squ 'on vient de faire 

un acte qui doi t ê t re t ou t à fait i ndépendan t , on n 'a 

p a s le courage de s 'écar ter de l 'opinion d ' au t ru i , 

a lors r ien de plus fallacieux qu 'une élection pub l ique . 

C'est donc une belle ques t ion que la ques t ion du 

vote publ ic et du vote secre t dans les é lect ions. C'est 

une ques t ion qui p r éoccupe les espr i t s depuis 

que lques années en Angle ter re . Car, il faut le d i re , 

iis son t n o m b r e u x dans ce pays les amis s incères , 

a rden t s m ê m e de la l iber té qui réc lament le vo te s e 

cre t . Cette forme de l 'élection anglaise, j e l 'avoue, 

malgré son b ru i t é tou rd i s san t pou r n o u s , malgré 

que lques d é s o r d r e s , a que lque chose de b e a u , de 

g rand , car il es t beau de voir ce t te masse de c i 

toyens qui se po r t e sur la place publ ique pour mani 

fester son opinion d 'une manière qui a t ou t e s les a p p a 

rences d e l à spon tané i t é , ce t te forme,encore une fois, 
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es t s édu i san t e , Est-il vra i que ce ne soi t là qu ' une 

a p p a r e n c e , es t - i l vrai q u ' u n t r è s -g r and n o m b r e de 

ces voix ne soient que des voix servi les , que des voix 

qui vo ten t c o m m e le g r a n d p r o p r i é t a i r e du c o m t é , 

comme l ' homme intluent, c o m m e le chef de telle 

ou telle réunion l 'ont p resc r i t , qu' i l n 'y a p a s là d e 

vér i table l iber té? Je ne me p e r m e t t r a i s p a s de p r o 

noncer su r les faits d 'un pays que j e ne connais p a s 

assez . Je dis seu lement : h o n n e u r au pays où le vo te 

public p o u r r a i t avoir lieu sans inconvénient ! Main

t e n a n t , où sont ces pays? C'est une ques t ion de fait, 

ce n ' e s t p lus une ques t ion de t héo r i e . 

Quoi qu ' i l en soi t , le vo te chez nous es t sec re t , la 

loi le p r e s c r i t a insi . « L 'é lecteur , a joute l 'art icle 4 8 , 

» r e m e t son bullet in écr i t fermé au p rés iden t , qui 

» le d é p o s e dans la bo î te des t inée à cet u sage ». 

L 'é lecteur ne doi t p a s fair p a r a d e d 'un ac te que la 

loi ne lui d e m a n d e p a s , et le p r é s iden t du collège à 

qui on p ré sen t e r a i t un bil let ouver t , doi t d e m a n d e r 

qu'i l soi t fermé, pa rce q u e , dès que le légis la teur a 

op t é p o u r le vote secre t , p e r s o n n e ne doi t avoi r la 

p ré ten t ion de vo te r pub l iquemen t . C'est un acte s u s 

cept ib le de p lus d 'une in t e rp ré t a t ion , de faire voir 

que son vote peu t ê t re un acte d ' i n d é p e n d a n c e ; ma i s 

ce peu t ê t re aussi une maniè re de m o n t r e r à ceux qui 

vous ont imposé tel vote que vous vous ê tes soumis 

à l ' o rd re d o n n é . 

Voici d ' au t r e s p resc r ip t ions de la loi : « Art . 4 9 . 

» La t ab l e placée devan t le p r é s iden t et les s c r u t a -

» l eu r s sera d i sposée de telle so r t e que les é lec teurs 

» pu i s sen t circuler a u t o u r p e n d a n t le dépou i l l emen t 

» du sc ru t in . — Article 50 . A mesu re que chaque 
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» électeur dépose ra son bullet in, un des sc ru ta t eu r s 

» ou le secré ta i re cons ta t e ra ce vote en écr ivant son 

» p r o p r e nom en r ega rd de celui du votan t sur une 

» liste à ce des t inée , et qui cont iendra les noms e t 

» qualifications de t o u s les m e m b r e s du collège ou 

» de la sect ion. — Chaque scrut in r e s t e ouver t six 

» heures au moins , et es t clos à t ro is heu re s du soir 

» et dépouil lé séance t enan te ». 

Pou rquo i la loi est-elle ent rée dans ce détail ? 

P o u r q u o i a-t-elle exigé six heures au moins? C'est 

pou r la isser aux é lecteurs le t e m p s d 'a r r iver . Il 

n ' es t p a s di t que tous les é lecteurs pu issen t ar r iver 

à une heu re p réc i se . Si le collège es t n o m b r e u x , il 

peu t y avoir encombremen t à un m o m e n t donné . Il 

faut donc , pou r que les choses se pas sen t avec le 

ca lme nécessa i re , que les é lecteurs aient le t e m p s 

d 'a r r iver ; nul n ' a le d ro i t d ' ab réger la du rée de 

l 'opéra t ion , et si on le faisait l 'opéra t ion sera i t nulle. 

Je m ' appu ie , à cet égard , sur une décision de la 

c h a m b r e des Dépu té s . 11 étai t arr ivé qu 'un scrut in 

avait été ouver t t ro i s h e u r e s seu lement , et l 'opéra t ion 

a é té annulée . 

et Article 5 1 . Lorsque la boî te du scrut in aura été 

» ouver te et le n o m b r e des bul let ins vérifié, un des 

» s c ru t a t eu r s p r e n d r a success ivement chaque bul -

» letin, le dépl ie ra , le r e m e t t r a au p rés iden t , qui en 

» fera lec ture à hau t e voix et le pas se ra à un au t r e 

» s c r u t a t e u r ; le r ésu l t a t de chaque scrut in es t 

» imméd ia t emen t r endu public ». 

Nous avons vu les é lec teurs ar r iver , nous les 

avons vus p r ê t e r se rment et vo te r , leurs votes on t 

é té dépoui l lés e t le r ésu l t a t du scrut in p roc lamé. 
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Avons -nous un d é p u t é ? P e u t - ê t r e oui , peu t - ê t r e 

non , car la loi a p re sc r i t une major i té . « Article 54 . 

