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IN T R O D U C T IO N

L a  période  q u i s ’é tend  de 1815 à la  f in  de 1847 d iffè re  très 
fo r te m e n t e t à p rem iè re  vue  de la  précédente, s u r to u t p o u r u n  
o b se rva teu r européen. C ar l ’E u rope  q u i, de 1792 à 1815, a v a it  
presque to u jo u rs  été en guerre , jo u i t  m a in te n a n t d u  repos ; 
la  seule grande lu t te  n a tio n a le  q u i s’y  dérou le  a p o u r th é â tre  
la  pén insu le  des B a lkans .

M ais, si l ’E u rope  est dé liv rée  de la  guerre, l ’in q u ié tu d e  e t 
l ’a g ita t io n  y  so n t perm anentes. T ro is  phénomènes soc iaux y  
c o n tr ib u e n t : le  libé ra lism e , le n a tio n a lism e , la  g rande indus- 
tr ie .  Les deux  p rem ie rs  so n t ta n tô t  réun is , ta n tô t  séparés. 
Dans les pays q u i o n t u n  long  passé h is to riq u e , une in d iv id u a lité  
constituée , des con tours  géographiques n e tte m e n t dessinés, 
le  lib é ra lism e  seul e n tre  en lu t te  con tre  les au to c ra tie s  ou les 
a ris to c ra tie s . Seul i l  p ro voque  les com bats in té rie u rs , pac ifiques  
ou arm és, q u i o n t lie u  en F rance  e t en A n g le te rre , en Espagne 
e t en P o rtu g a l, en Suède com m e dans la  C on fédé ra tion  suisse. 
D ans d ’au tres pays, soum is à l ’é trange r ou  m écon ten ts  d ’une 
o rg a n isa tio n  m auva ise , lib é ra lism e  e t n a tio n a lism e  v o n t de 
p a ir  e t se co n fo n d e n t : on les tro u v e  associés dans les re v e n d i
ca tions de ceux q u i v e u le n t fa ire  l ’u n ité  a llem ande ou lib é re r 
l ’ I ta lie  du  jo u g  a u tr ic h ie n . P a rfo is  i l  s ’y  jo in t  u n  lib é ra lism e  
de fo rm e  p a rtic u liè re , le lib é ra lism e  ca th o liqu e , p rop re  à e x c ite r 
les Ir la n d a is  con tre  l ’A n g le te rre  ou les Belges con tre  la  H o lla n d e . 
C erta ins pays e n fin  son t encore ferm és à l ’ idée lib é ra le  ; l ’idée 
n a tio n a le  s’y  déve loppe seule, p a rfo is  t im id e  e t re s tre in te  à 
u n  p e t i t  g roupe d ’in te lle c tu e ls , com m e chez les peuples slaves 
de l ’A u tr ic h e , pa rfo is  audacieuse e t b ru y a n te , com m e chez les 
A lle m a n d s  des duchés dano is , chez les M agyars de H o n g rie  
e t chez les Po lona is des tro is  rég ions séparées p a r les partages.

P e n d a n t ce tem ps la  g rande in d u s tr ie , née en A n g le te rre  
e t en Écosse u n  dem i-siècle  a v a n t 1815, y  p re n d  son p le in  
essor e t com m ence à gagner le  co n tin e n t. Des in v e n tio n s  te ch 
n iques, chaque jo u r  p lus nom breuses e t p lus perfectionnées,
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Introduction

lu i  don n e n t sans cesse u n  é lan nouveau. E lle  m u lt ip lie  les p ro 
d u its  e t co n tr ib u e  à déve lopper le b ien -ê tre . O n v o i t  se dessiner 
à la  m êm e époque les trans fo rm â t]'ons  q u i en son t la  conséquence : 
accro issem ent de la  p o p u la tio n , g roupem en t des masses ouvriè res, 
d ifficu lté s  de la  v ie  p o u r ce p ro lé ta r ia t encore grossier, d é b u t 
des re ve n d ica tio n s  socia listes. Celles-ci p récèden t les re ve n d ica 
tio n s  dém ocra tiques. Le  lib é ra lism e , sou tenu  p a r la  bourgeois ie , 
v e u t donner le  gouve rnem en t a u x  classes m oyennes p a r le 
su ffrage cens ita ire  ; i l  n ’ adop te  que ra re m e n t la  concep tion  
d ém ocra tique  ab o u tissa n t au suffrage un ive rse l.

M a lg ré  ces a g ita tio n s , la  f in  des guerres laisse à l ’ E u rope  
le  lo is ir  de se donne r p le in e m e n t au  cu lte  des le ttre s  e t des a rts . 
C’ est la  grande époque d u  ro m a n tism e . E lle  s’ enthousiasm e 
p o u r l ’ id é a l nouveau , cependan t que, dans le dom aine  des 
sciences, les découvertes se p ré c ip ite n t.

L o in  de se re p lie r su r e lle-m êm e, l ’ E u rope  s’ élance à la  con
quête  du  m onde.

Les A n g la is , servis p a r une m a rin e  sans r iv a le , je t te n t  les 
fondem ents  d ’u n  em p ire  g igantesque. T and is  q u ’ils  p o u rsu ive n t 
la  soum ission  de l ’ Inde , les Russes, m a îtres  de la  S ibérie , a va n 
ce n t à le u r ren co n tre  dans l ’Asie  cen tra le  et poussent à l ’est 
vers le  P ac ifique . L ’ im m ense em p ire  ch ino is  p a ra ît encore in a c 
cessible en 1815 : to u t  au p lus o u v re - t- i l u n  p o r t ,  C anton, où les 
m archands étrangers son t au torisés à tra f iq u e r  m o ye n n a n t de 
nom breuses h u m ilia tio n s . M ais les m aîtres  de cet em pire , les 
M andchous, n ’ o n t p o in t su conserver le u r énergie m ili ta ire  : 
pu issants encore à la  f in  du  x v m e siècle, ils  se la issen t m a in te 
n a n t d o m in e r p a r la  to rp e u r ro u tin iè re  du  m a n d a r in a t ch ino is, 
e t l ’agression européenne les tro u v e ra  sans force. Les H o lla n d a is , 
re c o u v ra n t l ’ In su lin d e  après les guerres napoléoniennes, s’ap 
p liq u e n t à la  m e ttre  en v a le u r e t tra fiq u e n t, non  sans peine, p a r 
N agasak i avec le Japon  to u jo u rs  fe rm é. E n  A u s tra lie  les colons 
b rita n n iq u e s  lib res  p re n n e n t peu à peu la  p lace des fo rça ts  ; les 
arch ipe ls  océaniens com m encent à passer, n o m in a le m e n t au 
m o ins, sous la  d o m in a tio n  des b lancs.

L ’A fr iq u e  e lle-m êm e, si b ien  défendue p a r la  géographie 
e t le c lim a t, l iv re  ses côtes. P e n d a n t q u ’un  chef m usu lm an  
audac ieux  e t a c t if  s’a p p liq u e  à européaniser l ’É g yp te , les 
F rança is  en A lgé rie , les A n g la is  au Cap en tre p re n n e n t de sou
m e ttre  des p o p u la tio n s  ind igènes belliqueuses et tenaces. Des 
e xp lo ra te u rs  hantés p a r les m ystères de ce c o n tin e n t in co n nu
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s’ a v e n tu re n t dans le Soudan e t le  Sahara. L a  race b lahche, 
d é b o rd a n t les fro n tiè re s  de ce tte  E u rope  si p e tite  q u i ne s u ff it  
p lus  à la  n o u rr ir ,  u til is e  les in ve n tio n s  nouve lles, s u r to u t le  
ba teau  à va peu r, a fin  d 'e n vo ye r ses ém ig ran ts  occuper les te rres 
vacantes q u i abonden t au lo in .

M ais, ta n d is  que les puissances européennes su b ju gu e n t 
des m ondes nouveaux, le c o n tin e n t q u ’ elles a v a ie n t conquis 
a u tre fo is  le u r échappe : l ’A m é riq u e  d e v ie n t lib re .

Les É ta ts -U n is  te rm in e n t en 1814 une guerre de tro is  ans 
co n tre  l ’ A n g le te rre  ; leurs croiseurs o n t in s u lté  les rivages et 
tro u b lé  le  com m erce de la  puissance q u i ré g n a it su r les mers ; 
la  p a ix  de G and ré ta b li t  le  sta tu  quo ante hé lium , e t les Yankees 
sa lu e n t dans la  lu t te  q u i v ie n t de f in ir  la  « seconde guerre d ’ in d é 
pendance ». Les deux  pays se ron t b ie n tô t rapprochés p a r le 
com m un  désir d ’assurer l ’ a ffranch issem ent des colonies espa
gnoles ; m a is , au lie u  de se fa ire  le s im p le  a u x ilia ire  de C anning, 
le  gouve rnem en t a m érica in  a g it p a r lu i-m ê m e , e t le p rés iden t 
M onroe fo rm u le  des p rinc ipes  q u i d e v ie n d ro n t p lus ta rd  p o u r 
ses co m p a trio te s  u n  dogm e n a tio n a l, presque re lig ie u x . A  
p a r t  cela, les É ta ts -U n is  m ènen t une existence « p ro v in c ia le  », 
selon l ’ expression de leurs h is to riens , se su ffisan t à eux-m êm es 
e t v iv a n t  à l ’éca rt du  V ie u x  M onde. C e lu i-c i com m ence à le u r 
envoye r ce q u i le u r m anque, des hom m es, e t en nom bre  to u 
jo u rs  cro issan t ; m ais ces im m ig ra n ts , pa rvenus au pays de 
l ’ éga lité  p o lit iq u e  e t de la  te rre  l ib re , o u b lie n t v ite  le u r p a tr ie  
d ’o rig ine .

Com m e l ’A m é riq u e  anglaise, l ’A m é riq u e  la tin e  se sépare de 
l ’E u rope . Les colonies espagnoles, soulevées depuis 1810, 
pa ra issa ien t va incues en 1815 ; elles s’in su rg e n t de nouveau, 
et d ix  ans de lu tte s  le u r v a le n t une v ic to ire  com plè te , pen d a n t 
que le  B ré s il se détache p a c ifiq u e m e n t du  P o rtu g a l. Les pays 
libérés d o iv e n t app rend re  m a in te n a n t à se gouve rne r eux- 
mêmes : apprentissage d iff ic ile , q u i va  c o n tra in d re  l ’A m é riq u e  
du  Sud com m e celle du  N o rd , quo ique  p o u r d ’au tres ra isons, 
à v iv re  presque isolée des autres p a rties  du  m onde. C’est ce 
q u ’ u n  h is to rie n  p é ru v ie n  a nom m é le m oyen  âge am érica in .

Seul su r le vas te  c o n tin e n t, le Canada reste possession eu ro 
péenne. M ais i l  o b tie n t, non  sans peine, de la  G rande-B re tagne  
u n  s ta tu t nouveau , c o m p o rta n t une au to n o m ie  dé jà  é tendue ; 
i l  p ré lude  a ins i au rég im e q u i p rocu re ra  p lus ta rd  à tous les 
dom in ions  b rita n n iq u e s  une quasi-indépendance .
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O n p o u v a it c ro ire  en 1815 à l ’avènem ent d ’une o rg a n isa tio n  
in te rn a tio n a le , d irigée  p a r les souvera ins un is  dans la  S a in te- 
A llia n ce . T o u te  l ’h is to ire  de la  période  q u i s’ é tend de 1815 à 
1847 est celle de l ’échec sub i p a r les au teu rs  de ce tte  curieuse 
te n ta t iv e  ; e lle ne p e u t rés is te r a u x  progrès de l ’idée n a tio n a le  
n i  à la  p ropagande passionnée des p a rt is  lib é ra u x .
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LIVRE PREMIER

La Restauration

C H A P IT R E  P R E M IE R

L E  C O N G R È S  D E  V IE N N E  E T  L 'E U R O P E  E N  1815 1

L a  d é fa ite  de N apo léon  en 1814 la issa it lib re s  les vastes 
dom aines q u ’ i l  a v a it  réun is  à l ’ancienne F rance  ou confiés à 
des princes vassaux ; elle la is sa it aussi l ’ E u rope  fa tiguée , ru inée  
p a r ta n t  d ’années de guerre, tro u b lé e  p a r le con tras te  en tre  les 
in s t itu t io n s  nouve lles, fo rm ulées dans le  Code c iv il ,  e t les in s t i 
tu t io n s  anciennes, chères a u x  souvera ins v ic to r ie u x . Ces d e r
n ie rs se f ire n t g lo ire  de re v e n ir  au passé ; ils  p a r lè re n t de « res
ta u re r  » l ’ ancien  rég im e p a rto u t, com m e ils  re s ta u ra ie n t l ’a n 
cienne dyn a s tie  dans le  pays de la  R é v o lu t io n . C ette  grande 
œ uvre te r r ito r ia le  e t p o lit iq u e  fu t  réservée au congrès de V ienne .

I .  — L A  R É U N IO N  D U  CONGRÈS2.

L ’a r t ic le  32 du  tr a ité  signé le  30 m a i 1814 a n n o n ça it q u ’u n  
congrès généra l, ré u n i à V ienne  dans u n  dé la i de d e u x  m ois,

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . -— Alfred Stern, Geschichle Europas seil 
den Vertrâgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871, t. I-V I (Stuttgart, 
1894-1911, 6 vol. in-8°) ; Ch. Seignobos, Histoire politique de l ’Europe contemporaine 
(Paris, 1897, in-8° ; 7e édition entièrement refondue, Paris, 1924-1926, 2 vol. in-8°, 
t.  I), ouvrages hors de pair auxquels on peut joindre le manuel très intéressant de 
Grant et Temperley, Europe in  the 19th century, 1789-1914 (Londres, 1927, in-8°); 
et, pour le congrès de Vienne en particulier, C. K . Webster, The congress of Vienna 
(Oxford, 1919, in-16) ; du même, The foreign policy of Castlereagh (Londres 1925, 
in-8°) ; Waliszewski, Le règne d’Alexandre 1er, t. I l  (Paris, 1924, in-8°) ; H . von Srbik, 
Metternich. Der Slaatsmann und der Mensch (Munich, 1925-1926, 2 vol. in-8°). Ces 
trois derniers ouvrages, très importants, utilisent beaucoup de documents inconnus 
aux anciens historiens du Congrès.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages généraux cités à la note précédente, 
ajouter Charles Dupuis, Le ministère de Talleyrand en 1814 (Paris, 1919-1920, 2 vol. 
n-8°) ; The Cambridge history of British foreign policy, ouvrage collectif dirigé par
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f in i r a it  les règ lem ents commencés à P a ris . Les chefs des q u a tre
puissances v ic to rieuses  v o y a ie n t dans ce congrès u n  s im p le  
in s tru m e n t d ’ exécu tion , destiné  à ra t i f ie r  leurs '¡volontés.^ Ils  
pensa ien t achever le t r a v a il  p ré p a ra to ire  Londres, où le 
ro i de Prusse e t les em pereurs de Russie e t d A u tr ic h e  se re n 
d ire n t, in v ité s  p a r le p rince  régen t. M ais les en tre tiens  de Londres 
n ’avancè ren t pas les so lu tions . Le  ts a r  m écon ten ta  le p rince  
régen t e t les m in is tre s  to r ie s  p a r ses prévenances envers les 
chefs de l ’o p p o s itio n , p a r l ’accue il cha leureux  qu  i l  réserva a u x  
envoyés des É ta ts -U n is , a lors en guerre  avec la  G rande-B re 
tagne  ; M e tte rn ic h , p lus  ha b ile , s u t resserrer son en ten te  avec 
les personnages au p o u v o ir .

Les rep résentan ts  des q u a tre  A llié s  se ré u n ire n t à V ienne  
au m ilie u  de septem bre. C astlereagh, m in is tre  des a ffa ires é tra n 
gères à Lond res , a v a it  les m a ins lib re s , car le  p re m ie r m in is tre , 
lo rd  L iv e rp o o l, in d if fé re n t a u x  choses q u i ne to u c h a ie n t pas 
d ire c te m e n t la  G rande-B re tagne , lu i  d o n n a it ca rte  b lanche en 
E u rope  ; m ais le leader du  p a r t i  gouve rnem en ta l a u x  Com m unes 
d e v a it to u jo u rs  penser à ju s t i f ie r  sa p o lit iq u e  d e va n t le  P a rle 
m en t. Les au tres d ip lom a tes  a v a ie n t à co m p te r avec leurs sou
ve ra ins . L ’em pereur d ’A u tr ic h e  é ta it  p rê t à su iv re  su r to u te s  les 
grandes questions l ’av is  de son a d ro it  e t heu reux  chance lie r ; 
encore ce lu i-c i ne p o u v a it - i l  se d ispenser de m énager le  p a r t i  
m ili ta ire  de la  cour, d ir ig é  p a r le généralissim e Schw arzenberg. 
Le  chance lie r p russien  H a rd e n b e rg , m a lg ré  la  fa v e u r de F ré 
d é ric -G u illa u m e  I I I ,  d e v a it p lus encore que M e tte rn ic h  se 
co n c ilie r l ’ a p p u i de l ’ é ta t-m a jo r, si p u issan t à B e r lin  ; de p lus 
i l  f u t  gêné p a r l ’a c tio n  personne lle  presque irré s is tib le  que le 
ts a r  e xe rça it depuis long tem ps sur le  ro i de Prusse. Q u a n t au 
v ice -chance lie r Nesselrode, personnage très russe m a lg ré  
son o rig ine  a llem ande, son rô le  d e v a it ê tre  m odeste. A le xa n d re  
e n te n d a it m ener lu i-m ê m e  sa p o lit iq u e , to u t  en co n su lta n t d ive rs  
conseillers d ’e x tra c tio n  é trangère  : S te in  d é fe n d a it auprès de lu i 
les in té rê ts  de l ’A llem agne , C z a rto r is k i ceux de la  Pologne, 
C apod is tr ias  ceux des ch ré tiens grecs soum is à la  lu r q u ie ;  
son ancien  p récep teu r, le  Suisse Lah a rp e , e t son am bassadeur 
à P a ris , le  Corse Pozzo d i B o rgo , d o n n a ie n t aussi des avis  à

Ward et Gooch (Cambridge, 1922-1923, 3 vol. in-8°), t  I  Aux documents sur la réu- 
nion du Congrès s’est ajoutée récemment la correspondance du plénipotentiaire espa
gnol Labrador, sur laquelle on consultera le livre du marquis deVilla-Urrutia!, Espana 
en el congreso de Viena, segiin la correspondencia ojîcial de D. Pedro Gômez Labrador 
(Madrid, 1928, in-8°).