» Nul n ' e s t élu à l 'un des deux p r e m i e r s t o u r s de 

» sc ru t in s'il ne réun i t p lus du t i e r s des voix de la 

» to ta l i té des m e m b r e s qui c o m p o s e n t le collège et 

» p lus de la moit ié des suffrages e x p r i m é s ». Ainsi 

vous avez un collège c o m p o s é , j e s u p p o s e , de 300 

é lec teurs , voilà t o u s les c i toyens ayan t le d ro i t 

d ' é l ec to ra t dans l ' a r rond i s semen t . Celui qui au p r e 

mier t o u r de scru t in à 101 voix p e u t ê t r e d é p u t é si 

le n o m b r e des é lec teurs p r é s e n t s n ' a é té que de 200 , 

car 101 forme la moi t ié p lus un des suffrages 

e x p r i m é s , en m ê m e t e m p s qu'i l forme le t ie rs p lus un 

de la to ta l i té des é lec teurs inscr i t s 

Mais il p e u t a r r ive r q u e , ni d a n s le p r e m i e r , ni 

dans le second sc ru t in , la major i t é n ' a p p a r t i e n n e 

à p e r s o n n e . Alors on p r e n d les deux cand ida t s qui 

ont réuni le p lus de suffrages, e t il faut chois i r en t r e 

l 'un e t l ' au t re . Le plus g rand n o m b r e de suffrages 

ob tenu p a r ces deux p e r s o n n e s forme p o u r elles une 

c a n d i d a t u r e , et les é lec teurs ne peuven t p lus o p t e r 

que p o u r l 'une ou p o u r l ' au t re (a r t . 55 ) . 

Enfin la loi a s u p p o s é le cas où il y aura i t égal i té 

de voix en t r e les deux p e r s o n n e s . La loi se p r o n o n c e 

en ce cas p o u r la p lus âgée (ar t . 56 ) . 

Voilà c o m m e n t se fait l ' opéra t ion é lec to ra le . N o u s 

a r r ivons ma in t enan t au de rn ie r po in t , il es t enco re 

p lus d igne d ' a t t en t ion que t o u t le r e s t e . Nous avons 

s u p p o s é les opé ra t i ons a l lant d ' e l l e s -mêmes , sans 

difficultés, s ans e m b a r r a s , s ans r é c l a m a t i o n s . Mais 

ce n ' e s t p a s là une h y p o t h è s e qui se réa l i se t o u j o u r s . 

Il s 'élève souven t d a n s le collège des difficultés. L 'un 
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pré t end qu 'on n 'a pas observé la loi, l ' aut re p r é t end 

le con t ra i re . Que fait-on a lo r s ? Le collège, vous le 

savez, ne peu t pas d iscuter , il ne peu t que voter , 

mais c 'es t le bu reau qui es t chargé de décider ces 

ques t i ons . « Le bu reau , dit l 'art icle 4 5 , § 3 , p r o -

» nonce p rov i so i rement sur les difficultés qui s 'é lô-

» vent t o u c h a n t les opé ra t ions du collège ou de la 

» sec t ion . — Toutes les réc lamat ions son t insérées 

» au p rocès -ve rba l , ainsi que les décis ions mot ivées 

» du bu reau » Ces p rocès -ve rbaux font foi de 

tou t ce qui s 'es t pa s sé dans le collège. Ensui te ces 

p rocès -ve rbaux sont envoyés à Par i s et a r r ivent à la 

c h a m b r e des Dépu tés . 

Maintenant , que sont ces décis ions du b u r e a u ? 

De p u r e s décis ions p rov i so i res , r emarquez - l e bien. 

» Le bu reau p rononce provisoirement », dit l 'ar

ticle 4 5 . Y a-t-il un j uge définitif, s u p r ê m e sou

verain de ces ques t ions d 'élect ions ? 11 en faut un , 

c o m m e en t ou t e s choses . Eh b ien , où es t ce j u g e 

souvera in , définitif, en ma t i è r e d 'opé ra t ions é l ec to 

r a l e s ? Il y en a un , c 'es t la c h a m b r e des Dépu tés 

e l le-même. C'est le co rps m ê m e n o m m é p a r les 

é lec teurs qui es t le j u g e définitif, sans r ecou r s ni 

appe l , de t ou t e s les ques t ions é lec tora les . « La 

» c h a m b r e des Députés p rononce définitivement 

» sur les réc lamat ions (Art 4 5 , g dernier) ». 

Cela n ' e s t p a s di t t ex tue l lement dans la Char te , 

mais ce n 'en es t pas moins un pr incipe fondamental 

de dro i t cons t i tu t ionnel . Il es t fondamental , p a r ce 

qu ' i l e s t de l 'essence m ê m e de la Const i tut ion qui 

nous régi t . Si, en effet, la c h a m b r e des Députés 

n 'é ta i t p a s invest ie de ce dro i t absolu et définitif sur 
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les ques t i ons d 'é lec t ion, ce d ro i t ex is te ra i t a i l leurs , 

ce d ro i t se ra i t donc confié à un au t r e p o u v o i r ; mais 

dès lors la c h a m b r e des Dépu tés ne se ra i t p lus un 

pouvo i r i n d é p e n d a n t d a n s la s p h è r e de ses a t t r i 

bu t ions cons t i tu t ionnel les ; car , r emarquez - l e , celui 

qui a le pouvoi r d 'exc lure a impl ic i t ement le d r o i t 

de faire en t r e r , e t celui qui a le d ro i t de faire 

e n t r e r a impl ic i tement le pouvoi r d ' exc lure . S u p 

posez un au t r e pouvoi r ayan t le d ro i t de déc ider une 

ques t ion é lec tora le , p a r exemple , le pouvo i r j u d i 

ciaire . C'est le pouvoi r jud ic ia i re qui p o u r r a i t faire 

en p a r t i e la c h a m b r e des Dépu té s , p u i s q u e c 'es t lui 

qui p rononce ra i t sur les ques t ions de val idi té qu 'on 

p o u r r a i t élever ; la C h a m b r e ne se ra i t p lus q u ' u n 

co rps suba l t e rne si elle n ' é ta i t pas j u g e s u p r ê m e 

en ma t i è r e d 'é lec t ion. 

Les c o m m u n e s , en Angle te r re , avaient sent i déjà , 

au xvi e siècle, qu ' i l y avait là p o u r elles une ques t ion 

de vie e t de m o r t . Lorsqu ' i l y eut des t en ta t ives 

de d e s p o t i s m e en Angle te r re sous les T u d o r s , c 'é ta i t 

à la chancel ler ie qu 'on livrait les ques t ions é l ec to 

ra l e s . Mais déjà sous El i sabe th les c o m m u n e s r é c l a 

m è r e n t le d ro i t d ' ê t r e le j u g e souvera in d a n s ces 

q u e s t i o n s . La quere l le se renouve la p lus vive encore 

sous J acques I e r à l 'occasion d 'une é lect ion. L ' a d m i 

n i s t r a t ion , p a r une p roc l ama t ion , avai t d i t d 'une 

man iè re généra le quel les qual i tés devra ien t avoir 

ceux qu 'on él irai t . On fit choix d 'un h o m m e qu 'on 

croyai t ne p a s devoir ê t r e élu d ' a p r è s les formes d'e 

la p roc l ama t ion . Cette élection fut con te s t ée , la 

C hambre voulant main ten i r l 'élection et le gou

v e r n e m e n t voulant l 'annuler . Aprè s de longs d é b a t s , 
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don t le détail se ra i t t r o p long, on en vint à une 

s o r t e de c o m p r o m i s . Les Communes euren t l 'air 

de faiblir, mais au fond elles avaient gagné la 

victoire , et depu is lors le d ro i t ne leur fut p lus 

con tes t é . 

Ainsi, vous le voyez, c 'est un pr inc ipe qui es t de 

l 'essence môme de la Const i tut ion qui nous régi t : 

c 'es t un pr inc ipe don t la suppress ion suffirait p o u r 

a l térer t ou t le sy tôme const i tu t ionnel , c 'est donc un 

pr inc ipe const i tu t ionnel . Aussi , vous savez tous , et 

les pap ie r s publ ics suffiraient pou r vous l ' app rendre , 

que la Chambre exerce ce droi t à chaque élection, 

Tou tes ces ques t ions électorales viennent , en défini

t ive, se décider devant la c h a m b r e des Dépu tés , qui 

les t e rmine seule ; et elle les t e rmine comme une 

assemblée pol i t ique termine toujours ces ques t ions , 

comme cela se fait en Angle ter re aussi bien que chez 

n o u s , et en Angleterre d 'une manière plus large encore 

que chez n o u s ; mais chez nous aussi l 'Assemblée 

t e rmine ord ina i rement ces ques t ions d 'une manière , 

assez la rge , r ega rdan t plus à la s incéri té des faits 

qu ' à la r igueur du droi t , p renan t p lu tô t l ' espr i t que 

la le t t re de la loi. 

Je veux vous en citer que lques exemples que j e 

puise dans un pet i t recueil qui vient de pa ra î t r e pou r 

la session de 1835, l'Annuaire parlementaire. P o u r 

cet te seule année je t rouvera i des décisions qui évi

d e m m e n t sont conçues dans cet espr i t . Ainsi, des 

bul let ins sur lesquels on a inscri t seulement le nom 

da famille du candidat , peuvent lui ê t re valablement 

a t t r i bués , bien qu'i l existe un frère du m ê m e nom 

également éligible, pourvu qu'il soit bien établi qu'il 
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étai t seul cand ida t à l 'élection. Quest ion de b o n n e 

foi. 

De m ê m e une différence en t r e le n o m b r e des bu l 

le t ins ex t r a i t s de l 'urne et celui des v o t a n t s , c o n s 

t a t ée dans le p rocès -ve rba l , n ' es t pas r e g a r d é e c o m m e 

suffisant p o u r vicier l 'é lect ion, si des t émo ignages 

hono rab l e s fournissent le moyen d ' exp l iquer ce t t e 

différence et qu ' en m ê m e t e m p s la différence de voix 

n 'a i t p a s influé sur l 'é lect ion. 

De m ê m e , la par t ic ipa t ion au scru t in d 'une ou de 

p lus ieurs pe r sonnes indûment inscr i tes su r la l iste 

é lec tora le , n ' e s t pas un motif d ' annula t ion d 'élect ion 

l o r s q u e , c o m m e dans le cas p r é c é d e n t , ces que lques 

voix données à l 'un ou à l ' au t re cand ida t on t é té sans 

influence sur l 'é lect ion. 

Mais, quelquefois auss i , la C h a m b r e s 'es t m o n t r é e 

j u s t e m e n t sévère ; a insi , c o m m e je l'ai d i t , si le s c ru 

tin es t fermé avan t six h e u r e s . De m ê m e , lo r sque le 

vo te don t on a pr ivé un é lec teur ou bien le vote qu 'on 

aura i t to lé ré de la p a r t d 'un h o m m e qui n 'ava i t p a s le 

d ro i t de vo te r , a déc idé des é lect ions . Alors l 'élection 

a é té annulée . Voilà des exemples d 'une app l i 

cat ion j u s t e mais sévère de la loi et d 'une appl ica

t ion intel l igente . C'est ainsi que les Chambres ont 

p r e s q u e tou jours p r o c é d é . Ainsi en Angle te r re il é ta i t 

de no to r i é t é qu'i l n 'y au ra i t pas eu d 'é lect ion si 

on avait voulu s 'en ten i r à la r i g u e u r des anciens 

p r é c é d e n t s , ces p r écéden t s son t t o m b é s en d é s u é 

t u d e . 