Le congrès de Vienne et l'Europe en 1815
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L a jr iu n io n  du congrès

ce m onarque  à la  fo is obstiné , changean t e t peu sûr. Les chefs de 
m issions a v a ie n t avec eux des d ip lo m a te s  de ca rriè re  e t des 
com m is ; le p lus  re m arquab le  fu t  G entz, la  « p lu m e  » de M e tte r-  
n ich , ce lu i q u ’on a p u  n om m er le secré ta ire  du  congrès.

Les q u a tre  m in is tre s  v o u la ie n t to u t  décider eux seuls, sous 
le co n trô le  des souvera ins. M ais l ’annonce du  congrès a v a it  
e xc ité  une grande ém o tio n  : les princes dépossédés, ceux q u i 
p o r ta ie n t des couronnes m a in te n a n t com prom ises, les peuples 
dés ireux d ’ o b te n ir  le u r indépendance, tous  les groupem ents 
q u i a v a ie n t que lque chose à s o llic ite r, depuis les cheva lie rs de 
M a lte  ju s q u ’a u x  ju ifs  d ’A llem agne, e n vo ya ie n t des délégués à 
V ienne . U n  m o m e n t on  y  com p ta  ju s q u ’à deux cen t seize 
chefs de m issions. T e l personnage a llem and  se re n d a it r id ic u le  
en s’in t i tu la n t  « p lé n ip o te n tia ire  de q u a ra n te  m aisons p rinc iè res  
e t com tales ». Les d ip lom a tes  fa isa ie n t cortège a u x  m onarques : 
a u to u r des tro is  grands p o te n ta ts  s’a g ita ie n t beaucoup de p e tits  
souvera ins, ro is  de B av iè re  ou de D a n e m a rk  e t p rin c ip icu le s  de 
to u t  rang . E t  pu is  beaucoup d ’hom m es de d ive rs  pays m e tta ie n t 
dans le  congrès une espérance vague e t presque m y s tiq u e  : ils  
pensa ien t que la  g rande assemblée a l la i t  assurer la  p a ix  d é fin i
t iv e  à l ’E u rope  dévastée p a r v in g t  ans de guerre.

Les q u a tre  m in is tre s  d ir igean ts  c o n v in re n t, le  18 septem bre, 
de t r a ite r  e n tre  eux les prob lèm es les p lus graves, e t le  22, de 
co m m u n iq u e r leurs décisions a u x  rep résentan ts  des deux autres 
grandes puissances q u i a v a ie n t signé le tr a ité  de P a ris , la  F rance 
e t l ’ Espagne ; le  congrès généra l ne se ra it o u v e rt que p lus ta rd . 
Ju s te m e n t la  m iss ion  frança ise  a r r iv a it  à V ienne , d irigée  p a r 
T a lle y ra n d , le q u e l s’ é ta it  m is fa c ile m e n t d ’ accord avec 
Lo u is  X V I I I  su r l ’a t t itu d e  à p rendre . L ’essentie l é ta it  de fa ire  
re n tre r  la  F rance  dans le  conce rt européen, de d issoudre la  coa li
t io n  q u i a v a it  su rvécu  à la  guerre : la  F rance  d e v a it donc 
renonce r à to u te  p ré te n tio n  te r r ito r ia le , in v o q u e r u n iq u e m e n t 
le  d ro it  européen, s u r to u t le  p r in c ip e  de lé g it im ité , d o n t le  
chef des B ourbons é ta it  la  p e rso n n ifica tio n . T a lle y ra n d  p o u r ra it  
a ins i co m b a ttre  les bouleversem ents dangereux p o u r l ’ é q u ilib re  
de l ’ E u rope  ; i l  s’ assu re ra it la  sym p a th ie  de l ’ A n g le te rre , l ’ a p p u i 
sans réserve de l ’Espagne, q u i v o u la it  ram ener les B ou rbons à 
P arm e e t à N aples ; e n fin  ce désintéressem ent ra p p ro c h e ra it de 
la  F rance  les p e tits  É ta ts  q u i c ra ig n a ie n t d ’ ê tre  mangés p a r les 
grands. T e l fu t  le sens des in s tru c tio n s  rédigées p a r L a  Besnar- 
d ière , com m is hab ile , q u i a l la i t  de ve n ir à V ienne  le d igne co lla 
b o ra te u r de G entz.
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Le 30 septem bre, T a lle y ra n d  e t son collègue espagnol L a b ra 
d o r, m andés chez M e tte rn io h , son t in fo rm és p a r les « q u a tre  » 
de la  décis ion prise le  22. T a lle y ra n d  l i t  la  n o te  q u i lu i  
est rem ise, e t re lève  a u ss itô t l ’expression de « puissances 
alliées » com m e n ’a y a n t p lus aucun  sens depuis la  p a ix  ; i l  
m o n tre  que le re p résen tan t du  ro i T rès C h ré tien , du  ro i lé g i
t im e  de la  F rance , ne p e u t ê tre  m is à l ’éca rt ; e n fin  i l  réclam e 
l ’ o u ve rtu re  du  congrès so lenne llem ent p rom is  à l ’ E u rope . 
L ’ E spagno l l ’appu ie  e t dem ande la  re s ta u ra tio n  des B ourbons 
à N aples. « Ils  nous o n t b ie n  tancés p e n d a n t deux  heures », 
é c r iv a it  G entz. V o y a n t que ses paro les o n t fa i t  de l ’e ffe t, 
T a lle y ra n d  dès le  lendem a in  expose dans une no te  o ffic ie lle  
que les h u it  gouvernem ents s igna ta ires  du  tr a ité  de P aris , 
y  com pris  la  Suède e t le P o rtu g a l, son t q u a lif ié s  p o u r d ir ig e r 
les dé lib é ra tio n s  et q u ’i l  y  a lie u  d ’o u v r ir  le congrès. U n  n o u ve l 
e ffo r t p o u r l ’ éca rte r des réun ions échoue b ie n tô t ; i l  accepte le  
8  octobre  de signer la  d é c la ra tio n  q u i a jou rne  le  congrès au 
1er novem bre , n o n  sans y  fa ire  in tro d u ire , m a lg ré  la  colère 
des Prussiens, la  fo rm u le  : « C on fo rm ém en t a u x  p rinc ipes  du  
d ro it  p u b lic . »

Le congrès de Vienne et l ’Europe en 1815

11. — L E  C O N FLIT  E T  L A  SO LU TIO N 1.

Si les représentan ts  des É ta ts  v ic to r ie u x  m o n tra ie n t ta n t  de 
pa tience  d e va n t le délégué du  pays va in c u , c ’est q u ’ils  ne p o u 
v a ie n t décem m ent re n ie r ces p rin c ip e s  de lé g it im ité , de re s ta u ra 
t io n , de d ro i t  p u b lic , s i souven t invoqués p e n d a n t la  lu t te  con tre  
N apo léon  ; e t pu is  u n  g rand  c o n flit ,  a jo u rn é  à P aris  e t à Londres, 
les m e t ta it  a u x  prises de nouveau. I l  s’ag issa it de la  Saxe e t 
de la  Pologne. Le  ro i de Saxe, q u i a v a it  te n u  ju s q u ’au b o u t 
p o u r N apo léon  e t b lâm é  la  d é fec tion  de ses troupes  à L e ip z ig , 
é ta it  considéré com m e tra î t re  à la  bonne cause ; on d isposa it 
a ins i d ’u n  p ré te x te  com m ode p o u r le  dé p o u ille r. Com m e i l  
jo ig n a it  au ro ya u m e  de Saxe le g rand-duché  de V arsov ie , la  
Prusse v o u lu t p rend re  le p re m ie r, la  Russie le  second. L ’idée 
v e n a it du  tsa r. P lus ieu rs  p o lit iq u e s  prussiens te n a ie n t à recou
v re r , au  m oins en p a rtie , ces pays po lona is q u i a v a ie n t appa r-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages generaux cites p. 5, note 1, ajouter 
August Fournier, Die Geheimpolizei auf deM Wiener Kongress, eine Auswahl aus ihren 
Papieren (Vienne et Leipzig, 1913, in-B°) ; H. Weil, Les dessous du congrès de Vienne 
(Paris, 1917, 2 vol. in-8°) ; parmi les documents du temps, Au congrès de Vienne. Journal 
de Jean-Gabriel Eynardf publié par E. Chapuisat, t. 1 (Paris, 1914, in-12)
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te n u  a u x  H o h e nzo lle rn  de 1795 à 1806, e t re d o u ta ie n t de v o ir  
la  fro n tiè re  russe tro p  près de B e r lin  ; m ais F ré d é ric -G u illa u m e  
accepta le p ro je t d ’A le xa n d re . C e lu i-c i lu i  o f f ra it  une a c q u is it io n  
trè s  séduisante, ce royaum e  de Saxe lim itro p h e  de ses dom aines, 
b ie n  c u lt iv é , prospère, avec les deux grandes v ille s  de D resde 
e t de Le ip z ig .

Cet a rrangem en t re n co n tra  l ’ o p p o s itio n  de l ’A u tr ic h e  e t de 
l ’A n g le te rre . Celle de l ’A u tr ic h e  s’e xp liq u e  sans pe ine : la isser 
la  Saxe entiè re  a u x  successeurs de F rédé ric  I I ,  c’ é ta it  renoncer 
à la  p répondérance des H absbourgs dans l ’ancien  E m p ire , 
c ’ é ta it  aussi accepter la  menace pe rm anen te  d ’une in va s io n  
prussienne re m o n ta n t le  cours de l ’ E lb e  ; la isser le  g rand - 
duché de V a rsov ie  to u t  e n tie r au tsa r, c’ é ta it  l ’ encourager 
à p rend re  u n  jo u r  la  Pologne a u tr ich ie n n e , d ’a u ta n t p lus q u ’i l  
ré c la m a it dès m a in te n a n t C raeovie. Q u a n t à C astlereagh, sa 
sym p a th ie  a l la i t  à la  Prusse, m ais i l  p a rta g e a it l ’h o s tilité  
générale des m in is tre s  angla is con tre  la  Russie, con tre  ce tte  
puissance envah issante  q u i g u e tta it  la  T u rq u ie  e t p o u v a it  u n  
jo u r  m enacer l ’ Inde . L ’o p in io n  p u b liq u e  en A n g le te rre  e û t 
a p p rouvé  le ré tab lissem en t d ’une Pologne in d é pendan te  ; 
pu isque  la  chose é ta it  im poss ib le , C astlereagh a im a it m ie u x  
u n  nouveau  pa rtage  que l ’u n io n  de presque tous les pays po lona is 
sous le  sceptre  du  tsa r.

O b ligé  de c o m b a ttre  les p ro je ts  des Prussiens sur la  Saxe, 
i l  le u r  o f f r i t  u n  dédom m agem ent vers le  R h in , où leurs troupes 
m o n te ra ie n t la  garde con tre  la  F rance . Son v i f  désir é ta it  de 
ra p p ro ch e r l ’A u tr ic h e  e t la  Prusse, de fo r t i f ie r  a ins i l ’E u rope  
cen tra le  p o u r q u ’ elle t î n t  tê te  à la  F rance  à l ’ ouest, à la  Russie 
à l ’ est. U n  in s ta n t i l  m i t  d ’accord M e tte rn ic h  e t H a rdenbe rg  
a u x  dépens d ’A le xa n d re  ; m ais ce lu i-c i, p révenu , f i t  une scène 
v io le n te  a u x  deux  chanceliers d e va n t leurs m a îtres , e t F rédé ric - 
G u illa u m e  e ffrayé  ob ligea son m in is tre  à la isser de côté le  
p ro je t b r ita n n iq u e .

Ce c o n f l i t  a v a it  fa i t  a jo u rn e r le  congrès au 1er n o ve m b re . 
Q uand les délégués des h u i t  s igna ta ires du  t r a ité  de P aris  se 
ré u n ire n t le 30 oc tobre , ils  n ’é ta ie n t pas p lus avancés que le  
m ois p récéden t ; aussi, après a v o ir  com m encé la  v é r if ic a tio n  
des p o u vo irs , d éc idè ren t-ils  u n  n o u ve l a jo u rn e m e n t, ce tte  fo is  
sine  die. Le  congrès ne fu t  ja m a is  o u v e rt. I l  y  e u t u n  com ité  
d ir ig e a n t o ffic ie l, ce lu i des H u it  ; m ais les choses essentielles 
fu re n t réglées p a r le  co m ité  des Q ua tre , q u i d e v in t ce lu i des 
C inq  lo rsque  T a lle y ra n d  e u t réussi à s’y  fa ire  a d m e ttre  d é fi-
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n it iv e m e n t. I l  y  p a rv in t  grâce au d éba t q u i a lla  s’a gg ravan t 
p e n d a n t to u t  le  m ois de décem bre. Les princes a llem ands, 
le  ro i de B a v iè re  en tê te , sou tena ien t l ’A u tr ic h e  ; ils  pensa ien t 
que la  dépossession du  m onarque  saxon fe ra it  la  Prusse tro p  
fo r te  e t c o n s titu e ra it u n  précéden t p é r ille u x  p o u r eux. Comme 
on en v e n a it à envisager une ru p tu re , C astlereagh et M e tte r- 
n ic h  ré so lu re n t d ’accepter les offres du  m in is tre  frança is  et 
co n c lu re n t avec lu i le t r a ité  secret du  3 ja n v ie r  1815, p a r leque l 
les tro is  gouvernem ents s’ engageaient à m o b ilise r au besoin 
leu rs  armées con tre  la  Prusse e t la  Russie. C astlereagh e t 
M e tte rn ic h  im posè ren t alors l ’adm iss ion  de T a lle y ra n d  q u i, 
s a tis fa it de ce ré s u lta t, n ’in s is ta  p lus p o u r q u ’ on o u v r î t  le 
congrès général. Le  congrès de V ienne , ce fu t  rée llem en t, depuis 
le 9 ja n v ie r , le com ité  des C inq  avec ses qua ra n te  e t une 
séances ; o ffic ie lle m e n t ce fu t  le  com ité  des H u it ,  q u i ne t i n t  
que n eu f séances, m ais signa les pièces im p o rta n te s , com m e la  
d é c la ra tio n  con tre  N apo léon  e t 1’ « acte fin a l. »

T a lle y ra n d  célébra en te rm es d ith y ra m b iq u e s  son tr io m p h e  
dans ses le ttre s  à Lo u is  X V I I I .  I l  a v a it  ce rta in e m en t fa i t  p reuve  
d ’une h a b ile té  d ip lo m a tiq u e  re m arquab le  ; m ais les h is to riens  
frança is  o n t s in g u liè re m e n t exagéré ce tte  v ic to ire , s o it en le 
rep ré se n ta n t com m e le v é r ita b le  d ire c te u r du  congrès, so it en 
in s is ta n t su r le  service re n d u  p a r lu i  à la  F rance. A u c u n  d ip lo 
m a te , pas m êm e le p ré s id e n t M e tte rn ic h , n ’ exerça une in flu e nce  
p ré d o m in a n te  à V ienne . Q u a n t à l ’ in té rê t frança is , i l  n ’ e x ig e a it 
pas l ’acha rnem en t dép loyé p a r T a lle y ra n d  con tre  tous  les 
p ro je ts  d ’A le xa n d re  ; i l  ju s t i f ia i t  m o ins encore l ’a rd e u r que le 
m in is tre  m it  à em pêcher la  fo rm a tio n  d ’ u n  É ta t  rhé n a n  donné 
au ro i de Saxe. Les A n g la is  n ’ en v o u la ie n t pas non  p lus , com m e 
l ’ é c r iv it  L iv e rp o o l à C astlereagh, parce q u ’u n  ro ya u m e  de ce 
genre é ta it  destiné , pensa ien t-ils , à to m b e r sous le p ro te c to ra t 
de la  F rance . E t  le ré s u lta t fu t  que la  Prusse q u i, a v a n t 1789, 
n ’ a v a it  su r le R h in  que des possessions in s ig n ifia n te s , p u t  s é ta 
b l i r  fo r te m e n t su r les deux rives  du  fleuve.

A le xa n d re  p ro d ig u a it  les caresses e t les menaces, in v o q u a n t 
to u r  à to u r  les idées (( libe ra les  », les « lum iè res du  siecle », e t 
aussi la  fo rce  de son arm ée ; i l  f in i t  p a r se d o u te r q u ’u n  accord 
secret a v a it  u n i ses adversa ires. L a  n e tte te  des m ém orandum s 
e t des en tre tiens  de C astlereagh f i t  im press ion  sur lu i  p lus que les 
savantes m anœ uvres de M e tte rn ic h  ; d a illeu rs  la  f in  de la  
guerre  en tre  l ’A n g le te rre  e t les É ta ts -U n is  re n d a it le  cab ine t 
de Londres p lus fo r t  que ja m a is . Le  ts a r é ta it  in q u ie t aussi de se
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s e n tir , à p ropos de la  Pologne, en désaccord avec la  noblesse 
russe. T and is  que les généraux po lona is l ’a cc lam a ien t com m e 
le p ro te c te u r de le u r n a tio n , ta n d is  que le  v ie u x  K osc iusko  
lu i  é c r iv a it une le ttre  p le ine  de g ra t itu d e , les Russes t r o u 
v a ie n t in ju s te  que le u r souve ra in  té m o ig n â t ta n t  de sym p a th ie  
à des ca tho liques  rom a ins , à des ennem is q u ’ils  a va ie n t 
dom ptés. Nesselrode, au risque  d ’une disgrâce, f i t  conna ître  
le u r o p in io n  à l ’em pereur, e t ce lu i-c i en t i n t  com pte  lo rs q u ’ i l  
accepta l ’a rrangem en t te r r i to r ia l  q u i la is sa it T h o rn  à la  Prusse 
e t C racovie  hors de ses É ta ts . M ais l ’a u to c ra te  pers is ta , 
m a lg ré  son entourage, à v o u lo ir  d e ve n ir souve ra in  c o n s titu 
tio n n e l de Pologne.

Le  12 ja n v ie r , le com ité  des C inq  p u t  cons ta te r q u ’une tra n s 
a c tio n  é ta it  p rocha ine . Le  p a r t i  m ili ta ire  a u tr ic h ie n  la  re ta rd a  
encore en v o u la n t ré d u ire  la  p a r t  de la  Prusse ; m ais a lors 
C astlereagh s o u tin t ce tte  dern iè re  avec l ’a ssen tim en t ta c ite  
de M e tte rn ich . A u  d é b u t de fé v r ie r  i l  é c r iv it  à Londres que l ’ac
co rd  é ta it  fa i t  e t, com m e le m in is tè re  a v a it  besoin de son 
leader à la  C ham bre des Com m unes, W e llin g to n  v in t  le  re m 
p lace r à V ienne , où  l ’on  n ’a v a it  p lus que des questions secon
daires à tra ite r .

Ces questions occupèren t u n  c e rta in  nom bre  de com ités 
spéciaux, q u i adressa ient leurs  ra p p o rts  a u x  H u it ,  lo rs q u ’i l  
s’ag issa it d ’a ffa ires d ’o rd re  général, e t a u x  C inq , lo rsque  des 
a tt r ib u t io n s  de te r r ito ire s  é ta ie n t en je u . Le  com ité  chargé 
d ’ o rgan iser l ’A llem agne  a v a it  suspendu ses séances p e n d a n t 
le  d é b a t su r la  Saxe ; M e tte rn ic h  le  ré u n it  à nouveau  e t le  f i t  
a b o u tir . Le  co m ité  chargé des a ffa ires suisses f u t  co n s titu é  
dès le dé b u t. L a  com m iss ion  de s ta tis t iq u e , où les techn ic iens 
prussiens d é p loyè re n t une a c t iv ité  in fa tig a b le , fu t  chargé de 
ca lcu le r le  nom bre  « d ’âmes » q u i se tro u v a ie n t dans les te r r i 
to ire s  contestés ; on  y  d iscu ta  lo n g ue m e n t si u n  paysan  igna re  
de la  Pologne o rie n ta le  d e v a it  co m p te r p o u r une u n ité  au mêm e 
t i t r e  q u ’u n  paysan  in s t ru i t  des bords du  R h in . D e p e tites  
com m issions s’ occupèren t de Gênes, de la  Toscane, du  duché 
de B o u illo n  ; d ’au tres é tu d iè re n t le  rég im e des fleuves in te rn a 
t io n a u x  ou le  ra n g  des agents d ip lo m a tiq u e s .

C astlereagh o b é it à la  pression ir ré s is tib le  de l ’ o p in io n  
p u b liq u e  anglaise en p ro p o sa n t de fo rm e r aussi u n  com ité  
q u i p ré p a re ra it l ’a b o lit io n  de la  t r a ite  des no irs . L a  G rande- 
B re tagne , a y a n t su p p rim é  ce t r a f ic  chez e lle  en 1807, v o u la it  
décider le  m onde e n tie r à fa ire  de m êm e. L a  p ro p o s itio n  fu t
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co m b a ttu e  p a r l ’ Espagne e t le  P o rtu g a l, q u i espéra ient encore 
sauve r leurs em pires co lo n ia u x  d ’A m é riq u e  e t re d o u ta ie n t à 
l ’avance la  crise que p ro v o q u e ra it la  suppression de la  m a in - 
d ’œ uvre  se rv ile . Le  congrès, au lie u  d ’a b o lir  im m é d ia te m e n t la  
t r a ite ,  p u b lia  une d é c la ra tio n  de p r in c ip e  con tre  ce com m erce, 
en re co m m a n d a n t a u x  puissances co lon ia les d ’en h â te r la  
d is p a r it io n .

Les t ra v a u x  d u  congrès se p o u rs u iv ire n t au m ilie u  des fêtes. 
Souvera ins, d ip lom a tes , s im ples v is ite u rs  se n ta ie n t le  besoin 
de se dé tendre  après ta n t  d ’années d ’angoisses, de cé lébrer la  
v ic to ire  e t la  p a ix . Ce n ’é ta ie n t que soirées, concerts, bals 
masqués, redoutes. P e n d a n t les prem ières semaines on f i t  
fê te  au v ie u x  p rin ce  de L ig n e , l ’a im ab le  s u rv iv a n t de la  société 
s p ir itu e lle  du  x v m e siècle, q u i m o u ru t à V ienne. Les in tr ig u e s  
am oureuses a lla ie n t le u r  t r a in  ; la  r iv a li té  en tre  la  princesse 
B a g ra tio n , a im ée d ’A le xa n d re , e t la  duchesse de Sagan, aimée 
de M e tte rn ic h , fo r t i f ia  l ’a n tip a th ie  que la  p o lit iq u e  le u r fa is a it 
ép ro u ve r l ’ un  p o u r l ’au tre . L ’em pereur F ranço is  e t l ’a r is to 
c ra tie  v ienno ise  p ro d ig u è re n t les récep tions , au p o in t d ’ en 
s a tu re r leurs hôtes. Les m in is tre s , b ien  q u ’hom m es du m onde 
accom plis , t ra v a il la ie n t p lus que leu rs  m aîtres  ; seul M e tte rn ic h  
se déchargea it v o lo n tie rs  su r son en tourage  des besognes tro p  
m inu tieuses . T a lle y ra n d  aussi re ce va it beaucoup, g a rd a n t so i
gneusem ent son rang , re p ro ch a n t m êm e pa rfo is  a u x  souve
ra in s  d ’o u b lie r tro p  le  le u r ; à l ’ann ive rsa ire  du  21 ja n v ie r , 
i l  f i t  à ses a u d ite u rs  une sorte  de serm on s u r le  respect d û  à 
la  ro ya u té . Les d ip lo m a te s  angla is seuls m o n trè re n t une rudesse 
q u i d é co n ce rta it les v is ite u rs ; ceux-c i c o n s ta ta ie n t que v in g t  
ans d ’iso lem en t a v a ie n t re n d u  ces insu la ires  à peu près in so 
ciables.

T o u t cela se passa it en présence d ’une po lice  a tte n tiv e  
d o n t le  d ire c te u r, v ie u x  fo n c tio n n a ire  conna issan t à fo n d  son 
m é tie r, u t i l is a i t  u n  personne l de ch o ix , sans co m p te r les a u x i
lia ire s  bénévoles recru tés dans les p lus hautes fa m ille s  de 
V ienne . I l  e n v o y a it chaque jo u r  son ra p p o r t à l ’em pereur, 
très  fr ia n d  de nouve lles  po lic iè res. O n lu i  re m e tta it  les papiers 
ramassés dans les corbe illes des ambassades, les le ttre s  in te r 
ceptées e t copiées p a r la  « m a n ip u la t io n  », les propos recue illis  
p a r des dom estiques à la  solde de la  po lice . O n s u rv e illa it  les 
é trangers q u i p u llu la ie n t ; on  é p ia it les m oindres démarches 
des souvera ins, s u r to u t celles d ’A le xa n d re  que la  société v ie n 
noise f in i t  p a r dé tester.
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Le  t r a v a i l  u t i le  é ta it  p resque achevé le  1er m ars. G entz e t 
L a  B esnard iè re  p ré s id a ie n t à la  ré d a c tio n  des te x te s  d é fin i
t i fs  q u a n d  on a p p r it ,  le  5 m ars, que N apo léon  a v a it  q u it té  
l ’île  d ’E lbe . L a  q u a d ru p le  a lliance  se re fo rm a  im m é d ia te m e n t ; 
on  m it  le  « p e rtu rb a te u r»  hors la  lo i, e t T a lle y ra n d  s’associa lu i-  
m êm e à to u te s  les mesures prises con tre  son pays, dans l ’espo ir 
que les a lliés s’ engagera ient à rep lacer L o u is  X V I I I  su r le  trô n e . 
L ’ ém oi de tous  n ’empêcha d ’a ille u rs  pas de te rm in e r la  rédac
t io n  de l ’A c te  f in a l, q u i fu t  signé le  9 ju in ,  quelques jo u rs  
a v a n t W a te r lo o .

Les résultats du congrès

I I I .  — LES R ÉSU LTATS D U  CONGRÈS1.

Les p rinc ipes  q u i tr io m p h è re n t à V ienne , q u o i q u ’en a ie n t 
d i t  les au teu rs  de l ’A c te  f in a l, n ’ é ta ie n t n i ce lu i de lé g it im ité , 
n i  ce lu i de re s ta u ra tio n . I l  fa l lu t  to u te s  les fo lies  de M u ra t 
p o u r q u ’ on  re n d ît le u r couronne a u x  B ourbons de N aples ; 
ceux de P arm e d u re n t la isser le  duché à M arie -Lou ise , la  fem m e 
de N apo léon , p o u r le  re co u v re r seu lem ent après sa m o r t. S i les 
frères de N apo léon  p e rd ire n t leurs trônes , tro is  princes a llem ands 
ga rd è ren t la  couronne  ro ya le  oc troyée  p a r lu i,  e t B e rn a d o tte  
conserva la  Suède. O n  ne re s tau ra  pas les v ie ille s  répub liques , 
Gênes donnée au P ié m o n t, Venise liv ré e  à l ’A u tr ic h e  ; on  ne 
re s ta u ra  en A llem agne  n i les princes m édiatisés n i la  fé o d a lité  
d ’ Ég lise.
¡g|Les hom m es d ’ É ta t  q u i en p re n a ie n t a ins i à le u r  aise avec la  
lé g it im ité  a p p ro u vè re n t quelques nouveautés c o n s titu t io n 
nelles. L a  F rance  posséda it la  C harte  ; les a lliés lu i  a ffirm è re n t

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages généraux cités p . 5, joindre Albert 
Sorel, L ’Europe et la Révolution française, t. V I I I  (Paris, 1904, in-8°); Émile Bourgeois, 
Manuel historique de politique étrangère, t. I I  (Paris, 1898, in-8°) ; Debidour, Histoire 
diplomatique de l ’Europe, 1874-1878 (Paris, 1891, 2 vol. in-8°), t. ï. —  Sur l'Allemagne, 
Treitschke, Deutsche Geschichte im  neunzehnten Jahrhundert, t. I  (Leipzig, 1879,in-8°), 
est v ie illi et partial, mais vivant et suggestif ; vo ir aussi Hartung, Deutsche Verfassungs
geschichte, dans le Grundriss der Geschichtswissenschaft, dirigé par Aloys Meister, t. I I ,  
2e éd. (Leipzig, 1922, in-8°) ; Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat (Munich, 
1908, in-8° ; 7e éd. corrigée, 1928), im portan t.— Sur la Suisse, J. Dierauer, Geschichte 
der schweizerischen Eidgenossenschaft bis 1848, t. V (Gotha, 1917, in-8°, dans P «Allge
meine Staatengeschichte »), traduction française, t.  V  (Lausanne, 1918-1919, 2 vol, 
in-8°) ; W. Œchsli, Geschichte der Schweiz im X IX  Jahrhundert, t. I  et I I :  1798-1830 
(Leipzig, 1903-1913, 2 vol. in-8°, dans la collection « Staatengeschichte der neuesten 
Zeit »). Sur les différends franco-suisses, voir l ’étude très poussée de Victor Bérard, 
Genève, la France^et la Suisse, t. I  : 1815-1860 (Paris, 1927, in-8°). —  Sur l ’Italie, voir 
ci-dessous, p. 52, n. 1. —  Sur la diplomatie romaine, G. Gallavresi, Le prince de Talley
rand et le cardinal Consalvi, dans la Revue des questions historiques, t. L X X V II  (1905), 
p . 158-172.
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que, N apo léon  m is  hors de cause, elle p o u rra it  ch o is ir son 
gouve rnem en t (12 m a i 1815) ; ce tte  promesse ne fu t  d a illeu rs  
pas tenue . D ix  jo u rs  p lus ta rd  le ro i de Prusse p ro m it  une co n s ti
tu t io n  à ses su je ts : a u tre  engagem ent q u i d e v a it dem eurer 
le t tre  m o rte . Les va in q ue u rs  a v a ie n t in v ité  le nouveau  ro i des 
Pays-Bas à p ro m u lg u e r une c o n s titu t io n  sa tis fa isan te  p o u r 
les Belges. L ’ acte de V ienne  d is a it à propos de l ’A llem agne  :
« I l  y  aura  u n  rég im e d ’assemblées d ’ Ë ta ts . » Dans la  
C on fédé ra tion  suisse, les cantons créés depuis 1798 fu re n t m is 
su r u n  p ied  d ’éga lité  avec les anciens. L a  Pologne re s ta it 
partagée, m ais on  lu i  f i t  des promesses, d ’a illeu rs  très  vagues : 
« L e s  Po lona is, d is a it l ’A c te  fin a l, su je ts respectifs  de la  Russie, 
de l ’A u tr ic h e  e t de la  Prusse, o b tie n d ro n t une re p ré se n ta tio n  
e t des in s t itu t io n s  na tiona les  réglées d ’après le m ode d ’existence 
p o lit iq u e  que chacun des gouvernem ents auxque ls ils  a p p a r
t ie n n e n t ju g e ra  u t i le  et, convenab le  de le u r accorder. » P lus 
précis é ta it  l ’ engagem ent p ris  d ’assurer la  lib e rté  du  com m erce 
en tre  to u te s  les p a rties  de l ’ancienne Pologne. C racovie  é ta it  
« déclarée à p e rp é tu ité  c ité  lib re , indépendan te  e t s tr ic te m e n t 
n e u tre  », sous la  p ro te c tio n  de ses tro is  vo is ins.

Ces modestes concessions à l ’e sp rit nouveau  n ’a va ie n t d ’a u tre  
ga ran tie  que les ve llé ités  libé ra les d ’A le xa n d re . O n p u t même 
re m a rq u e r ce fa i t  cu rie u x , que la  p lu p a r t  des p ro je ts  de c o n s ti
tu t io n s  e u ren t p o u r défenseur l ’a u to c ra te  russe e t p o u r a d ve r
saires les d ip lom a tes  angla is : ces o rg u e ille u x  to r ie s  c ro ya ie n t 
le u r  pays seul capable de p ra t iq u e r u n  rég im e de lib e rté  q u i 
la isse ra it le  p o u v o ir  à l ’a ris to c ra tie .

Le  p r in c ip e  d o m in a n t à V ienne  f u t  ce lu i de l ’ é q u ilib re  euro
péen. A ucune  puissance ne d e v a it posséder une fo rce  tro p  
grande ; aucune ne d e v a it s’accro ître  sans qu  une extens ion  
analogue fû t  accordée à ses émules. L a  com m iss ion  de s ta t is 
t iq u e  ré p a r t i t  les « âmes » d ’ après des règles sem blables à 
celles q u ’a v a ie n t invoquées les au teurs  des tro is  partages de la  
Pologne. Les q u a tre  puissances v ic to rieuses s’a g ra n d ire n t en 
mêm e tem ps. L ’A u tr ic h e  re n o n ça it à ses possessions lo in ta in e s  
de la  B e lg ique  e t de la  rég ion  rhénane ; m ie u x  concentrée de la 
sorte , g a rd a n t m a lg ré  les B ava ro is  la  p ro v in ce  de S a lzbourg, 
e lle se s e n ta it assez fo r te  p o u r s u rv e ille r l ’ A llem agne  a ins i 
que l ’ I ta lie , où  le ro ya u m e  lo m b a rd -v é n itie n  lu i  a p p a rte n a it. 
M ais elle a v a it  besoin de la  Prusse en A llem agne  e t d e v a it 
m énager les su sce p tib ilité s  des p e tits  souvera ins ita lie n s . La  
Prusse a jo u ta it  au p r in c ip a l g roupe de ses E ta ts  u n  tie rs  de la
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Saxe, le  d e rn ie r débris de la  P om éran ie  suédoise, e t co nse rva it 
une p a rt ie  de la  Pologne, avec D a n z ig  q u i a v a it  cherché 
v a in e m e n t à res te r v i l le  lib re  ; e lle d e ve n a it aussi une p u is 
sance rhénane e t se t r o u v a it ,  u n  peu m a lg ré  elle, lim itro p h e  
de la  F rance. M ais la  s itu a tio n  de ses te r r ito ire s , coupés en 
deux, l ’o h lig e a it à m énager à la  fo is  l ’A u tr ic h e  e t les p e tits  
É ta ts  a llem ands, s u r to u t le  nouveau  ro ya u m e  de H a n o v re  
q u i a p p a rte n a it au souve ra in  de la  G rande-B re tagne.

L a  Russie p a ra issa it gagner p lus  que les au tres : m aîtresse de 
la  F in la n d e  au n o rd , de la  Bessarabie au sud, à l ’ ouest elle 
s’ e n fo n ça it com m e u n  co in , p a r son royaum e  po lona is , jusque  
dans l ’E u rope  cen tra le . M ais sa fa ib lesse économ ique, aggravée 
p a r une étendue excessive, la  d iff ic u lté  de gagner les peuples 
allogènes de ses p rov inces  occidenta les ob lig e a ie n t les tsars 
à s’assurer le bon  v o u lo ir  de V ienne  e t de B e rlin , s u r to u t 
s’ils  v o u la ie n t sa tis fa ire  leurs  a m b itio n s  orien ta les. Q u a n t à 
l ’A n g le te rre , seule p o u rvu e  d ’une grande m arine  de guerre, 
e lle ré g n a it su r les m ers. Ses gouve rnan ts  é v itè re n t d ’ occuper 
en E u rope  des pos itions  con tinen ta les , sauf G ib ra lta r , anglais 
depuis p lus  d ’u n  siècle ; m ais H e lgo land  s u rv e illa it  les côtes 
sep ten triona les , M a lte  e t les îles Ioniennes les rivages m é d ite r
ranéens, e t le  Cap lu i  assu ra it la  ro u te  m a r it im e  de l ’Asie. De 
lourdes charges financières e t le désir d ’achever la  conquête 
de l ’ Inde  am enèren t ses m in is tre s  à licenc ie r la  grande arm ée 
constituée  en Espagne, à sa c rifie r l ’ ex tens ion  du  H anovre . 
E lle  aussi a v a it  besoin de la  p a ix .