Mais la Chambre , d i r a - t -on , p e u t a b u s e r de ce 

pouvoi r . C 'estun pouvoi r illimité c o m m e l e pouvo i r du 

pays es t un pouvoi r i l l imité. On peu t app l ique r la loi 
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à to r t ; si la cour de Cassat ion manque el le-même à 

la loi , qui réformera le j u g e m e n t ? P e r s o n n e . Les 

a s semblées législatives peuvent abuse r de leur omni

p o t e n c e ; mais , encore une fois, l 'abus qu 'on pou r 

ra i t en faire, en cer ta ins cas , ne pour ra i t au to r i se r 

p e r s o n n e à le leur enlever. Le Pa r l emen t anglais a 

sans dou te quelquefois donné des exemples d 'une 

appl ica t ion d é m e s u r é e de son pouvoi r . Ceux qui ont 

lu l 'h is to i re d 'Angle ter re se r appe l l en t la fameuse 

h is to i re de Wilkie , de ce dépu t é que la c h a m b r e 

des Communes déclara indigne de s iéger dans le Pa r 

lement . Les é lecteurs r e n o m m è r e n t Wilkie , et à une 

élection où il y avait quinze cents é lec teurs , Wilkie 

ob t in t mille voix et son compét i t eur deux cents voix. 

On p o r t a la cause au Pa r l emen t , et ainsi que vous 

pouvez le voir dans les Lettres de Junius , voici quel 

fut le r é su l t a t : les Communes di rent : Un h o m m e que 

nous avons déclaré indigne de s iéger n 'es t p lus éli-

gible ; vo te r p o u r un h o m m e qui n ' e s t pas éligible, 

c 'es t comme si l 'on ne votai t p a s . Donc les mille voix 

données à Wilkie sont comme si elles n 'avaient p a s 

é té données . Donc, son compé t i t eu r doit ê t re consi

dé ré comme élu. 
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de tous les délits de la presse attribuée au jury, sauf les cas de diffa
mation, d'injure contre les Chambres et d'infidélités dans le compte 
rendu des séances des Chambres et des audiences des tribunaux. — 
Résumé et conclusion 122 
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C I N Q U A N T E - N E U V I È M E L E Ç O N . 

l iberté d'enseignement. — Puissance de l'enseignement sur l'enfance et 
l'adolescence. — Enseignement public et enseignement privé. — In
convénients de l'enseignement donné exclusivement par l'État et de 
l'enseignement complètement livré aux entreprises particulières. — 
Nécessité d'un système qui concilie la liberté avec des garanties pour 
les familles et pour la société. — Difficultés que présentait cette ques
tion au moment de la révolution française. — Principes généraux 
posés dans la Constitution de 91. — Lois de la Convention, du Direc
toire et du Consulat. — Fondation de l'Université impériale. — Lois 
et ordonnances de la Restauration. — Double principe de l'instruc
tion publique et de la liberté de l'enseignement posé dans la Charte 
de 1830. — Loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, premier 
essai de conciliation entre les deux principes posés dans ,)a Charte. 137 

S O I X A N T I È M E L E Ç O N . 

Droit de pétition. — Il doit être placé au nombre des droits publics, 
quoique la Charte n'en parle que pour en régler l'exercice vis-à-vis 
des deux Chambres. — Il est posé en principe dans les constitutions 
de 91, de 93, de l'an III et de l'an VIII, ainsi que dans les Chartes de 
1814 et de 1830. — Embarras et dangers que peut présenter l'exercice 
de ce droit s'il n'est sagement réglé. — Disposition du statut de 
Charles II en Angleterre. — Nombreux décrets de l'Assemblée cons
tituante et de l'Assemblée législative. — Disposition de la constitution 
de l'an III 158 

S O I X A N T E - U N I È M E L E Ç O N . 

Droit de pétition (suite). Etat actuel de la législation : toutes pétitions 
aux Chambres doivent être présentées par écrit; elles doivent être 
individuelles; elles peuvent toutefois être présentées collectivement 
par les autoritées constituées, par les gérants d'une société ou les 
chefs d'une corporation légalement reconnue, pour des objets con
cernant leurs intérêts propres. 

Droit d'association. — Placé dans le droit commun par le décret du 
13 novembre 1790 et par la constitution de 1791. — Réglementé par la 
loi du 22 juillet 1791. — Constitution de 1793. — Dispositions du dé
cret du 27 juillet 1793 pour protéger les clubs. — Constitution de 
l'an III : dispositions contre les sociétés populaires. — Loi du 7 ther
midor an V. — Loi du 19 fructidor. — Code pénal de 1810. Disposi
tions des articles 291 et suivants sur les associations, corroborées et 
rendues plus sévères par la loi du 10 avril 1834 170 
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S O I X A N T E - D E U X I È M E L E Ç O N . 

Droit de propriété. — Propriété dans les temps anciens et dans le 
moyen âge : la terre base de la richesse et source de la puissance 
politique. — La propriété mobilière, nouvel élément de richesse 
introduit dans les sociétés modernes par l'industrie et le commerce, 
est un fait dont le législateur n'a pas encore complètement apprécié 
l'importance et l'étendue. — Principe de la propriété et de son invio
labilité proclamé par toutes nos constitutions et consacré même dans 
les lois qui confisquaient les biens des émigrés.— Restitution aux 
émigrés des biens non vendus ; milliard d'indemnité accordé en 1825 
à ceux dont les biens avaient été aliénés. — Notre législation con
sacre l'inviolabilité de toutes les propriétés sans distinction, propriété 
foncière, propriété mobilière, propriété intellectuelle. Lois et décrets 
sur la propriété littéraire 191 

S O I X A N T E - T R O I S I E M E L E Ç O N . 

Limitations au droit de propriété. — La propriété peut être enlevée en 
tout ou en partie par raison de pénalité ou par raison prépondérante 
d'utilité publique.— Confiscation générale; réprouvée par la raison; 
par l'humanité, par l'intérêt général; au défaut d'être une peine iné
gale et qui réagit sur des innocents, elle joint celui de pousser aux 
abus de pouvoir; les deux qualités qu'on veut lui attribuer, l'effica
cité et l'exemplarité, sont paralysées par l'horreur qu'elle inspire. 