Q u a n t à la  puissance va incue , elle é ta it  seule à re v e n ir 
a u x  fro n tiè re s  de 1792, e n tr ’ ouvertes b ie n tô t p a r le  second 
t r a ité  de P aris . A u  n o rd  le royaum e  des Pays-Bas fu t  chargé 
de co n s tru ire  e t de garder les forteresses destinées à rem p lace r 
la  B a rr iè re  de 1713. A u  no rd -es t on lu i opposa les forteresses 
fédérales, que l ’A llem agne  d e v a it occuper ; on lu i in te rd i t  de 
fo r t i f ie r  H u n in g u e . A  côté de la  Prusse, é tab lie  so lidem en t sur 
le  R h in , la  B av iè re , si long tem ps a lliée de la  F rance, re ç u t le 
P a la t in a t p o u r m o n te r, elle aussi, la  garde sur le fleuve. A u  
sud-est le P ié m o n t re p r it  la  Savoie, e t la  C on fédé ra tion  suisse 
o b t in t  le d ro it  d ’occuper le n o rd  de ce tte  p rov ince , déclarée 
neu tre , p o u r a id e r les P iém on ta is  si la  F rance les a tta q u a it .  
L a  p e rte  de S a in t-D o m in g u e  a ffra n ch i, de l ’île  M aurice  devenue 
anglaise, p r iv a it  l ’ É ta t  frança is  de ses colonies les p lus riches. 
N éanm oins le p r in c ip e  de l ’ é q u ilib re  fu t  respecté p a r les v a in 
queurs ; la  F rance  g a rd a it les m oyens de re d e ve n ir une grande

—  15



puissance le jo u r  où  son te r r ito ire  se ra it évacué. L ’indépendance 
des Pays-Bas e t la  n e u tra lité  de la  Suisse é ta ie n t p o u r elle 
une ga ra n tie  a u ta n t q u ’une e n tra ve  ; e t, à ses portes, l ’A lle 
m agne e t l ’ I ta lie  dem eu ra ien t divisées.

O n a v a it  réglé, en e ffe t, le  s o rt des pays destinés à reste r 
en tu te lle , l ’A llem agne, la  Suisse e t l ’ I ta lie .

E n  A llem agne  beaucoup a v a ie n t espéré que l ’u n ité  m ora le  
révélée p a r le m o u ve m e n t de 1813 a u ra it  p o u r conséquence 
l ’u n ité  p o lit iq u e  : les ro m a n tiq ue s  rê v a ie n t d ’ un  E m p ire  ana
logue à ce lu i d ’O tto n  le G rand  e t de Barberousse ; les p a tr io te s , 
q u i a va ie n t puisé dans la  lu t te  con tre  N apo léon  le  s e n tim e n t du  
d ro it  n a tio n a l, v o u la ie n t une o rg a n isa tio n  p lus m oderne ; 
ce rta ins  un issa ien t les deux systèmes dans leurs asp ira tions  
confuses. M ais celles-ci ne p u re n t p ré v a lo ir  con tre  la  ré a lité . 
Les É ta ts  m oyens, te ls  que la  B av iè re  e t le  W u rte m b e rg , é ta ie n t 
so rtis  de la  crise de 1813 p lus solides que le u r fo rm a tio n  récente 
n ’e û t p u  le fa ire  supposer ; ils  e n te n d a ie n t conserver le u r 
souvera ine té . S u rto u t, i l  y  a v a it  en A llem agne  deux grandes 
puissances, l ’A u tr ic h e  e t la  Prusse, d o n t aucune ne v o u la it  
ê tre  subordonnée à l ’a u tre  ; ce dua lism e re n d a it va ins  les 
p ro je ts  des u n ita ire s , à une époque ôù personne p a rm i eux 
ne songea it sérieusem ent à fa ire  une A llem agne  sans l ’A u tr ic h e .

O n  chercha donc à V ienne  u n  com prom is . Tous les pays, e t 
m êm e certa ins  p a tr io te s  com m e S te in , reconna issa ien t à l ’ E u 
rope  le  d ro it  d ’in te rv e n ir  en ce tte  a ffa ire  ; néanm oins ce fu t  une 
com m iss ion  p u re m e n t a llem ande que le congrès chargea de rég le r 
dans ses dé ta ils  le rég im e nouveau. L ’ A u tr ic h e , q u i re n o n ça it 
à la  couronne du S a in t-E m p ire , s’e n te n d it avec la  Prusse p o u r 
fa ire  le lie n  fédé ra l assez lâche : aucun  des deux  É ta ts  ne p o u r
r a i t  a ins i m a îtr is e r l ’a u tre  en s’a p p u y a n t su r la  c o a lit io n  des 
p e tits  souvera ins. M e tte rn ic h  a v a it  com pris  q u ’une A llem agne  
t ro p  centra lisée  d e v ie n d ra it dangereuse p o u r l ’A u tr ic h e , cet 
agrégat de n a tio n s  d iffé ren tes. P a rm i les hom m es d E ta t  de 
B e r lin , que lques-uns dés ira ien t fa ire  une Prusse capable  d a t 
t i r e r  l ’A llem agne  à elle en se n a tio n a lis a n t de p lus en p lus ; 
m ais les au tres, p a rt ic u liè re m e n t les féodaux, re s ta ie n t prussiens 
a v a n t to u t ,  résolus à conserver au  royaum e des H ohenzo lle rn  
son in d iv id u a lité  m ili ta r is te  et a ris to c ra tiq u e .

L a  C on fédé ra tion  ge rm an ique  fu t  u n  g roupem en t d É ta ts  
q u i g a rd a ie n t le u r souvera ine té  in té rie u re  e t q u i s’un issa ien t 
p o u r m a in te n ir  le u r sécurité , p o u r se p ro tége r ré c ip ro q u e m e n t
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con tre  to u te  agression. A u cu n  d ’eux ne p o u rra it  p lus , com m e 
on 1 a v a it  v u  en tre  1792 e t 1806, res te r n e u tre  p e n d a n t une 
guerre de l ’A llem agne  con tre  l ’é tranger. L a  C on fédé ra tion  a v a it  
à sa tê te  la  D iè te , composée de d ix -se p t m em bres ; p o u r les cas 
graves on c o n v o q u a it \e P lénum  de c in q u a n te -h u it m em bres, 
où les p lus  m inuscu les E ta ts  possédaient au m oins une v o ix . 
Quels sera ien t les pouvo irs  de la  D iè te  v is^à-v is  des É ta ts  
reconnus souvera ins ? L ’a ve n ir d e v a it en décider. O n inséra 
1 « acte  fédé ra l » dans l ’acte f in a l de V ienne , ce q u i d o n n a it 
une fo is  de p lus à la c o n s titu t io n  a llem ande  la g a ra n tie  de 
l ’ E urope .

L a  Suisse, dé liv rée  de N apo léon, a v a it  t ra v a il lé  p e n d a n t 
to u te  l ’année 1814 à p répa re r son rég im e d é f in i t i f  : ce n ’é ta it  
pas fac ile , car le p a r t i  du  passé, mené p a r les p a tr ic ie n s  de Berne, 
se t r o u v a it  a u x  prises avec le  p a r t i du  progrès, sou tenu  p a r les 
pays q u i a v a ie n t échappé depuis qu inze  ans à la  ty ra n n ie  
bernoise. Les souvera ins a lliés in te rv in re n t dans ce c o n flit ,  
d a u ta n t p lus  que L aha rpe , l ’ancien p récep teu r d ’A le xa n d re , 
a v a it  su in té resser le  ts a r à la  cause d u  ca n to n  de V a u d  ; leurs 
m in is tre s  o b lig è re n t les p a rt is  r iv a u x  à se m e ttre  d ’accord. 
L a  « longue D iè te  » (lange Tagsatzung), q u i siégea d ’a v r i l  1814 
au 31 a o û t 1815, p u t annoncer, le 9 septem bre 1814, que la 
c o n s titu t io n  é ta it  ra t if ié e  p a r les d ix -n e u f can tons ; tro is  jo u rs  
p lus  ta rd , e lle accepta l ’en trée dans la  C on fédé ra tion  de tro is  
n o u ve a u x  cantons, le  V a la is , Genève e t N euchâ te l, q u i dem eu
r a i t  en mem e tem ps possession du  ro i de Prusse. De nom breuses 
questions te r r ito r ia le s  restées en suspens fu re n t réservées au 
congrès de V ienne , q u i en chargea un  co m ité  spécial. C e lu i-c i 
e u t à su iv re  les discussions en tre  la  F rance  e t Genève q u i, 
soutenue m a in te n a n t p a r la  C on fédé ra tion , ré c la m a it d ’u n  
cô té  le  pays de Gex, de l ’a u tre  le  Chabla is e t le  F a u c ig n y . Pu is 
i l  y  avait, les lit ig e s  e n tre  cantons : B erne d u t renoncer à ses 
p ré te n tio n s  su r V a u d  e t su r A rg o v ie , m o ye n n a n t des indem r 
n ités  pécun ia ires ; les au tres te r r ito ire s  ju rassiens fu re n t partagés 
en tre  B erne e t B â le  ; la  V a lte lin e  fu t  ra tta ch é e  au M ilana is , 
c ’est-à -d ire  à l ’A u tr ic h e . Le  re to u r de l ’île  d ’E lbe  f i t  h â te r les derr 
n iers a rrangem ents , si b ien  q u ’on  p u t insérer dans l ’acte f in a l 
de V ienne  les a rtic les  q u i reconna issa ien t la  C on fédéra tion  
e t q u i p ro c la m a ie n t sa n e u tra lité  perpé tue lle .

L  a rd e u r des Suisses con tre  N apo léon  p e p d a n t les C enLJours 
p lu t  aux  A llié s  ; l ’a rch id u c  Jean v in t  en le u r n o m  assister à 
1 in a u g u ra tio n  solennelle  d u ^ w w te  fédé ra l. C e lu i-c i, com m e le
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pacte  a llem and , f u t  u n  com prom is  : les pa rtisans  du  progrès 
o b te n a ie n t le  m a in tie n  e t l ’ indépendance des cantons n o u 
ve a u x  • ceux d u  passé fa is a ie n t re s t itu e r  a u x  cantons leurs 
anciens p o u vo irs , q u i p a r to u t fu re n t accaparés p a r les v ie ille s  
o ligarch ies. Ce n ’ é ta it  m êm e pas o ffic ie lle m e n t une c o n s titu t io n , 
m a is  u n  c o n tra t en tre  les cantons souvera ins. O n  ne c ré a it 
p o in t  de ca p ita le  fédéra le  : les tro is  cantons de Z u rich , Berne e t 
Luce rne  d e va ien t, à to u r  de rô le , exercer les fonctions^ de 
« ca n to n  d ir ig e a n t * ( V o ro rt). Les ressemblances ne m a n q u a ie n t 
pas en tre  le  B u n d  a llem and  e t le  B u n d  suisse ; m ais ce lu i-c i 
e u t dès 1815 une o rg a n isa tio n  m ili ta ire ,  destinée à le p ro tége r 
con tre  la  F rance . P o u r le  mêm e m o t if  le t r a ité  de T u r in  
avec la  Sarda igne (1816) re co n n u t aux  troupes suisses le d ro it  
d ’ occuper, en cas de guerre, le  C habla is e t le  F a uc igny .

Le congrès de Vienne et l ’Europe en 1815

E n  I ta lie  on n ’in s t itu a  p o in t,  com m e p o u r l ’A llem agne  et 
la  Suisse, de lie n  fédéra l. O n o u b lia  les p ro c la m a tio n s  des 
N u g e n t e t des B e n tin c k , in v ita n t  les h a b ita n ts  de la  pén insu le  
e t des îles à se reco n n a ître  tous « Ita lie n s  ». L a  ré a lité  fu t  
précisée p a r l ’ em pereur d ’A u tr ic h e , en réponse à leurs  délégués:
« Vous savez b ien  que, mes armées v ic to rieuses  a y a n t conquis 
l ’ I ta lie , i l  ne p e u t ê tre  que s tio n  n i de c o n s titu tio n s  n i d in d é 
pendance. » O n négligea e t l ’ h o rre u r des Génois p o u r la  d o m i
n a tio n  p iém onta ise  e t celle des V é n itie n s  p o u r le  jo u g  a u tr ich ie n . 
Le  congrès de V ienne  f u t  d ’ a illeu rs  long tem ps e n trave  p a r 
le  déba t en tre  les deux  p ré te n d a n ts  au royaum e  des D eux- 
S iciles, m ais le  ro i Jo a ch im  le  t i r a  d em barras : i l  déclara la  
guerre  à l ’A u tr ic h e  après le  re to u r de 1 île  d E lb e  e t, to u t  en 
é v ita n t de se p roc lam er l ’ a llié  de N apo léon, i l  in v ita  les peuples 
ita lie n s  à fa ire  le u r u n ité . C eux-c i, a ffam es de p a ix  e t de r  
ne le  s o u tin re n t p o in t ; la  b a ta ille  de T o le n tin o  (2-3 m a, 1815) 
m it  f in  à ces rêves, e t F e rd in a n d , redevenu le m a ître  a Naples, 
te n d it  à son r iv a l  u n  piège où l ’ a u tre  se laissa p rendre.
M u ra t p é r it  fu s illé  au. P izzo . _ ■ • ,

A  côté du  ro ya u m e  des D eux-S ic iles  repa ra issa ien t deux 
É ta ts  anciens, le  ro ya u m e  de S arda igne, accru  de Genes, et 
l ’É ta t  p o n tif ic a l. C e lu i-c i f a i l l i t  ê tre  d im in u e  : le  Congres, q u i 
h é s ita it p o u r la  couronne ducale de P a rm e  e n tre  M arie -Lou ise  
de H absbou rg  e t M arie -Lou ise  de B o u rb o n , songea que lque 
tem ps à dédom m ager l ’une des deux en lu i  d o n n a n t les Léga
tio n s  ; pu is M e tte rn ic h  e u t la  pensée d ’annexer t  en-are et 
B o logne  au royaum e  lo m b a rd -v é n itie n . I l  fa l lu t  to u te  la  finesse
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d u  re p résen tan t de la  papau té , le  c a rd in a l C onsa lv i, p o u r con
server ces te r r ito ire s  ; m ais i l  ne p u t  r ie n  o b te n ir  to u c h a n t 
B énéven t e t A v ig n o n .

Indépendan ts  en d ro it ,  les souvera ins ita lie n s  d e va ien t en 
fa i t  co m p te r avec l ’A u tr ic h e  q u i, dé jà  m aîtresse de M ila n  e t 
de Venise, in s ta lla it  des H absbourgs à P arm e, à M odène, en Tos
cane, e t s u rv e illa it  a ins i to u te  la  P én insu le . B ie n tô t la  tu te lle  
é trangère  a l la i t  p a ra ître  in s u p p o rta b le  a u x  Ita lie n s . M ais 
dans les p rem ie rs  jo u rs  ils  n ’y  p rê tè re n t pas a tte n tio n  e t 
sa vou rè ren t sans arrière-pensée la  jo ie  causée p a r la  f in  du  
jo u g  napo léon ien .

IV .  — LES SOUTIENS D E  L A  R E S TAU R ATIO N 1.

Les d ip lom a tes  réun is  à V ienne  pensa ien t a v o ir  accom p li 
une œ uvre u t i le  e t du rab le . I ls  v o y a ie n t dans le ré tab lissem en t 
de l ’é q u ilib re  européen le m e ille u r m oyen  de g a ra n t ir  la  p a ix  
e n tre  les É ta ts . M ais on d e v a it aussi assurer la  p a ix  in té rie u re , 
co m b a ttre  l ’ e sp rit de la  R é v o lu t io n , in c u lq u e r à tous  le respect 
des p o u vo irs  é tab lis .