— Confiscation spéciale; elle n'a aucun des inconvénients de la conscation générale. — Amendes pécuniaires ; avantages et inconvé
nients de cette peine. — Nécessité de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique moyennant indemnité. — Principes posés à cet égard 
dans les anciennes ordonnances et dans les diverses constitutions qui 
ont suivi la révolution de 1789. — Code civil. — Loi du 16 septembre 
1807. — Loi du 8 mars 1810 206 

S O I X A N T E - Q U A T R I È M E L E Ç O N . 

Expropriation pour cause d'utilité publique (suite). Loi du 7 juillet 1833: 
quatre opérations dans l'expropriation. — Déclaration d'utilité pu
blique, qui appartient au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif, 
par délégation, dans certains cas. — Désignation des biens à expro
prier, qui appartient à l'administration. — Jugement d'expropriation 
prononcé par les tribunaux ordinaires, après vérification des formes. 
— Règlement des indemnités, appartenant au jury 223 
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S O I X A N T E - C I N Q U I È M E L E Ç O N . 

Expropriation de choses mobilières ; réquisitions en nature en temps de 
guerre; inconvénients de ce moyen de pourvoir aux besoins des 
troupes ; difficulté d'établir à cet égard des règles précises. 

Législation sur le dessèchement des marais ; loi du 16 septembre 1807 ; 
examen des principales dispositions de cette loi 244 

S O I X A N T E - S I X I È M E L E Ç O N . 

Législation sur l'exploitation des mines, minières et carrières. Loi du 
21 avril 1810. Examen des principes dirigeants en fait de mines. La 
propriété de la mine peut être séparée de la propriété de la surface ; 
droits attribués en ce cas au propriétaire de la surface. 

Expropriation pour les travaux militaires et pour les travaux de la 
marine en temps ordinaire et en cas d'urgence. Dispositions de la loi 
de 1833 pour le premier cas et, pour le second, formes plus rapides 
de la loi du 30 mars 1831. — Dispositions de la même loi au sujet de 
l'occupation temporaire des propriétés bâties ou non bâties. . 255 

S O I X A N T E - S E P T I È M E L E Ç O N . 

Charges et servitudes imposées à la propriété particulière au profit de 
la chose publique. — Servitudes militaires. Lois du 10 juillet 1791 et 
du 17 juillet 1819 et ordonnance du 1 e r août 1821 ; zones de défense : 
travaux permis et travaux interdits dans chacune des trois zones. — 
Charges imposées à la propriété forestière et gênes apportées dans 
son intérêt aux droits des propriétaires riverains des forêts. — Lois 
sur la chasse. — Restrictions à la liberté d'industrie; anciennes 
jurandes et maîtrises. — Conditions de capacité exigées pour cer
taines professions. — Offices publics ; cautionnement. — Nécessité 
d'une autorisation préalable pour certaines entreprises industrielles. 
— Monopoles exercés par le gouvernement. — Double but des lois de 
douane; système protecteur 274 

S O I X A N T E - H U I T I È M E L E Ç O N . 

Nécessité unanimement reconnue d'un pouvoir social. — Difficultés que 
présente soit en théorie, soit en pratique, le problème de l'organisa
tion d'un pouvoir social qui soit assez fort pour remplir sa mission, 
et qui ne puisse abuser de sa force. Quelle que soit la forme du gou
vernement, on arrive toujours à un point où les garanties directes no 
sont plus possibles et où il faut se contenter de garanties indirectes. 
— Distinction fondamentale des gouvernements en gouvernements 
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nationaux et gouvernements spéciaux ou de privilège. Quelle que soit 
la forme des gouvernements, ceux qui ont pour principe le maintien 
de l'égalité civile, la protection du droit de tous et de chacun, sont 
des gouvernements nationaux; ceux qui agissent sous l'action du 
principe contraire sont des gouvernements de privilège. — Les gou
vernements anciens étaient presque tous des gouvernements de pri
vilège. Trois causes principales de ce fait : 1° l'esclavage; 2° la sim
plicité de l'organisation politique où un seul élément dominait la 
société tout entière; 3- l'absence du système de représentation, sys
tème qu'il ne faut confondre ni avec le principe de l'élection ni avec 
le système des gouvernements mixtes 295 

S O I X A N T E - N E U V I È M E L E Ç O N . 

Aucun gouvernement fixe et nettement caractérisé n'était possible au 
moyen âge pendant la période des invasions. Le pouvoir social man
quait presque absolument de moyens matériels pour se constituer, et 
il y avait encore un obstacle plus grand dans l'absence d'idées, de 
sentiments communs aux diverses populations; les essais d'organi
sation tentés par quelques grands hommes qui devançaient leur 
siècle ne pouvaient donc pas réussir. — Dans la seconde période, 
lorsque les invasions ont cessé, que les propriétés sont devenues plus 
stables, que des rapports plus intimes s'établissent peu à peu entre 
les populations, tout s'organise féodalement. Le principe féodal était 
le pouvoir de l'homme sur l'homme, il ne présentait aucune ga
rantie possible pour le développement de la volonté générale. Le 
gouvernement féodal était donc essentiellement un gouvernement de 
privilège 312 

S O I X A N T E - D I X I È M E L E Ç O N . 

Si l'élément féodal était l'élément dominateur de la société européenne 
dans la seconde période du moyen âge, d'autres principes existaient 
au moins en germe et allaient lutter contre lui. — Tentative du prin
cipe théocratique pour se faire gouvernement et gouvernement exclu
sif. C'était à la fois une grande conception et une grande illusion. Il 
est dans la nature du christianisme de gouverner les âmes, mais non 
de s'occuper du gouvernement des intérêts matériels. La tentative 
théocratique devait donc échouer, malgré toutes les conditions de 
succès que l'Église semblait avoir dans sa lutte contre la féodalité. — 
Élément communal. Il n'avait jamais disparu entièrement, même 
sous l'action de la féodalité; il s'était maintenu surtout dans la Gaule 
méridionale et eu Italie. — Deux principes différents dans l'organisa
tion communale : principe germain, association de familles; principe 
romain, association de citoyens. — Communes libres en Italie, en 
Suisse, en Flandre et sur les bords du Rhin. — Les républiques ita
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liennes et les cantons suisses étaient certainement des gouvernements 
plus nationaux que ceux de la féodalité, mais ils ne l'étaient pas com
plètement, et de là leur chute rapide, surtout pour les républiques 
italiennes. Tyrannie de la bourgeoisie contre les autres classes ame
nant la guerre civile; villes souveraines ayant des pays sujets qui ne 
prenaient aucune part au gouvernement; absence d'unité; l'Italie n'a 
pu même arriver au système fédératif de la Suisse 329 

S O I X A N T E - O N Z I È M E L E Ç O N . , 

Principe monarchique; il se présente au moyen âge sous deux formes: 
la monarchie romaine établie d'abord comme une grande magistra
ture, prenant une autre forme sous Dioclétien et finissant, après son 
alliance avec le sacerdoce chrétien, par être regardée comme un 
pouvoir de droit divin ; la royauté barbare élective en droit et main
tenue en fait dans certaines familles. L'une ou l'autre forme prévaut 
selon les lieux, les circonstances, les antécédents du pays. — La 
royauté devient féodale avec la féodalité, forte ou faible selon qu'elle 
a des fiefs plus ou moins considérables, mais conservant toutefois 
quelque chose de plus que son simple titre. — Circonstances favo
rables pour elle : anciens souvenirs de l'Empire ; sentiment de pré
férence du peuple à son égard; sympathies de l'Église causées en 
partie par sa haine contre les seigneurs féodaux; sympathies des 
juristes conduits par leurs études des monuments du droit romain à 
voir dans l'Empire l'ordre et la régularité qu'ils ne trouvent pas dans 
la féodalité ni dans la commune. La royauté concentrée dans un 
homme et maintenue par le principe de l'hérédité était assurément 
propre à profiter de ces circonstances, et elle arriva à se constituer, 
soit en monarchie absolue ou quasi-absolue, en absorbant les autres 
formes, soit en monarchie limitée, en se les associant et en faisant une 
part à chacune 345 

S O I X A N T E - D O U Z I È M E L E Ç O N . 

Caractères essentiels de la monarchie qui gouverne la France : 1° Elle 
est héréditaire, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, à l'ex
clusion des femmes et de leurs descendants; loi salique; 2° clic est 
représentative ou constitutionnelle. — Pouvoirs législatif, exécutif, 
judiciaire. — Quand ces trois pouvoirs sont réunis dans la même 
personne, il y a pouvoir absolu. — Comment doit être entendu le 
principe de la séparation des pouvoirs. — C'est dans l'élément monar
chique qu'est posé le principe d'unité qui tient ensemble les trois 
parties de la machine gouvernementale; la monarchie a une part 
dans les trois branches du pouvoir, mais cette part est limitée, et elle 
ne peut aller au delà. — L'initiative en toutes choses appartient au 
pouvoir législatif, composé du roi et des deux Chambres; c'est donc 
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l'organisation de ce pouvoir qu'il faut étudier d'abord, et il paraît 
logique de commencer par celle des trois branches de ce pouvoir qui 
procède de l'élection, la Chambre des Députés 360 

S O I X A N T E - T R E I Z I È M E L E Ç O N . 

Formes diverses d'élection des membres du corps législatif dans les 
constitutions de 1791, de 1793, de l'an III et de l'an VIII. — Charte 
de 1814. — Loi du 5 juin 1817. — Loi du 29 juin 1820 : — Double vote. 
— Lois de 1827 et de 1828. — Charte de 1830 et loi du 19 avril 1831 : 
abaissement de l'âge et du cens. — Examen des diverses dispositions 
de la loi sur le montant et la nature des contributions formant le cens 
électoral. 373 

S O I X A N T E - Q U A T O R Z I È M E L E Ç O N . 

Questions relatives au cens électoral (suite). Domicile réel et domicile 
politique. — Listes électorales. Avantages du système des listes per
manentes sur le système des listes renouvelées à chaque élection. — 
Révision annuelle des listes; travail préparatoire fait par les maires. 
Décisions provisoires des préfets 391 

S O I X A N T E - Q U I N Z I È M E L E Ç O N . 

Révision des listes électorales (suite); réclamations, rectifications, clô
ture des listes. — Action judiciaire; à qui est-elle donnée? — Procé
dure rapide et sans frais. — Conditions d'éligibilité. — Incompatibi
lités. — Les députés ne sont pas les députés de l'arrondissement 
ou du département qui les a nommés, ils sont les députés de la 
France 404 

S O I X A N T E - S E I Z I È M E L E Ç O N . 

Formation des collèges électoraux. — Bureaux provisoires. — Bureaux 
définitifs nommés par les électeurs. — Scrutin. — Question du vote 
public et du vote secret. — Décisions provisoires des bureaux sur les 
difficultés qui peuvent s'élever dans le collège électoral. — Droit 
définitif et absolu de la Chambre des Députés dans les questions 
d'élection. — Décisions diverses qui montrent que dans ces ques
tions on considère plus la sincérité des faits que la rigueur du 
droit 423 
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	Embarras et dangers que peut présenter l'exercice de ce droit s'il n'est sagement réglé.
	Disposition du statut de Charles II en Angleterre.
	Nombreux décrets de l'Assemblée constituante et de l'Assemblée législative.
	Disposition de la Constitution de l'an III.

	Soixante-unième leçon
	Droit de pétition (suite). État actuel de la législation : toutes pétitions aux Chambres doivent être présentées par écrit ; elles doivent être individuelles ; elles peuvent toutefois être présentées collectivement par les autorités constituées, par les gérants d'une société ou les chefs d'une corporation légalement reconnue, pour des objets concernant leurs intérêts propres.
	Droit d'association.
	Placé dans le droit commun par le décret du 13 novembre 1790 et par la Constitution de 1791.
	Réglementé par la loi du 22 juillet 1791.
	Constitution de 1793.
	Dispositions du décret du 27  (sic pour 25) juillet 1793 pour protéger les clubs.
	Constitution de l'an III : dispositions contre les sociétés populaires.
	Loi du 7 thermidor an V.
	Loi du 19 fructidor.
	Code pénal de 1810. Dispositions des articles 291 et suivants sur les associations, corroborées et rendues plus sévères par la loi du 10 avril 1834.