L a  tâ ch e  a v a it  été en trep rise  depuis p lus ieu rs  années p a r les 
éc riva ins  q u i lu t ta ie n t  con tre  les idées françaises. M onarques 
e t m in is tre s  o u b liè re n t les déc la ra tions  libé ra les e t dém ocra
tiq u e s  de 1813 ; les R éflexions  de B u rke , les liv re s  de Joseph 
de M a is tre  e t de B o n a ld , les œ uvres d ’anciens jacob ins  a lle 
m ands repen tis , de Gœrres, de F ich te , de G entz, v o ilà  ce que les 
classes d irigean tes  a im a ie n t à l ire  e t à com m ente r. C ette  cam 
pagne a n tiré v o lu tio n n a ire  p r i t  une fo rce  nouve lle  après 1815. 
« Les ro is  lé g itim e s  son t rem is su r le  trô n e  ; nous a llons y  
rep lace r aussi la  science lé g it im e , celle q u i se rt le souve ra in  
m a ître , e t d o n t to u t  l ’u n ive rs  a ttes te  la  v é r ité . » A in s i p a r la it  
u n  a u tre  ja c o b in  depuis long tem ps co n ve rti, H a lle r, le  p a tr i-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Henry Michel, IJidée de V E to t  (Paris, 1894, in-8°) ; 
C. Latreille, Joseph de Maistre et la papauté (Paris, 1906, in-16) ; E. Daudet, Joseph 
de Maistre et Blacas (Paris, 1908, in-8°) ; Henri Moulinié, De Bonald (Paris, 1915, in-8°) ; 
Ewald Reinhard, K arl Ludwig von Haller (Cologne, 1915, in-8°) ; Robinet de Cléry, 
Les idées politiques de Frédéric de Gentz (Lausanne, 1917, in-8°) ; Frieda Braune, 
Edmund Burke in  Deutschland (Heidelberg, 1917, in-8° ; fascicule 50 des « Heidelberger 
Abhandlungen zur m ittleren und neueren Geschichte ») ; P- H- Rohden, Joseph de 
Maistre als politischer Theoretiker (Munich, 1929, in-8°). —  Sur la réforme paysanne, 
Henri Sée, Esquisse d ’une histoire du régime agraire en Europe aux X V I I I e et X IX e 
siècles (Paris, 1921, in-8°). Comme exemple d’une étude détaillée de cette réforme 
dans une région limitée, Georg Friedrich Knapp, Die Bauernbefreiung und der 
Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen Preussens (Munich, 1887, in-8» ; 
2> éd., 1927). __ ^
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c ien  berno is q u i, de 1816 à 1820, p u b lia  en a llem and , pu is  en
frança is , la  R estaura tion  de la  science po litique , apo log ie  d une 
a r is to c ra tie  r iche , fière, b ien fa isan te  p o u r les in fé rie u rs . A d a m  
M u lle r en A llem agne , d ’au tres dans la  p lu p a r t  des pays dé fen
d ire n t avec ta le n t des idées sem blables. B o n a k l en F rance fu t  
b ie n tô t sou tenu  p a r u n  nouveau  cham p ion , l ’abbé de L a  M eu- 
nais. Joseph de M a is tre  d e m e u ra it le  m a ître  du  chœ ur. A  propos 
de son l iv re  D u  pape, G entz é c r iv a it à u n  a m i en 1820 : « D epuis 
que j ’ a i lu  p o u r la  p rem iè re  fo is , i l  y  a tre n te  ans, les Reflexions  
de B u rke , ja m a is  u n  a u te u r ne m ’ a a ins i conqu is ... Je déclare 
que ce l iv re  est le p re m ie r de n o tre  siecle. »

A in s i l ’ in te llig e n ce , ré fug iée au x v m e siècle dans le  cam p des 
ph ilosophes, se m b la it passer du  côté des conservateurs. La  
m onarch ie  re c o u v ra it son prestige  e t s’ a p p u y a it su r la  noblesse. 
O n  p a rd o n n a it à la  G rande-B re tagne  son rég im e p a rlem en 
ta ire  parce q u ’ i l  assu ra it la  puissance de l ’ a ris to c ra tie . A  
V ienne  com m e à T u r in , à B e r lin  com m e à S a in t-P é te rsbou rg , 
la  noblesse p ré te n d a it accaparer les hautes fo n c tio n s  de 1 E ta t  
sous l ’a u to r ité  du  souve ra in  abso lu. A  côté d ’elle une grande 
p lace é ta it  réservée au clergé. Les m onarques de 1815 ne 
v o u la ie n t cependan t pas q u ’ elle fû t  t ro p  grande : le joséphism e 
su b s is ta it en A u tr ic h e , com m e le ga llican ism e  en F rance  ; 
l ’ Ég lise  d e m e u ra it soum ise à l ’ É ta t  en A n g le te rre , en Prusse, 
en Russie. M ais les ro is  co m p ta ie n t sur le  clergé, su r tous  
les clergés, p o u r c o m b a ttre  les doc trines  ré vo lu tio n n a ire s  
e t p o u r enseigner a u x  fidèles que to u te  puissance v ie n t de 
D ieu . R o is , nobles et p rê tres  a v a ie n t donc le u r  p a r t  dans la  
re s ta u ra tio n  de l ’ E u rope  ; on n ’ a v a it  oub lié  que les peuples.

Ce q u i p e u t rendre  ce tte  e rreu r excusable, c’ est que les peuples 
en 1815 pa ra issa ien t faciles à m ener. Ils  se com posa ien t en 
im m ense m a jo r ité  de paysans. Les grandes v ille s  é ta ie n t rares, 
m êm e en O cc iden t. Si P a ris , d ’ après le  recensem ent de 1811, 
c o m p ta it 622.000 h a b ita n ts , L y o n  (106.000) e t M arse ille  
(102 000) é ta ie n t les seules v ille s  de l ’ ancienne F rance  dépassant 
le  ch iffre  de 100.000 ; s i Londres, en ce tte  m êm e année 1811, 
c o m p ta it 958.000 âmes, on n ’ en t r o u v a it  que 82,000 à L iv e rp o o i 
e t 76.000 à M anchester. B e r lin  n  a v a it  pas 2UU.Ü00 h a b ita n ts  ; 
H a m b o u rg  avec sa ban lieue  a tte ig n a it  à peme Î00 .000 . P lus 
on  a va n ça it vers l ’est, p lus le  caractère  des pays d e ve n a it 
ru ra l.  O r les gens de la  cam pagne é ta ie n t dociles, fa tigués  de 
guerres, ne d em andan t q u ’ à v iv re  en p a ix  sous des gouverne , 
m ents  fo rts . E n  A n g le te rre  les paysans p ro p r ié ta ire s , les yeomen,

Le congrès de Vienne et l ’Europe en 1815
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se la issa ien t depuis long tem ps déposséder p a r les seigneurs, 
q u i le u r e n leva ien t aussi la  jou issance des te rra in s  com m unaux. 
E n  F rance les paysans, rassurés p a r la  C harte  con tre  le  re to u r de 
l ’ancien rég im e, sem b la ien t p rê ts  à s’ accom m oder de la  
dyn a s tie  restaurée. Le  rég im e se igneuria l, supp rim é  dans les pays 
où a v a it  péné tré  le  code N apo léon, s u b s is ta it encore dans une 
bonne p a rt ie  de l ’ E u rope  cen tra le , m ais avec une tendance à 
d e ve n ir m o ins oppressif. L a  Prusse a v a it  a b o li le  servage en 
im p o sa n t a u x  anciens serfs de lourdes in d e m n ité s  ; l ’é d it de 
1816, p lus  a va n tageux  encore p o u r les seigneurs, n ’ empêcha 
pas cependant la  tra n s fo rm a tio n  des te rrés paysannes en p ro 
prié tés lib res . I l  est v ra i que lés grands p ro p r ié ta ire s  fonc ie rs , à 
l ’est de l ’E lbe , conse rva ien t u n  p o u v o ir  quasi féoda l. Im ita n t  
la  Prusse, la  p lu p a r t  des p e tits  E ta ts  a llem ands s u p p rim è re n t 
peu à peu le  servage, m ais i l  fa l lu t  p a ye r aux  seigneurs une 
somme o rd in a ire m e n t égale à v in g t-c in q  fo is  le  m o n ta n t des 
redevances annuelles. L a  tra n s fo rm a tio n  a ins i accom plie  
p ro f ita  a u x  cam pagnards économes, a c tifs  e t en trep renan ts  ; 
les au tres, les fa ib les , les paresseux, p rivés  de la  p ro te c tio n  
du  m a ître , d e v in re n t des jo u rn a lie rs , des p ro lé ta ires . L ’A u tr ic h e , 
to u jo u rs  p lus le n te , conserva son ancien rég im e ag ra ire  ju s q u ’en
1848.

Les ouvrie rs  c o m p ta ie n t beaucoup m oins que lés paysans. 
Ce n ’est q u ’en G rande-B re tagne  q u ’ils  fo rm a ie n t des groupes 
com pacts, conscients de leurs in té rê ts  com m uns ; aussi le 
gouve rnem en t to r y  m e t ta it - i l  tous  ses soins à les s u rv e ille r, à 
dissoudre leurs associations. P a r to u t a illeu rs  d o m in a ie n t encore 
les form es anciennes de la  v ie  in d u s tr ie lle . B eaucoup de c u l t i 
va teu rs  exe rça ien t à leurs m om ents  de lo is ir  u n  m é tie r, p a r 
exem ple ce lu i de bou lange r, de m açon ou de c h a rp e n tie r ; sou
v e n t la  fa m ille  paysanne f i la i t  le  l in  ou le  chanvre  e t t is s a it 
les étoffes, e t ré c ip ro q u e m e n t, la  p lu p a r t des ouvrie rs  é tab lis  
dans les v illages  p ra t iq u a ie n t eux-m êm es p lus ou m oins la  
c u ltu re  ; beaucoup é ta ie n t ja rd in ie rs . Les v ille s  connaissa ient 
1 a rt isa n  t r a v a il la n t  isolé ou le p e t i t  p a tro n  secondé p a r quelques 
com pagnons ; la  g rande fa b r iq u e  é ta it  encore l ’excep tion . Que 
le t r a v a il  f û t  l ib re , com m e en F rance, ou rég i p a r les s ta 
tu ts  co rp o ra tifs , com m e en A u tr ic h e , les ouvrie rs  n ’a v a ie n t n i 
synd ica ts  organisés n i chefs reconnus. Des grèves, m a lg ré  les 
P ro h ib itio n s , é c la ta ien t de tem ps à a u tre , mais elles re s ta ie n t 
localisées ; p o u r p ro vo q u e r des tro u b le s , i l  fa l la i t  une longue 
Période de chôm age ou l ’in tro d u c t io n  d ’une m ach ine  nouve lle ,
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ou encore une réco lte  désastreuse, e n tra în a n t la  d ise tte , com m e 
celle q u i s é v it dans l ’ O cc iden t to u t  e n tie r en l o i / .

Le congrès de Vienne et VEurope en 1815

V. LES ADVERSAIRES DE L A  R E S TA U R A T IO N l.

Au-dessus de ces masses passives i l  y  avait. des m in o rité s  
animées d ’u n  e sp rit nouveau , a s p ira n t a la  lib e r té  p o lit iq u e  
e t re lig ieuse, à l ’éga lité  d e va n t la  lo i. E lles se re c ru ta ie n t dans la  
bourgeo is ie , s u r to u t chez les m em bres des professions libe ra les . 
Tous n ’ é ta ie n t pas éga lem ent dangereux, au d ire  de M e tte r- 
n ich . Les professeurs lu i  sem b la ien t « les p lus m a la d ro its  des 
consp ira teu rs  » ; en revanche  i l  c ra ig n a it les avocats. I l  s ig n a la it 
encore au ts a r , p a rm i les p lus suspects, les banqu ie rs , les fo n c 
tio n n a ire s , les hom m es de le ttre s , p a rtic u liè re m e n t ceux q u i a b o r
d a ie n t le  jo u rn a lism e . Tous ces m écon ten ts  tro u v è re n t u n  a p p u i 
dans la  jeunesse des U n ive rs ité s  ; la  bourgeois ie  in d u s tr ie lle  e 
com m erçan te , m a lg ré  son g o û t p o u r l ’o rd re , ne d é sa p p ro u va it 
pas le u r  p rog ram m e, q u i re n c o n tra it des sym pa th ies  jusque  dans
la noblesse e t le  clergé. . , , ,• .

L ’ A n g le te rre  a v a it  son a r is to c ra tie  w h ig , p a rfo is  très  ha rd ie  , 
en F rance les p a rt is  de gauche re c ru tè re n t des adhérents, non  
seu lem ent dans la  noblesse b o n a p a rtis te , composée de parvenus 
m a l décrassés, m ais p a rm i les grands seigneurs a u then tiques , 
u n  B ro g lie , u n  C hoiseul, e t cet a ris to c ra te  socia lis te  q u i s a p p e la it 
V o y e r d ’A rgenson. D ans ce rta ins  pays q u i a sp ira ie n t à 1 in d é 
pendance, la  L o m b a rd ie , la  Pologne, la  H o n g rie  la  noblesse 
fo rm a it  le  gros de l ’ o p p o s itio n . E n  Russie les nobles fu re n t les 
p rem ie rs  assez in s tru its  des choses de l ’O cc id e n t p o u r concevo ir 
u n  systèm e destiné  à rem p lace r l ’ a u to c ra tie  D ans les pays 
où  le  lib é ra lism e  s’ a l l ia i t  avec la  défense de 1 Église B e lg ique , 
Ir la n d e  Pologne, le  clergé fu t ,  lu i  aussi, en p a rt ie  u n  fe rm e n t de 
ré v o lu tio n . Tous les É ta ts  ita lie n s  e u re n t leurs p rê tres p a tr io te s , 
hostiles  a u x  d ire c tive s  conserva trices que les p ré la ts  te n a ie n t 
de R om e. A ille u rs  les idées libé ra les  re çu re n t asile dans les

„ „  „nw<ujLTER — Metternich, Mémoires (Paris, 1880-1884, 8 vol.
in 8°W e PA'Nicolas Deschamps, Les sociétés secrètes et la société [Avignon, 1874-1876, 
o 8 1 ’■ oo. «  aj 18831 purement fantaisiste, mais qui aide a connaître la légende 
3 yol. m-8»; 5 « ; i . 18d8; ,1’aP£ranc.maçonnerie ; Nesta H. Webster, Secret societies and 
catholique sur le , 1924, in-8°), également peu critique ; O. Dito, Masso-
subverswe movemen ( ocj età segrcte nella storia del Risorgimento ilaliano (Turin, 

edt “ f .%  "once Grasilier, Simon Duplay (1774-1827) et son Mémoire

(N— 1913> in' 8° :extrait de la Revue internationale des sociétés sécrétés).
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F acu ltés  de théo log ie  p ro te s ta n te , e t i l  ne fu t  pas ju s q u ’à 
l ’arm ée, in s tru m e n t ind ispensab le  du  p o u v o ir , q u i ne fû t  
so u ve n t p o u r lu i  u n  danger. ^

De longues années de guerre  a v a ie n t p lacé en E u rope  
l ’arm ée au p re m ie r ra n g  de la  h ié ra rch ie  sociale ; la  p lu p a r t  
des jeunes gens in s tru its  e t de fa m ille  aisée a v a ie n t su iv i, 
de gré ou de fo rce , la  ca rriè re  d ’ o ffic ie rs. Seule la  F rance , pu is  
les É ta ts  napoléoniens a va ie n t o u v e rt la rg e m e n t a u x  ro tu r ie rs  
l ’ accès à tous  les grades ; sans a lle r aussi lo in , les au tres 
gouvernem ents a v a ie n t en général accepté de p rend re  u n  
c e rta in  no m b re  d ’ o ffic ie rs en dehors de la  noblesse. Ils  
é ta ie n t hostiles  d ’avance à to u te  ré a c tio n  n o b ilia ire  ; e t 
m êm e p a rm i les gentilshom m es, beaucoup dé s ira ie n t que 1 in -  
fluence de l ’arm ée se rv ît la  cause de la  n a tio n . V o ilà  p o u rq u o i, 
de C a d ix  à S a in t-P é te rsbou rg , on  les tro u v a  so uven t p a rm i les
fa u te u rs  de ré v o lu tio n s . _

A in s i, b ien  que les m écontents  fussen t peu disposés d abo rd  
à p ro vo q u e r l ’ in te rv e n t io n  des masses igno ran tes , le  systèm e 
é ta b li p a r le  congrès de V ienne  re n co n tra  des ennem is redou 
tab les . De 1815 à 1848 la guerre a lla it  sans cesse recom m encer, 
dans tous  les pays to u r  à to u r , en tre  l ’ancien rég im e et la  R évo 
lu t io n , en tre  conserva teurs e t lib é ra u x . Chez les peuples in d é 
pendan ts  com m e la  F rance  e t l ’ Espagne, i l  s ag issa it de con 
q u é r ir  ou de conserver la  lib e rté  ; en A n g le te rre , en^ Suisse, 
où  l ’on posséda it la  lib e rté , les opposants ré c la m a ie n t 1 éga lité . 
L ’ I ta lie  e t l ’A llem agne  jo u issa ie n t d ’une indépendance n o m i
na le  ; les peuples v o u lu re n t la  ren d re  rée lle  en é ca rta n t le  
p ro te c to ra t de l ’ A u tr ic h e , en fo r t i f ia n t  les liens en tre  les p e tits  
É ta ts  ou m êm e en accom plissan t 1 u n ité . Dans les pays soum is 
à u n  m onarque  é trange r, com m e la  B e lg ique , la  H on g rie , la  
Po logne, les a sp ira tions  na tiona les passa ien t au p re m ie r p la n  ; 
la  N orvège , que lque  tem ps sa tis fa ite  p a r l ’au to n o m ie  qu  on lu i 
a v a it  accordée, p ro te s ta  ensu ite  con tre  la  p répondérance des 
Suédois dans l ’u n io n . Les nova te u rs , m a lg ré  des d ivergences 
p a rfo is  très  sérieuses, é ta ie n t tous  des l ib é ra u x ; tous  pensa ien t 
que la  g a ra n tie  p rin c ip a le  des lib e rté s  est une c o n s titu t io n . 
L e  « lib é ra lism e  » f u t  le  te rm e  com m un  q u i s y n th é tis a it, aux  
y e u x  des opposants, les changem ents nécessaires e t q u i, 
a u x  y e u x  des conserva teurs, e n g lob a it to u te s  les causes de 
désordre e t de guerre c iv ile . Les siècles précédents a va ie n t 
connu  l ’ in te rn a tio n a lis m e  re lig ie u x  ; après 1815 a p p a ru t 1 in te r 
n a tio n a lism e  p o lit iq u e .

—  23 —



Les gouvernem ents se d é fe n d ire n t p a r des m oyens d iffé ren ts , 
m ais tous  re co u ru re n t à l ’ em p lo i de la  po lice  p o lit iq u e . M édiocre 
en A n g le te rre , où t ro p  d ’obstacles s’ opposa ien t à son a c tio n , 
beaucoup p lus fo r te  en F rance , où  les tra d it io n s  de Fouché 
n ’é ta ie n t pas perdues, elle régna dans les m onarch ies absolues, 
pe tites  ou grandes, q u i p re n a ie n t sur ce p o in t l ’A u tr ic h e  com m e 
m odèle. L a  po lice  fu t  p e n d a n t q u a ra n te  ans u n  des p r in c i
p a u x  rouages de la  v ie  p u b liq u e  en E u rope  ; ses chefs dans les 
d ive rs  pays se p rê tè re n t so uven t u n  a p p u i m u tu e l con tre  les 
com plices du  libé ra lism e .