	Soixante-deuxième leçon
	Droit de propriété.
	Propriété dans les temps anciens et dans le moyen âge : la terre base de la richesse et source de la puissance politique.
	La propriété mobilière, nouvel élément de richesse introduit dans les sociétés modernes par l'industrie et le commerce, est un fait dont le législateur n'a pas encore complètement apprécié l'importance et l'étendue.
	Principe de la propriété et de son inviolabilité proclamé par toutes nos Constitutions et consacré même dans les lois qui confisquaient les biens des émigrés.
	Restitution aux émigrés des biens non vendus ; milliard d'indemnité accordé en 1825 à ceux dont les biens avaient été aliénés.
	Notre législation consacre l'inviolabilité de toutes les propriétés sans distinction, propriété foncière, propriété mobilière, propriété intellectuelle.
	Lois et décrets sur la propriété littéraire.

	Soixante-troisième leçon
	Limitations au droit de propriété.
	La propriété peut être enlevée en tout ou en partie par raison de pénalité ou par raison prépondérante d'utilité publique.
	Confiscation générale ; réprouvée par la raison ; par l'humanité, par l'intérêt général ; au défaut d'être une peine inégale et qui réagit sur des innocents, elle joint celui de pousser aux abus de pouvoir ; les deux qualités qu'on veut lui attribuer, l'efficacité et l'exemplarité, sont paralysées par l'horreur qu'elle inspire.
	Confiscation spéciale ; elle n'a aucun des inconvénients de la confiscation générale.
	Amendes pécuniaires ; avantages et inconvénients de cette peine.
	Nécessité de l'expropriation pour cause d'utilité publique moyennant indemnité.
	Principes posés à cet égard dans les anciennes ordonnances et dans les diverses constitutions qui ont suivi la révolution de 1789.
	Code civil.
	Loi du 16 septembre 1807.
	Loi du 8 mars 1810.

	Soixante-quatrième leçon
	Expropriation pour cause d'utilité publique (suite). Loi du 7 juillet 1833 : quatre opérations dans l'expropriation.
	Déclaration d'utilité publique, qui appartient au pouvoir législatif ou au pouvoir exécutif, par délégation, dans certains cas.
	Désignation des biens à exproprier, qui appartient à l'administration.
	Jugement d'expropriation prononcé par les tribunaux ordinaires, après vérification des formes.
	Règlement des indemnités, appartenant au jury.

	Soixante-cinquième leçon
	Expropriation des choses mobilières ; réquisitions en nature en temps de guerre ; inconvénients de ce moyen de pourvoir aux besoins des troupes ; difficulté d'établir à cet égard des règles précises.
	Législation sur le dessèchement des marais ; loi du 16 septembre 1807 ; examen des principales dispositions de cette loi.

	Soixante-sixième leçon
	Législation sur l'exploitation des mines, minières et carrières. Loi du 21 avril 1810. Examen des principes dirigeants en fait de mines. La propriété de la mine peut être séparée de la propriété de la surface ; droits attribués en ce cas au propriétaire de la surface.
	Expropriation pour les travaux militaires et pour les travaux de la marine en temps ordinaire et en cas d'urgence. Dispositions de la loi de 1833 pour le premier cas et, pour le second, formes plus rapides de la loi du 30 mars 1831.
	Dispositions de la même loi au sujet de l'occupation temporaire des propriétés bâties ou non bâties.

	Soixante-septième leçon
	Charges et servitudes imposées à la propriété particulière au profit de la chose publique.
	Servitudes militaires. Lois du 10 juillet 1791 et du 17 juillet 1819 et ordonnance du 1er août 1821 ; zones de défense : travaux permis et travaux interdits dans chacune des trois zones.
	Charges imposées à la propriété forestière et gênes apportées dans son intérêt aux droits des propriétaires riverains des forêts.
	Lois sur la chasse.
	Restrictions à la liberté d'industrie ; anciennes jurandes et maîtrises.
	Conditions de capacité exigées pour certaines professions.
	Offices publics ; cautionnement.
	Nécessité d'une autorisation préalable pour certaines entreprises industrielles.
	Monopoles exercés par le gouvernement.
	Double but des lois de douane ; système protecteur.

	Soixante-huitième leçon
	Nécessité unanimement reconnue d'un pouvoir social.
	Difficultés que présente soit en théorie, soit en pratique le problème de l'organisation d'un pouvoir social qui soit assez fort pour remplir sa mission, et qui ne puisse abuser de sa force. Quelle que soit la forme du gouvernement, on arrive toujours à un point où les garanties directes ne sont plus possibles et où il faut se contenter de garanties indirectes.
	Distinction fondamentale des gouvernements en gouvernements nationaux et gouvernements spéciaux ou de privilège. Quelle que soit la forme des gouvernements, ceux qui ont pour principe le maintien de l'égalité civile, la protection du droit de tous et de chacun, sont des gouvernements nationaux ; ceux qui agissent sous l'action du principe contraire sont des gouvernements de privilège.
	Les gouvernements anciens étaient presque tous des gouvernements de privilège. Trois causes principales de ce fait : 1° l'esclavage ; 2° la simplicité de l'organisation politique où un seul élément dominait la société tout entière ; 3° l'absence du système de représentation, système qu'il ne faut confondre ni avec le principe de l'élection ni avec le système des gouvernements mixtes.

	Soixante-neuvième leçon
	Aucun gouvernement fixe et nettement caractérisé n'était possible au moyen âge pendant la période des invasions. Le pouvoir social manquait presque absolument de moyens matériels pour se constituer, et il y avait encore un obstacle plus grand dans l'absence d'idées, de sentiments communs aux diverses populations ; les essais d'organisation tentés par quelques grands hommes qui devançaient leur siècle ne pouvaient donc pas réussir.
	Dans la seconde période, lorsque les invasions ont cessé, que les propriétés sont devenus plus stables, que des rapports plus intimes s'établissent peu à peu entre les populations, tout s'organise féodalement. Le principe féodal était le pouvoir de l'homme sur l'homme, il ne présentait aucune garantie possible pour le développement de la volonté générale. Le gouvernement féodal était donc essentiellement un gouvernement de privilège.

	Soixante-dixième leçon
	Si l'élément féodal était l'élément dominateur de la société européenne dans la seconde période du moyen âge, d'autres principes existaient au moins en germe et allaient lutter contre lui.
	Tentative du principe théocratique pour se faire gouvernement et gouvernement exclusif. C'était à la fois une grande conception et une grande illusion. Il est dans la nature du christianisme de gouverner les âmes, mais non de s'occuper du gouvernement des intérêts matériels. La tentative théocratique devait donc échouer, malgré toutes les conditions de succès que l'Église semblait avoir dans sa lutte contre la féodalité.
	Élément communal. Il n'avait jamais disparu entièrement, même sous l'action de la féodalité ; il s'était maintenu surtout dans la Gaule méridionale et en Italie.
	Deux principes différents dans l'organisation communale : principe germain, association de familles ; principe romain, association de citoyens.
	Communes libres en Italie, en Suisse, en Flandre et sur les bords du Rhin.
	Les républiques italiennes et les cantons suisses étaient certainement des gouvernements plus nationaux que ceux de la féodalité, mais ils ne l'étaient pas complètement, et de là leur chute rapide, surtout pour les républiques italiennes. Tyrannie de la bourgeoisie contre les autres classes amenant la guerre civile ; villes souveraines ayant des pays sujets qui ne prenaient aucune part au gouvernement ; absence d'unité ; l'Italie n'a pu même arriver au système fédératif de la Suisse.

	Soixante-onzième leçon
	Principe monarchique ; il se présente au moyen âge sous deux formes : la monarchie romaine établie d'abord comme une grande magistrature, prenant une autre forme sous Dioclétien et finissant, après son alliance avec le sacerdoce chrétien, par être regardée comme un pouvoir de droit divin ; la royauté barbare élective en droit et maintenue en fait dans certaines familles. L'une ou l'autre forme prévaut selon les lieux, les circonstances, les antécédents du pays.
	La royauté devient féodale avec la féodalité, forte ou faible selon qu'elle a des fiefs plus ou moins considérables, mais conservant toutefois quelque chose de plus que son simple titre.
	Circonstances favorables pour elle : anciens souvenirs de l'Empire ; sentiment de préférence du peuple à son égard ; sympathies de l'Église causées en partie par sa haine contre les seigneurs féodaux ; sympathies des juristes conduits par leurs études des monuments du droit romain à voir dans l'Empire l'ordre et la régularité qu'ils ne trouvent pas dans la féodalité ni dans la commune. La royauté concentrée dans un homme et maintenue par le principe de l'hérédité était assurément propre à profiter de ces circonstances, et elle arriva à se constituer soit en monarchie absolue ou quasi-absolue, en absorbant les autres formes, soit en monarchie limitée, en se les associant et en faisant une part à chacune.

	Soixante-douzième leçon
	Caractères essentiels de la monarchie qui gouverne la France : 1° elle est héréditaire, par ordre de primogéniture, de mâle en mâle, à l'exclusion des femmes et de leurs descendants ; loi salique ; 2° elle est représentative ou constitutionnelle.
	Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire.
	Quand ces trois pouvoirs sont réunis dans la même personne, il y a pouvoir absolu.
	Comment doit être entendu le principe de la séparation des pouvoirs.
	C'est dans l'élément monarchique qu'est posé le principe d'unité qui tient ensemble les trois parties de la machine gouvernementale ; la monarchie a une part dans les trois branches du pouvoir, mais cette part est limitée, et elle ne peut aller au delà.
	L'initiative en toutes choses appartient au pouvoir législatif, composé du roi et des deux Chambres ; c'est donc l'organisation de ce pouvoir qu'il faut étudier d'abord, et il paraît logique de commencer par celle des trois branches de ce pouvoir qui procède de l'élection, la Chambre des députés.

	Soixante-treizième leçon
	Formes diverses d'élection des membres du corps législatif dans les constitutions de 1791, de 1793, de l'an III et de l'an VIII.
	Charte de 1814.
	Loi du 5 juin 1817.
	Loi du 29 juin 1820 : double vote.
	Lois de 1827 et de 1828.
	Charte de 1830 et loi du 19 avril 1831 : abaissement de l'âge et du cens.
	Examen des diverses dispositions de la loi sur le montant et la nature des contributions formant le cens électoral.

	Soixante-quatorzième leçon
	Questions relatives au cens électoral (suite). Domicile réel et domicile politique.
	Listes électorales. Avantages du système des listes permanentes sur le système des listes renouvelées à chaque élection.
	Révision annuelle des listes ; travail préparatoire fait par les maires. Décisions provisoires des préfets.

	Soixante-quinzième leçon
	Révision des listes électorales (suite) ; réclamations, rectifications, clôture des listes.
	Action judiciaire ; à qui est-elle donnée ?
	Procédure rapide et sans frais.
	Conditions d'éligibilité.
	Incompatibilités.
	Les députés ne sont pas les députés de l'arrondissement ou du département qui les a nommés, ils sont les députés de la France.

	Soixante-seizième leçon
	Formation des collèges électoraux.
	Bureaux provisoires.
	Bureaux définitifs nommés par les électeurs.
	Scrutin.
	Question du vote public et du vote secret.
	Décisions provisoires des bureaux sur les difficultés qui peuvent s'élever dans le collège électoral.
	Droit définitif et absolu de la chambre des Députés dans les questions d'élection.
	Décisions diverses qui montrent que dans ces questions on considère plus la sincérité des faits que la rigueur du droit.
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