A  la  po lice  lés lib é ra u x  opposèrent les sociétés secrètes-. L a  
lib e r té  de ré u n io n  e t d ’ assoc ia tion  n ’e x is ta it n u lle  p a r t  su r le 
c o n tin e n t européen ; la  lib e rté  de la  presse, pa rfo is  assez ré d u ite , 
m êm e en A n g le te rre  e t a u x  P ays-lia s , s u je tte  à dès éclipses en 
F rance , é ta it  a nn ih ilée  a illeu rs  p a r une censuré v ig ila n te . Les 
sociétés secrètes fu re n t u n  besoin p o u r lés m écon ten ts  ; elles 
fu re n t un  cauchem ar p o u r la  po lice , q u i s’e fforça d ’y  in tro d u ire  
des espions où des agents p rovoca teu rs , P lus ieurs  d ’en tre  elles 
p r ire n t naissance dans la  franc-m açonnerie . C elle-c i a v a it  été 
à la  m ode p e n d a n t le x v m e siècle dans les classes élevées, 
m a lg ré  les condam na tions  de R om e ; dans les pays p ro te s ta n ts  
e lle  ch o is it so uven t le  p rin ce  h é r it ie r  com m e g rand  m a ître . 
Sous N apo léon  presque to u t  le personne l g o u ve rnem en ta l en 
a v a it  f a i t  p a rtie . N ’a -t-o n  pas d i t  que l ’em pereur d ’A u tr ic h e  lu i-  
m êm e é ta it  in it ié  ? C ’é ta it  donc une in s t i tu t io n  officieuse, ou 
d u  m oins to lérée. Les ré vo lu tio n n a ire s , après 1815, ch e rchan t le 
m oyen  de se g roupèr, t irè re n t souven t p a r t i  des fa c ilité s  q u ’elle 
le u r o ffra it .

D ans chaque É ta t  le  p o u v o ir  m açonn ique  ce n tra l, d ir ig é  
p a r de grands personnages, g a rd a it son caractère  in o ffe n s if ; 
m ais certa ines loges se rva ien t de rendez-vous a u x  consp ira teu rs . 
L e u r découverte  amena en p lus d ’u n  pays, s u r to u t dans les 
pays ca tho liques* le  h a u t personnel gouve rnem en ta l à déserter 
la  Ira  ne-m a çoUnerie, au  risque  de la  la isser a u x  m ains des 
ré vo lu tio n n a ire s . E t  c’ est p o u rq u o i le  duc de M odène, dans un  
décre t de 1824, c ru t p o u v o ir  a ff irm e r que to u te s  les sectes 
ré vo lu tio n n a ire s  é ta ie n t des ém anations de la  franc-m açonnerie . 
O p in io n  aussi peu adm iss ib le  que celle q u i p ré te n d  re tro u v e r 
p a r to u t la  m a in  des jésu ites.

Si la  franc-m açonnerie  fu t  le  p lus souven t u n  é p o u v a n ta il 
sans consistance, les sociétés secrètes d e v in re n t une ré a lité  
dangereuse p o u r l ’ o rd re  é ta b li. E lle  se ré p a n d ire n t dans l ’E u rope
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Les adversaires de la restauration

en tiè re , E n  F rance  elles a p p a ru re n t dès lès prem ières ¡années 
de la  R e s ta u ra tio n  ; pü is v in re n t les ca rbvna ri, q u i f ire n t n eu f 
com p lo ts  de 1821 à 1822. L ’A llem agne  e u t ses sociétés, beau
coup p lus ino ffehsives, sauf quelques groupes a c tifs  com m e 
les N o irs  de Giessèn. E n  Espagne, les o ffic ie rs lib é ra u x  adhé
rè re n t a u x  loges m açonniques d ’Anda loüS iô  e t p répa rè ren t 
a ins i le  m o u ve m e n t de 1820. E n  Ita lie , te rre  classique des 
sociétés secrètes, ce lles-ci p u llu lè re n t, de la  S ic ile  aü P ié m o n t. 
Des sociétés du  m êm e genre, q u i e n tre te n a ie n t dans le royaum e  
de Pologne la  ha ine  de la  Russie, p ré pa rè ren t chez les o ffic ie rs 
russes le sou lèvem en t de décem bre 1825.

Les sociétés secrètes fu re n t-e lles  Unies d ’u n  pays à l ’â u tre  
p a r des re la tio n s  régulières e t u n  dessein C om m un ? I l  est 
d iff ic ile  de répondre  avec ce rtitu d e . Les u n ita ire s  a llem ands 
n ’ a va ie n t pas les mêmes b u ts  que les lib é ra u x  frança is  ; les 
Ita lie n s  résolus à secouer le jo u g  de l ’A u tr ic h e  p o u rs u iv a ie n t 
une a u tre  f in  que les o ffic iers espagnols en tra înés p a r R iego. 
M ais ces p a tr io te s , aux  p rogram m es si d iffé ren ts , v o u la ie n t 
tous  la  lib e rté  p o lit iq u e , assurée p a r une c o n s titu t io n  q u i ne 
d é p e n d ra it p o in t  du  caprice ro y a l. L a  p lu p a r t,  sans ê tre  a n t i 
re lig ie u x , se m é fia ie n t du  clergé, com prom is  p a r l ’u n io n  du 
trô n e  e t de l ’a u te l ; la  p lu p a r t  a va ie n t app ris  dans les doges 
m açonniques à fré q u e n te r des hom m es de croyances diverses, 
à re co nna ître  à chacun les mêmes d ro its . Le  p ré fe t de po lice 
à P a ris , dans u n  ra p p o r t de 1825, a ffirm a  que to u te  société 
secrète, mêm e la p lus pa is ib le , est dangereuse : « O n se fa i t  u n  
langage, une m ora le , une re lig io n , une p o lit iq u e  à p a rt. T o u te  
assoc ia tion  secrète est nécessairem ent une secte q u i se fo rm e  
ou une c o n sp ira tio n  q u i se tra m e . »

Les adversaires des sociétés secrètes che rchè ren t à préciser 
les liens q u i les te n a ie n t unies en tre  elles. U n  fo n c tio n n a ire  
de la  po lice  de L o u is  X V I I I ,  S im on D u p la y , fils  d ’un  a m i de 
R obespierre , p ré te n d it a v o ir  découve rt des ra p p o rts  é tro its  
en tre  le  T ugend -B und  e t la  C harbonnerie  frança ise , e n tre  les 
ennem is de la  F rance e t les p a tr io te s  frança is  q u i v o u la ie n t 
chasser la  d yn a s tie  revenue « dans les fou rgons de l ’é trange r » ; 
c est là , se m b le -t- il, pu re  fic t io n . M ais on  sa it que la  ch a rb o n 
nerie  frança ise  fu t  copiée sur un  m odèle n a p o lita in , que les 
décem bristes russes e m p ru n tè re n t leurs idées à l ’O cc iden t, 
fine  les o ffic ie rs p iém on ta is  fu g it i fs  tro u v è re n t u n  accue il 
empressé dans les sociétés secrètes espagnoles. I l  n ’y  e u t pas, 
com m e le c ro ya ie n t les u ltra -ro y a lis te s  frança is , u n  com ité  d irec 
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te u r  e n vo y a n t de P aris  ses ordres a u x  sectes ré vo lu tio n n a ire s  
d u  m onde e n tie r ; i l  y  e u t des liens d ’ a m itie , p a rfo is  des échangés 
de rense ignem ents e t de services e n tre  les l ib e ra u x  de to u s  les 
pays. V o ilà  p o u rq u o i M e tte rm c h  n ’ a cesse de d ire  que to u t  le 
m a l de l ’E u ro p e  v e n a it des sociétés secrètes.

C’ é ta it  le u r  fa ire  t ro p  d ’ honneur. Jam ais elles n  o n t assure 
une v ic to ire  d u rab le  à u n  m o u ve m e n t ré v o lu tio n n a ire  quand  
ce lu i-c i n ’ é ta it  p o in t  soutenu p a r u n  pu issa n t co u ra n t p o p u 
la ire . M ais a u x  foules m écontentes elles o n t souven t fo u rn i 
des cadres, des chefs d o n t le  p la n  d ’a tta q u e  é ta it  a rrê te  d avance, 
e t q u i. le  m o m e n t ve n u , d o n n a ie n t u n  m o t d o rd re  précis 
L a  décadence de ces associations d e v a it a lle r de p a ir  avec les 

progrès de la  lib e rté .
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C H A P IT R E  I I

L A  S A IN T E - A L L IA N C E  

E T  L E S  P U IS S A N C E S  O C C ID E N T A L E S 1 2

Le  désir d*une p a ix  du rab le , q u i a v a it  f a i t  n a ître  ta n t d es
po irs  dans le  congrès de V ienne , su rvé cu t à ce tte  assemblée. 
U ne  a lliance  fu t  conclue en tre  les q u a tre  puissances v ic to rieuses, 
q u i a lla ie n t a d m e ttre  tro is  ans p lus ta rd  la  F rance  p a rm i elles. 
Ce d ire c to ire  se b o rn e ra it- il à m a in te n ir  la  p a ix  e n tre  les E ta ts , 
ou b ien  s’a t t r ib u e ra it - i l  aussi le  d ro it  d ’ in te rv e n ir  dans le u r 
v ie  in té rie u re  ? L a  réponse dem eura douteuse p e n d a n t quelques 
années. M ais la  F rance  e t l ’A n g le te rre , où  le  P a rle m e n t é ta it 
l ib re , où la  presse a b o rd a it h a rd im e n t les questions dangereuses, 
fu re n t amenées à p ra t iq u e r  chez elles une p o lit iq u e  de ré a c tio n  
fo r t  sem blab le  à celle des tro is  au tocra tes . M a lg ré  les ré p u 
gnances du  gouve rnem en t b r ita n n iq u e , le u r  a t t itu d e  fa c il ita  
l ’u n io n  con tre  le  p é r il ré v o lu tio n n a ire , que M e tte rn ic h  ass igna it 
com m e b u t  à l ’en ten te  européenne.

I .  —  L A  S A IN T E -A L L IA N C E  E T  L ’A L L IA N C E  (26 SEP
TEM BR E 1815 - i or N O VEM BR E 1818p.

P lus ieurs  fo is , p e n d a n t les guerres napoléoniennes, des idées 
h u m a n ita ire s  a v a ie n t été exprim ées dans les tex tes  d ip lo m a 
tiq u e s , p a r exem ple  dans le  p ro to co le  prusso-russe de B a rte n - 
s te in  en 1807. E lles  re p a ru re n t avec p lus de fo rce  après la  chu te

1 . O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . -—• L ’essentiel est dans les trois ouvrages,
cités p. 5, n. 1, de Webster, H. von Srbik et Waliszewski (pour celui-ci, ajouter au 
tome I I  le tome I I I ,  Paris, 1925, in-8°). On y  joindra les grands ouvrages d Alfred 
Stern et de Seignobos cités dans la même note. . .

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —- Aux ouvrages cités à la note precedente, j o i n d r e  une 
brochure sur l ’opposition entre les points de vue du tsar et de Metternich, par Werner 
N ä f,  Zur Geschichte der heiligen Allianz  (Berne, 1928, in-8°, collection deŝ  « Berner 
Untersuchungen zur allgemeinen Geschichte »). I l  y a des remarques intéressantes 
dans Jacob Ter Meulen, Der Gedanke der internationalen [Organisation insemer Ent
wickelung, t. I I ,  fascicule 1 (La Haye, 1929, in-8°).
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de N apo léon, e t le  ts a r s’ en f i t  l ’ in te rp rè te . É m u  p a r les grands 
événem ents d o n t i l  é ta it  le  té m o in  e t l ’a u te u r, i l  écouta les av is  
d ’une de ses su je ttes , M me de K ru d e n e r, une m y s tiq u e  é lo 
quen te  q u i l ’ in v i t a i t  à m a rq u e r sa g ra t itu d e  envers D ie u  et, 
le  26 septem bre 1815, décida les m onarques de Prusse e t d ’A u 
tr ic h e  à s igner avec lu i  u n  t ra ité  de « sa in te  a lliance  ».

A près a vo ir, « au nom  de la  Très S a in te  e t In d iv is ib le  T r in ité  », 
célébré « les b ie n fa its  q u ’i l  a v a it  p lu  à la  d iv in e  P rov idence  de 
répandre  su r les É ta ts  d o n t les gouvernem ents a va ie n t placé 
le u r confiance e t le u r espoir en elle seule », et après a v o ir  a ffirm é  
le u r désir « d ’ asseoir la  m arche  à ad o p te r p a r les puissances 
dans leurs ra p p o rts  m u tu e ls  su r les vé rités  sub lim es que nous 
enseigne l ’ é te rne lle  re lig io n  du  D ie u  sauveu r », ils  d é c la ra ie n t :

Le présent acte n ’a pour ob je t que de manifester à la  face de 
l ’univers leur déterm ination inébranlable de ne prendre pour règle 
de leur conduite, soit dans l ’adm in is tra tion  de leurs É ta ts respectifs, 
so it dans leurs relations politiques avec to u t autre gouvernement, 
que les préceptes de cette re lig ion sainte, préceptes de justice, de 
charité et de paix, qui, lo in  d ’être uniquem ent applicables à la vie 
privée, do ivent au contraire in flue r directem ent sur les résolutions 
des princes et guider toutes leurs démarches comme étant le seul 
moyen de consolider les ins titu tions  humaines et de remédier à 
leurs imperfections.

L ’essentie l du  tr a ité  mêm e te n a it  en deux  a rtic les  insp irés 
d ’une m y s tiq u e  aussi nuageuse que la  d é c la ra tio n  de p rinc ipes 
in it ia le  :

Article premier. —  Conformément aux paroles des Saintes 
Écritures, qu i ordonnent à tous les hommes de se regarder comme 
frères, les tro is  monarques contractants demeureront unis par les 
liens d ’une fra te rn ité  véritab le  et indissoluble, et, se considérant 
comme compatriotes, ils se prê teront en tou te  occasion et en to u t 
lieu  assistance, aide et secours ; se regardant envers leurs sujets 
et armées comme pères de fam ille , ils les d irigeront dans le même 
esprit de fra te rn ité  dont ils  sont animés pour protéger la  re lig ion, 
la  pa ix et la  justice.

A r t . 2. —  En conséquence, le seul principe en vigueur, soit entre 
lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre 
réciproquement service, de se tém oigner par une bienveillance 
inaltérable l ’affection m utuelle  dont ils do ivent être animés, de ne 
se considérer tous que comme membres d ’une seule na tion  chré
tienne, les tro is  princes alliés ne s’envisageant eux-mêmes que comme

La  Sainte-Alliance et les puissances occidentales
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La  Sainte-Alliance et ÎA llia n ce  (1815-1818)

délégués par la  Providence pour gouverner tro is  branches d’nne 
même fam ille , savoir : l ’Au triche, la  Prusse et lu  Russie ; confessant 
ainsi que la  na tion  chrétienne, dont eux et leurs peuples fo n t partie , 
n ’a réellement d ’autre souverain que Celui à qu i seul appartient 
en propriété la  puissance, parce qu ’en lu i seul se trouve ron t tous les 
trésors de l ’Am our, de la  Science et de la Sagesse in fin ie , c’est-à-dire 
D ieu, notre d iv in  Sauveur Jésus-Christ, le Verbe du Très-Haut, la 
parole de vie...

P a r le  tro is iè m e  e t d e rn ie r a rt ic le , « tou tes les puissances q u i 
v o u d ra ie n t so lenne llem ent avoue r les p rinc ipes  sacrés » susdits 
é ta ie n t in v ité e s  à donner le u r adhésion à ce tte  « sa in te  a lliance  », 
d o n t le caractère  élevé ne fu t  pas sans é m o u vo ir quelques 
esprits  généreux. Gœ the en loua  l ’ in s p ira t io n  et déclara q u ’elle 
c o n s titu a it  « la  chose la  p lus b ien fa isan te  q u i e û t ja m a is  été 
essayée dans l ’ in té rê t de l ’h u m a n ité  ».

E n  to u t  cas, ce tr a ité  s in g u lie r, q u i u n issa it au n o m  de « la  
trè s  sa in te  e t in d iv is ib le  T r in ité  » u n  ca th o liqu e , u n  p ro te s ta n t 
e t un  o rth o d o xe , com b la  le ts a r  de jo ie . I l  le f i t  e x a lte r dans les 
églises p a r le  clergé russe com m e u n  tr io m p h e  de la  re lig io n  ; 
i l  rassura le su lta n , q u i re d o u ta it une nouve lle  croisade ; i l  
chargea, m ais sans succès, l ’ envoyé de Russie à R om e de 
s o llic ite r  l ’a p p ro b a tio n  d u  pape. Q u a n t a u x  souvera ins laïques 
d ’ E u rope , in v ité s  à donner le u r adhésion, la  p lu p a r t  s ignèren t 
u n  acte  q u i ne les engageait pas à g ra n d ’chose. Re gouve rnem en t 
b r ita n n iq u e  s’a b s tin t, en in v o q u a n t les d ro its  du  P a rle m e n t, 
m ais le  p rin ce  régen t, dans une le ttre  à l ’em pereur de Russie, 
e xp rim a  sa sym p a th ie  p o u r une idée aussi généreuse.

C astlereagh ju g e a it avec déda in  ce tra ité  m y s tiq u e  e t l ’appe- 
la it  u n  « non-sens » ; m ais, s’i l  se m é f ia it  de la S a in te -A lliance , 
i l  te n a it  beaucoup à m a in te n ir  une a lliance  p o s itiv e  en tre  les 
q u a tre  É ta ts  v ic to r ie u x . I l  l ’ a v a it  proposée à V ienne  sans 
ré s u lta t ; on  l ’écouta davan tage  après les C en t-Jours . Le  cab ine t 
b r ita n n iq u e , beaucoup p lus « in su la ire  » que lu i,  h é s ita it à 
s’ engager a ins i dans les a ffa ires du  co n tin e n t, m ais C astlereagh 
e n tra îna  ses collègues. Le  20 novem bre  1815, le  jo u r  m êm e où 
ils  im p o sa ie n t à Lo u is  X V I I I  le  second t ra ité  de P aris , les 
a lliés s ignè ren t u n  pacte  q u i, re n o u ve la n t le  t ra ité  de C haum on t, 
e x c lu a it à ja m a is  les N apoléons du  trô n e , e t o rg a n isa it une 
en ten te  p o u r le cas où « les p rin c ip e s  ré vo lu tio n n a ire s  p o u r
ra ie n t encore déch ire r la  F rance  e t m enacer a ins i le  repos des 
au tres É ta ts  ». Les q u a tre  cours p ro m e tta ie n t aussi « de renou- 
v eler, à des époques déterm inées, des réun ions consacrées aux



grands in té rê ts  com m uns ». Le  t r a ité  d u  20 novem bre  é ta it  
to u t  d iffé re n t de ce lu i du  26 septem bre ; 1 A llia n ce  des q u a tre  
é ta it  a u tre  chose que la  S a in te -A llia n ce . O n es con on î 
b ie n tô t, s u r to u t quand  on v i t  se déve loppe r ce tte  p o lit iq u e  de 
ré a c tio n  que le m onde e n tie r a nom m ée la  p o lit iq u e  de la  S a in te 

té « ?  é v o lu tio n  fu t  l ’œ uvre de M e tte rn ic h . O n a cherché 
de nos jou rs , à m o n tre r en lu i  u n  g rand  E uropéen  ; m ais c é ta it  
a v a n t to u t  u n  g rand  A u tr ic h ie n . Le  chance lie r conna issa it 
b ien  la  fo rce  e t la  fa ib lesse d ’ u n  É ta t  où des peuples d iffe ren ts  
dem eu ra ien t un is  p a r le seul lie n  d yn a s tiq u e . L  em pereur 
F ranço is  d is a it : « Mes peuples son t é trangers  les uns a u x  autres . 
ta n t  m ie u x ... De leurs a n tip a th ie s  n a ît l ’o rd re , e t de le u r ha ine  
ré c ip roque  la  p a ix  générale. » P o u r m a in te n ir  ce t o rd re  e t ce tte  
p a ix  i l  fa l la i t  s u rv e ille r l ’A llem agne , co m p rim e r 1 I ta lie , con te 
n i r  les H ong ro is , m a te r les P o lona is . T o u t desordre su rvenu  
dans u n  pays v o is in  m enaça it de gagner une des n a tio n s  sou
mises a u x  H absbourgs. M e tte rn ic h  v o y a it  donc u n  in te re t 
im m é d ia t à fa ire  accepter p a r tous  les souvera ins la  p o lit iq u e  
a n tiré v o lu tio n n a ire . E n  m êm e tem ps ce d ip lo m a te  sceptique 
a v a it  la  han tise  des « sectes » e t de le u r co n sp ira tio n  in te rn a 
tio n a le  ; c ’est avec une p a rfa ite  s incé rité  qu  i l  co m p a ra it la  
R é v o lu t io n  to u r  à to u r  à l ’ incend ie , à l ’m o n d a tio n , p lus ta rd  
au  cho léra. Persuadé que lu i  seul v o y a it  c la ire m e n t le  danger, 
a d m ira n t son p ro p re  génie, M e tte rn ic h  d é p lo y a it le  pédan
tism e  d ’ u n  th é o r ic ie n  a llem and  dans ses leçons de m ora le  
sociale, dans ses co n su lta tio n s  q u i in v ita ie n t  souvera ins et 
m in is tre s  à se garder de to u te  ré fo rm e , a se m e fie r des lib e ra u x . 
C’ est a ins i que la  S a in te -A llia n ce , conçue com m e u n  reve de 
fra te rn ité , sym bo lisa  b ie n tô t l ’u n io n  des polices gouverne
m enta les con tre  to u s  les nova teu rs .

Ce caractère  ne se précisa pas to u t  de su ite . Les gouverne
m ents  va in q ue u rs  a v a ie n t beaucoup a fa ire  p o u r ré ta b lir  
la  v ie  régu liè re  dans leurs  É ta ts  e t p o u r rég le r p lus ieurs  ques
tio n s  pendantes : c o n f l i t  te r r i to r ia l  en tre  1 A u tr ic h e  e t la  B av iè re , 
c o n f l i t  pécun ia ire  en tre  la  Suède e t le  D a n e m a rk  e t b ien  d au 
tres . Le  t r a ité  de la  S a in te -A llia n ce , re n d u  p u b lic  en 181b, 
é tonna  l ’ E u rope  sans l ’ in q u ié te r . Ce fu t  en 1818 que les Q ua tre  
in a u g u rè re n t le systèm e des conférences ou des congres ( i l  
n ’y  e u t ja m a is  une d is t in c t io n  précise en tre  les deux te rm es). 
C’ é ta it  une grande nouveau té  que ces reun ions q u i, m a igre  
les fo rm u les  polies des chancelleries, m a rq u a ie n t c la ire m e n t

La  Sainte-Alliance et les puissances occidentales

—  30 —



L a  Sainte-Alliance et l ’A lliance (1815-1818)

la  s u b o rd in a tio n  des p e tits  É ta ts  européens a u x  grands. Le  
systèm e p la is a it à Castlereagh, q u i v o y a it  là  u n  m oyen  p ra 
t iq u e  de t r a ite r  les questions im p o rta n te s , à M e tte rn ic h , heu
re u x  de p o u rsu iv re  son a p o s to la t a n tiré v o lu tio n n a ire  ; i l  p la i
s a it p lus encore au tsa r, q u i p o u rra it  q u it te r  p o u r que lque  tem ps 
sa fro id e  cap ita le , b r i l le r  d e va n t les souvera ins e t le u r p résen te r 
ses p ro je ts  su rp renan ts  e t changeants. Dès 1816 A le xand re  
a v a it  soum is à C astlereagh u n  p la n  de ré d u c tio n  s im u ltanée  
des armées. E n  1818, a v a n t de se rend re  à A ix - la -C h a p e lle , 
i l  v is ita  son ro ya u m e  de Pologne e t p rononça  d e v a n t la  D iè te , 
à V a rsov ie , u n  d iscours d o n t le  re ten tissem en t fu t  g rand. « J  a i 
m is en p ra t iq u e  », d is a it- il,  « les p rinc ipes  de ces in s t itu t io n s  
libé ra les  q u i n ’ o n t cessé de fa ire  l ’ o b je t de m a so llic itu d e , e t 
d o n t j ’ espère avec l ’a ide de D ie u  é tendre  1 in fluence  sa lu ta ire  
su r to u te s  les contrées que la  P rov idence  a confiées à mes 
soins ».

Le  congrès d ’A ix - la -C h a p e lle  f u t  ré u n i en septem bre 1818 
p o u r m e ttre  f in  à l ’o ccu p a tio n  du  te r r ito ire  frança is . A le x a n 
dre, dés ireux de gagner l ’a m itié  des B ourbons, 1 a v a it  dem andé 
le p re m ie r ; les au tres gouvernem ents ne s’ y  opposèrent pas, 
car la  F rance  a v a it  te n u  ses engagem ents financ iers  e t recons
t i tu é  une arm ée capable de fa ire  respecter 1 o rd re . L  é va cua tion  
fu t  donc décidée a u ss itô t, co n fo rm ém en t a u x  désirs du  p rés iden t 
du  conseil frança is , R iche lieu , ve n u  au congrès. L a  F rance  rede
ve n a n t a ins i indépendan te , n ’y  a u ra it - i l  pas avan tage  à fa ire  
e n tre r son gouve rnem en t dans le  d ire c to ire  q u i d o m in a it 
l ’E u rope  ? A le xa n d re  fu t  de cet a v is , m ais C astlereagh e t 
M e tte rn ic h  a ff irm è re n t que P a ris  de m e u ra it u n  fo y e r dangereux 
de ré v o lu tio n s . U n  des m o tifs  de la  concession fa ite  à R ich e 
lie u  n ’é ta it - i l  pas la  c ra in te  de v o ir  les troupes alliées co n ta 
minées p a r les idées subversives des F rança is  ? O n f in i t  p a r 
ad o p te r u n  de ces com prom is  in g é n ie u x  où se p la is a it a lors la  
d ip lo m a tie . D ans la  co n ve n tio n  d u  1er novem bre  1818 les 
q u a tre  puissances re n o u ve lè re n t le  t r a ité  du  20 novem bre  
1815 con tre  u n  bou leversem ent possib le à P aris  : pu is , après cet 
accord secret, elles engagèrent Lo u is  X V I I I  à « u n ir  d o ré n a va n t 
ses conseils e t ses e ffo rts  » à ceux des autres souverains p o u r le 
m a in tie n  des tra ité s . Le  ro i de F rance  a y a n t accepté, une décla
ra t io n  fu t  adressée à tous  les cab ine ts , dans la que lle  les c in q  
Puissances p ro m e tta ie n t de consacrer tous  leurs soins « à 
p ro tége r les a rts  de la  p a ix , à accro ître  la  p rospé rité  in té rie u re  
de leurs É ta ts  e t à ré v e ille r  ces sen tim en ts  de re lig io n  e t de
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m o ra le  d o n t le  m a lh e u r des tem ps n ’a v a it  que t r o p  a ffa ib li
l ’em p ire  »,

L a  S a in te -A llia n ce  é ta it  dono fo r t if ié e  p a r le  congrès d ’A ix - la -  
C hapelle, m ais com prom is©  p a r le  c o n flit  e n tre  l ’A u tr ic h e  e t 
la  Russie, auque l s’a jo u ta it  l ’a n tip a th ie  personnelle  en tre  
A le xa n d re  e t M e tte rn iç h . L e  ts a r  q u i a v a it  f a i t  o c tro y e r une 
ch a rte  à la  F rance  e t q u i en a v a it donné une à la  Pologne 
de m e u ra it l ’ espo ir des lib é ra u x . E n  I ta l ie  ses agents encou
ragea ien t les ennem is de l ’A u tr ic h e  ; le ro i de S arda igne s’ é ta it  
a b r ité  de rriè re  lu i  p o u r éca rte r le  p ro te c to ra t que M e tte rn iç h  
v o u la it  im pose r à to u s  les princes ita lie n s - E n  A llem agne  son 
concours é ta it  acquis a u x  p e tits  souvera ins q u i, m a lg ré  l ’A u 
tr ic h e , p ro m u lg u a ie n t des c o n s titu tio n s  ; le ro i de W u rte m b e rg , 
son beau-frè re , en p ro f ita  p o u r te n ir  tê te  o u ve rte m e n t au ca b i
n e t de V ienne. M e tte rn iç h  fu t  donc ob ligé  de p a tie n te r , d ’a t 
te n d re  des circonstances favo rab les  q u i le  débarrassera ien t 
de ce tte  o p p o s itio n  constante .

L a  Sainte-Alliance et les puissances occidentales

I L  — L A  GRANDE-BRETAGNE E N  1815K

L a  grande puissance q u i s o r ta it  v ic to rie u se  de sa lu t te  acha r
née con tre  N apo léon  jo u is s a it en 1815 d ’u n  prestige  in co m p a ra - 
rab le . M ais sa s itu a tio n  in té r ie u re  é to n n a it, déco n ce rta it les 
étrangers : c’ é ta it  u n  pays d ’ancien rég im e e t de v ie  m oderne ; 
l ’ éga lité  n ’e x is ta it n u lle  p a rt, la  lib e r té  se fa is a it jo u r  p a rto u t.

Ces contrastes se m a n ife s ta ie n t p a rtic u liè re m e n t dans le 
systèm e é lec to ra l de la  C ham bre des Com m unes. L ’A n g le te rre  
n o m m a it 489 députés, d o n t 405 désignés p a r les bourgs, 80 p a r 
les com tés, les au tres p a r les U n ive rs ité s , Les bourgs, où la  
« franch ise  » é lectora le  é ta it  a ttr ib u é e  d ’après des règles très  
anciennes, o ffra ie n t la  p lus é trange  v a rié té , depuis le  bo u rg  
p o u rr i de G a tta n , possédant u n  seul é lecteur soum is à l ’un ique

1. O u v r a g e ? a  c o n s u l t e r . — Spencer Walpole, A  history of Englqpd /rom thç 
conclusion of the great War in 1S15 (Londres, 1886, 5 vol. 1 n-o° ; 2e éd., 1913, 6  vol. 
Jn-8 <>) ; Elie Halévy, Histoire du peuple anglais au X IX e siècle, t. l«!r (Paris, 1912, in -8 P). 
A  ces depx ouvrages de premier ordre i l  faut joindre le résumé très intelligent de 
George Macaqlay Trpvelyan, British history in  the nineteenlh cçnlury, 1782-1901 
(Londres, 1922, ip-S0). Sur le gouvernement local, voir Joseph Redlich,' Englische 
LohqloerwaLung (Leipzig, 1901, in -8 °), tradu it en français par VV. Guulid, sqps 
le titre  : Le gouvernement local en Angleterre (Paris, 1911, ip -8 °, 2 vol. de la 
« Bibliothèque internationale de droit public »). Sur l ’Irlande, vo ir Paul-Dubois, 
L'Irlande contemporaine et la question, irlandaise (Paris, 1907, in-8 q .
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p ro p r ié ta ire  des quelques m aisons du lie u , ju s q u ’à la  c ircons
c r ip t io n  de W e s tm in s te r d o n t les 17.000 électeurs é ta ie n t fiers 
de le u r indépendance. Dans la  m o itié  des bourgs, le  g rand  
p ro p r ié ta ire  fo n c ie r p o u v a it im pose r son ca n d id a t ; très  peu 
échappa ien t com p lè tem en t à l ’ em prise du  land lo rd . Les 
q u a tre -v in g ts  c irco n scrip tio n s  des com tés p résen ta ien t aussi 
des catégores très  diverses ; les land lo rds  y  é ta ie n t souven t 
très  pu issants , m ais sava ien t que, p o u r fa ire  tr io m p h e r  
leurs cand ida ts , i l  fa l la i t  p a ye r les v o ta n ts , les n o u rr ir ,  
les te n ir  en liesse, d û t le s c ru t in  res te r o u v e rt p e n d a n t une 
semaine.

Les v in g t-q u a tre  députés du  pays de Galles é ta ie n t nom m és 
p a r u n  corps é lec to ra l assez la rge , à peu près sans c o rru p tio n . 
Les q u a ra n te -c in q  députés de F Écosse dépenda ien t com p lè te 
m e n t d u  ch o ix  de quelques grands seigneurs, q u i a va ie n t 
cou tum e de vend re  le u r  a p p u i au  gouve rnem en t ; e t com m e ce 
tr a f ic  p ro f i ta it  a u x  Écossais de to u te s  les classes, personne 
ne p ro te s ta it. Les so ixa n te -q u a tre  députés de l ’ Ir la n d e  é ta ie n t 
nom m és p a r des électeurs n o m b re u x  e t m isérables ; les land lords  
a va ie n t fa i t  é tendre  ic i la  « franch ise  » p o u r te n ir  ces pauvres 
à le u r m erc i : procédé q u i d e v a it se re to u rn e r con tre  eux p lus  
ta rd , q uand  le p a r t i  ca th o liqu e  e u t réussi à m e ttre  la  m a in  su r 
ces masses paysannes. Dans beaucoup de c irco n sc rip tio n s  du  
R o ya u m e -U n i, les é lections « contestées », c ’ es t-à -d ire  v é r i
tab les, é ta ie n t rares ; le  ca n d id a t du  land lo rd  n ’a y a n t pas de 
co n cu rre n t, on le  p ro c la m a it é lu  sans aucun  v o te . L à  où i l  y  
a v a it  des é lections, le v o te  p u b lic  fo u rn is s a it au  peup le  non  
é lecteur l ’occasionde c rie r, de bo ire , de se b a ttre , e n fin  de 
s’am user.

L a  C ham bre des Com m unes a ins i recru tée  se t ro u v a it  fa c i
le m e n t d ’accord avec la  C ham bre des L o rd s . C elle-c i m a n ife s ta it 
la  puissance de l ’a r is to c ra tie  b rita n n iq u e  : a r is to c ra tie  a c tive , 
q u i s’in té re ssa it a u x  affa ires pub liques  ; a r is to c ra tie  non  ferm ée, 
pu isque  W il l ia m  P it t ,  à la  f in  du  x v i i i® siècle, a v a it  nom m é 
q u a tre -v in g t-q u in z e  pa irs  nouveaux, choisis p a rm i les n o ta 
b ilité s  de la  banque, de l ’in d u s tr ie  e t du  com m erce ; a ris to c ra tie  
ru ra le  q u i, tenue  éloignée du c o n tin e n t p a r les guerres nap o 
léoniennes, a v a it  o rd in a ire m e n t vécu dans ses te rres, se d is tra y a n t 
à bo ire  et à chasser, m ais s’a p p liq u a n t aussi à réa liser des expé
riences agricoles e t des progrès techn iques p réc ieux  p o u r sa 
fo rtu n e .

Les ministres dépendaient maintenant du Parlement, car la
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ro y a u té  n ’é ta it  p lus  en é ta t de dé fendre sa p ré ro g a tive . Les 
e ffo rts  de Georges I I I  p o u r d o m in e r les Com m unes a v a ie n t 
a b o u ti à des échecs, a v a n t mêm e que des tro u b le s  m e n ta u x  
lu i  eussent enlevé la  p o ss ib ilité  de gouve rne r. Ses n o m b re ux  
fils  é ta ie n t m édiocres e t presque to u s  peu aimés ; 1 un  d ’eux, 
le  duc de C um berland , le fu tu r  ro i de H a n o v re , n e tte m e n t 
détesté. Le  p lus in te llig e n t de tous , q u i sédu is it p lus ieurs  
grands éc riva ins  de son tem ps, é ta it  1 aîné, le  p rince  de 
Galles, devenu depuis nom bre  d ’années le  « p rin ce  régen t » ; 
m ais sa v ie  scandaleuse l ’a v a it  empêché de rep rendre  en 
p o lit iq u e  le rô le  a c t if  de son père. L a  couronne, to u jo u rs  
com blée d ’honneurs e t de respects, la is sa it le  p o u v o ir  à l ’a ris 
to c ra tie .

Celle-ci a v a it  p lus  de fo rce  encore dès q u ’ on s’ é lo ig n a it de 
Londres ; l ’a d m in is tra t io n  loca le  lu i  a p p a rte n a it. Le « lo rd - 
l ie u te n a n t », m is à la  tê te  d u  com té  p a r le  ro i, é ta it  presque 
to u jo u rs  le p lus g rand  p ro p r ié ta ire  fo n c ie r de la  rég ion  ; et 
c’ est lu i  q u i d ressa it la  lis te  où  l ’ on d e v a it p rend re  les « juges 
de p a ix  ». C eux-c i é ta ie n t p o u r la  p lu p a r t  des squires ou des 
clergymen  ; le p o u v o ir  ce n tra l n ’ a v a it  guère d ’a c tio n  su r eux, 
p u isq u ’ i l  ne s’ o ccupa it n i de la  sécurité  p u b liq u e , n i de 1 assis
tance , n i des rou tes, n i des écoles. T o u t cela re v e n a it a u x  a u to 
r ité s  locales ; constituées d ’après des usages anciens, va riab les  
selon les rég ions, elles reposa ien t cependan t p a r to u t su r ce 
p r in c ip e  que les fo n c tio n s  m un ic ipa les  son t u n  service o b li
g a to ire , accom p li sans ré tr ib u t io n . A uss i fa is a it-o n  le m oins 
de t r a v a il ,  le m oins d ’in n o va tio n s  q u ’on  p o u v a it ; les responsa
b ilité s , on les la issa it à la  noblesse. L a  gentry  é ta it  donc m aîtresse 
des campagnes ; v iv a n t  en bon  accord  avec la  g rande noblesse, 
e lle  en a v a it  p ro f ité  p o u r é tendre  ses dom aines au d é tr im e n t 
des yeomen, des paysans p ro p r ié ta ire s . C’é ta ie n t les g e n tils 
hom m es cam pagnards q u i co m m a n d a ie n t la  m ilice , tro u p e  de 
po lice  loca le  ; c’é ta ie n t les nobles q u i ache ta ien t les grades d ’ o ffi
ciers dans l ’arm ée régu liè re , composée d ’ engagés vo lo n ta ire s .

E n  Ir la n d e , le  rég im e a ris to c ra tiq u e  é ta it  aggravé p a r les 
lu tte s  re lig ieuses e t na tiona les. U ne  o liga rch ie  p ro te s ta n te , 
composée de fa m ille s  anglaises ou écossaises, possédait la  te rre  
e t d ic ta it  ses vo lon tés  à u n  p ro lé ta r ia t ca th o liqu e  e t ir la n d a is . 
L ’ U n io n , p roclam ée en 1800, n ’a v a it  p o in t ap p o rté  à ce lu i-c i 
de lo is m eilleures. W il l ia m  P it t ,  q u i v o u la it ,  en fa isa n t l ’ U n io n , 
ém anciper les ca tho liques , a v a it  échoué con tre  le ve to  du  ro i.

L a  d o m in a tio n  des nobles dans to u t  le  R o ya u m e -U n i é ta it
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fo r t if ié e  depuis v in g t  ans p a r les lo is  répressives que P i t t  e t ses 
h é ritie rs  a v a ie n t fa i t  v o te r  p o u r concen tre r to u te s  les énergies 
de la  n a tio n  dans la  lu t te  con tre  la  F rance. E t  néanm oins 
l ’A n g le te rre  d e m e u ra it u n  pays de lib e r té  ; a lors mêm e que les 
lo is  é ta ie n t persécutrices, la  p ra t iq u e  re s ta it lib é ra le . Dans les 
cam pagnes, où  la  m ilic e  n ’e x is ta it le  p lu s  so uven t que su r le  
pap ie r, i l  n ’y  a v a it  p o in t de po lice  perm anen te  ; le  squire  
d e v a it s’assurer l ’a p p u i v o lo n ta ire  des fe rm ie rs  e t, dans les 
m om ents  de détresse, d is tr ib u a it  la rg e m e n t a u x  p ro lé ta ires  
les secours fo u rn is  p a r la  ta x e  des pauvres. D ans les v ille s  
g ra n d issa it une bourgeois ie  capab le  de te n ir  tê te  à la  gentry  ; 
e lle  se re n c o n tra it pa rfo isa  vec le  peup le  dans les réun ions 
pub liques , to lérées en v e r tu  d ’une t r a d it io n  ancienne. L e  ju r y  
é ta it  une ga ra n tie  précieuse p o u r les opposants de to u te  
ca tégorie . A u  P a rle m e n t les questions les p lus dé licates é ta ie n t 
d iscutées avec une en tiè re  lib e r té  ; s i l ’on p o u rs u iv a it une 
ré fo rm e  im p o rta n te , une p é tit io n  renouvelée chaque année 
p ro v o q u a it u n  déba t e t ra p p e la it au pays les a rgum ents  des 
nova teu rs .

E n f in  l ’A n g le te rre , seule en E u rope , a v a it  une presse lib re . 
O n t r o u v a it  à Lond res , à la  v e ille  de 1815, h u i t  q u o tid ie n s  du  
m a t in  e t h u i t  d u  so ir, e t, en o u tre , de n o m b re u x  hebdom a
daires. Les grands q u o tid ie n s , le Tim es, in d é pe n d a n t, le  M o r-  
n in g  C hron ic le , w h ig , le  M o rn in g  Post, to r y ,  com m ença ien t à 
d e ve n ir des puissances ; le  g o uve rnem en t ne p o u v a it les te n ir  
p a r l ’a rgen t, pu isque  les recettes fou rn ies  p a r les annonces 
assura ien t le u r existence, n i p a r les nouve lles , p u isq u ’ils  é ta ie n t 
p a rfo is  m ie u x  renseignés que lu i .  Sa fo rce  é ta it  p lus grande en 
p ro v in ce  ; dans beaucoup de che fs -lieux  de com tés son a p p u i 
a v a it  c o n tr ib u é  à la  fo n d a tio n  d ’u n  jo u rn a l hebdom ada ire  to r y .  
Les lo is  sur la  presse, très  rigoureuses encore, é ta ie n t m a l a p p li
quées ; la  che rté  des jo u rn a u x , aggravée p a r les im p ô ts , n ’em pê
c h a it p o in t u n  audac ieux  p u b lic is te  com m e C obbe tt de se fa ire  
en tendre  dans des cercles très  larges. A  côté des jo u rn a u x  
i l  y  a v a it  les revues, q u i t r a ita ie n t  sérieusem ent les grandes 
questions du  jo u r  : la  Revue d ’É d im b o urg , fondée en 1808, 
p o p u la r is a it le  lib é ra lism e  w h ig  ; les to r ie s  a va ie n t ré p ondu  
l ’année s u iva n te  en créan t la  Q uarte rly  Review. U n  é c riv a in  
long tem ps isolé, B e n th a m , é ta it  devenu che f d ’école en réc la 
m a n t des in s t itu t io n s  nouvelles fondées su r la  ra ison  e t sur 
l ’ u t i l i té  p u b liq u e , en vue  de réa lise r le bonheu r du  p lus g rand  
nom bre .

La  Grande-Bretagmfen 1815
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I I I .  —  L A  R ÉAC TIO N  E N  AN G LETER R E (1815-1822) L

L a  v ic to ire  de W a te r lo o  p a ru t d e vo ir conso lider p o u r lo n g 
tem ps le p o u v o ir  que les to r ies  exe rça ien t depuis la  m o r t de 
F o x . Le  p rin ce  régent, d é fin it iv e m e n t b ro u illé  avec ses anciens 
am is w h igs, e n te n d a it conserver le m in is tè re  L iv e rp o o l. La  
C ham bre des L o rds  é ta it  acquise a u x  to r ie s  ; le rég im e élec
to ra l assu ra it le u r m a jo r ité  a u x  C om m unes. Ils  é ta ie n t résolus 
à m a in te n ir  la  prépondérance de l ’a ris to c ra tie  e t de 1 Eglise. 
L a  h a u te  noblesse te rr ie n n e  d e v a it, à les en tendre , siéger au 
P a rle m e n t et d ir ig e r l ’ É ta t  ; la  p e tite  noblesse d e v a it gouverner 
les campagnes. L ’ une e t l ’a u tre  s’ a c q u itta ie n t de ces tâches 
g ra tu ite m e n t, p a r d e vo ir c iv iq u e  ; i l  é ta it donc ju s te  e t nécessaire, 
a jo u ta ie n t- ils , que le rég im e d ouan ie r conse rvâ t a u x  p ro p r ié 
ta ire s  les hau ts  p r ix  du  blé q u i les a va ie n t en rich is  p e n d a n t 
la  guerre ; i l  é ta it  ju s te  que le  b u d g e t assurâ t a u x  en fan ts  et 
a u x  protégés de l ’a r is to c ra tie  des sinécures p ro fita b le s . L ’ Eg lise 
ang licane re s ta it to u te -p u issa n te  en A n g le te rre , protégée p a r 
l ’ É ta t  en Ir la n d e  ; ses opu len ts  bénéfices reve n a ie n t de d ro it  aux  
cadets e t a u x  c lien ts  des grandes fa m ille s  nobles.

Tous les m em bres notab les d u  m in is tè re  é ta ie n t d accord 
su r ce p rog ram m e. Le  chef du  cab ine t, L iv e rp o o l, m a ig re  sa 
m é d io c rité , jo u a it  u n  rô le  u t i le  parce q u ’ i l  conna issa it b ien  
l ’ a d m in is tra t io n  e t s u r to u t parce q u ’ i l  s a va it m a in te n ir  un is  
des co llabo ra teu rs  de caractère  souven t d iff ic ile . Castlereagh, 
le  leader peu é loquen t, m ais hab ile , de la  C ham bre des C om 
m unes, se consacra it de préférence à la  p o lit iq u e  ex té rieu re  ; à 
l ’ in té r ie u r  i l  so u te n a it v o lo n tie rs  les mesures de r ig u e u r e t de 
com pression. Les besognes de po lice  in co m b a ie n t à lo rd  S id m o u th  
( l ’ancien  p re m ie r m in is tre  A d d in g to n ) ; im ita n t  les procédés 
em ployés su r le co n tin e n t, i l  re c o u ru t a u x  espions, m êm e aux  
agents p rovoca teu rs , p o u r c o m p ro m e ttre  les o uvrie rs  ra d i
caux  ou les bourgeois ré fo rm is tes . Les ré vé la tions  sur le  rô le  
d ’u n  de ces agents, O live r, de va ien t fa ire  scandale dans les

1 n.rvBAPES a consulter. — Aux ouvrages cités p. 32, i l  faut joindre W . L. Mathie- 
2 - ° PZ la n d  in  transition (Londres, 1920, in -8 °) ; J. L. et Barbara Hammond, The
llu ir r l  labourer 1769-1832 (Londres, 1919, in-8 °) ; Aspmall, Lord Brougham and the skilled Laborer, I/O »  lOOj ) J w  Forteieue, A history o/ the British army,

Pyry  C „„q  ,, ’ ires' 1923 in-8 °) ; Mackinnon, The social and industrial history 
t  '. c * . ? , t t /t on fires* 1921, in-8 °). Shane Leslie, George the Fourth (Londres,
1926C° in - n  est un essai de’réhabilitation de Georges IV . Le grand ouvrage de Sidney 

Beatrice Webb English local government from the Revolution to the municipal 
Corporations Act (Londres, 1906-1922, 4 vol. in-8 *), renferme, au tome IV , un tableau 
très suggestif de l ’ancien régime et des changements necessaires.
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classes m oyennes. Le  chance lie r, lo rd  E ld o n , s’ e fforça pen
d a n t v in g t-c in q  ans de m a in te n ir  dans les lo is  les tra d it io n s  
chères a u x  ju r is te s  angla is.

L ’ o p p o s itio n  w h ig  à la  C ham bre des Com m unes m a n q u a it de 
chefs ; le ta le n t o ra to ire  de B rougham , la  science ju r id iq u e  
de R o m illy  ne su ffisa ien t p o in t  à m asquer ce tte  pénurie . Mais 
elle t r o u v a it  u n  a p p u i chez beaucoup de députés indépendan ts  
q u i, occupés s u rto u t de finances, v o u la ie n t d im in u e r les dépenses 
m ilita ire s , les d o ta tio n s  p rinc iè res , les gaspillages de to u t  
genre, a fin  de ré d u ire  les im p ô ts  ; dès 1816 le m in is tè re  d u t la isser 
to m b e r l ’ im p ô t su r le  revenu , pu is  a f fa ib l ir  l ’ arm ée. A  la  
C ham bre des L o rd s , G rey, l ’apô tre  de la  ré fo rm e  é lectora le , 
se m b la it té m é ra ire  à G re n v ille , l ’a u tre  chef des w h igs, disposé 
à s’ en tendre  avec les to r ie s  p o u r a d o p te r les mesures les p lus 
rigoureuses con tre  l ’a g ita tio n  ouvriè re . L a  p lu p a r t  des w h igs. 
en e ffe t, te n a ie n t à se d is tin g u e r des ra d ica u x , pu isque  « ra d ic a l » 
se m b la it en 1815 à beaucoup de gen tlem en synonym e de « c r i
m in e l » e t « d ’ana rch is te  ».

Les ra d ica u x , m a lg ré  ce p ré jugé , m a lg ré  le u r p e t i t  nom bre , 
a v a ie n t une fo rce  rée lle  : députés com m e B u rd e tt ,  o ra teurs  
popu la ires  com m e H u n t,  jo u rn a lis te s  com m e le b r i l la n t  p a m 
p h lé ta ire  C o b b e tt, ils  p r ire n t  la  défense des classes ouvriè res, 
éprouvées p a r de grandes souffrances m a té rie lles . L a  p a ix  
générale, b ien  lo in  de donner la  p ro sp é rité , causa d ’abo rd  une 
dépression économ ique ; l ’ in d u s tr ie , accoutum ée à re c e v o ir  de 
l ’ E ta t  des com m andes abondantes p o u r les usines de guerre e t 
p o u r les besoins des armées alliées, d u t  se m e ttre  à la  recherche 
de c lien ts  nouveaux . M ais les n a tio n s  appauvries  p a r la  guerre 
ne p o u v a ie n t ache te r beaucoup ; les gouvernem ents é leva ien t 
des barriè res douanières p o u r dé fendre leurs in d u s trie s  con tre  
l ’ in v a s io n  des p ro d u its  ang la is. La  m éven te  p ro vo q u a  u n  chô
mage aggravé p a r la  d é m o b ilisa tio n  ; une m auva ise  réco lte  
su ffisa it à rend re  la  m isère a iguë. D ans les années de crise, com m e 
1816 e t 1819, les ouv rie rs  écou tè ren t vo lo n tie rs  les a g ita 
te u rs  q u i p rê ch a ie n t la  ré v o lte  con tre  les lo rds  e t le go u ve r
nem ent. C e lu i-c i, conna issant la  fa ib lesse de la  po lice  et de 
l ’arm ée, re c o u ra it a u ss itô t à des mesures de répression p o u r 
e ffra ye r les m écon ten ts .

E n  1816 une ém eute ag ra ire  dans l ’est am ena des condam na
tio n s  à m o r t.  U n  m e e tin g  ré v o lu tio n n a ire  près de Londres et 
la  fo rm a tio n  constatée de quelques sociétés secrètes p ro v o 
q uè ren t les lo is  répressives de 1817 : le  P a rle m e n t, p o u r la
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dern iè re  fo is  au x i x e siècle, suspend it Yhabeas corpus. Toutes les 
associations, m êm e s im p le m e n t lit té ra ire s , é ta ie n t menacées 
de d isp a ra ître . I l  est v ra i que la  lib e r té  co n se rva it u n  a p p u i 
dans le  ju r y  : à Y o rk , à Lond res , i l  a c q u itta  p lus ieurs  accusés 
p o lit iq u e s , e t sauva la  presse en d é c la ra n t tro is  fo is  non  cou
pab le  u n  obscur p a m p h lé ta ire  p o u rs u iv i sous tro is  chefs d ’accu
sa tion . Les grèves se m u lt ip lia ie n t  : celle des fila te u rs  de co ton  à 
M anchester, en 1818, g roupa  u n  g rand  nom bre  de tra v a ille u rs , 
e t leurs réun ions pac ifiques , leurs  grands cortèges b ien  ordonnés 
é m uren t le p u b lic  ; on v in t  à le u r aide, m ais le m anque d a rgen t 
e t u n  g rand  dép lo iem en t de troupes les fo rcè re n t à céder.

L a  crise économ ique de 1819 aggrava la  r ig u e u r des a u to rité s . 
L e  m ee ting  ra d ic a l de S a in t-P ie rre , près de M anchester, fu t  
dispersé p a r la  fo rce  d ’où le so b riq u e t de P e te rloo  (en souven ir 
de W a te r lo o ). B ie n tô t les o uvrie rs  de G lasgow, m a n ife s ta n t 
p o u r le  suffrage u n ive rse l, d e va ien t ê tre  décimés à l ’ échaufîourée 
de B o n n y m u ir , que s u iv ire n t tro is  condam na tions  cap ita les. 
L a  C ité  de Londres e t quelques grandes v ille s  e u ren t beau 
p ro te s te r en fa v e u r du  d ro it  t ra d it io n n e l de ré u n io n  ; le m in is 
tè re  f i t  v o te r  les « S ix  actes », les lo is  les p lus sévères que la 
G rande-B re tagne  a it  connues depuis 1815. Ils  in te rd is a ie n t les 
exercices m ilita ire s  e t p e rm e tta ie n t les p e rq u is itio n s  destinées 
à sa is ir des arm es ; ils  dé fenda ien t les réun ions tenues « p o u r 
e xa m in e r des grie fs en m a tiè re  d ’É ta t  e t d ’ Ég lise , e t p o u r p ré 
p a re r des p é tit io n s  ». E n f in  la lib e r té  de la  presse é ta it  menacée : 
les au teu rs  d ’écrits  ca lo m n ie u x  ( lib e l) fu re n t exposés, en cas de 
ré c id ive , à la  peine du  bann issem ent ; p o u r tu e r  la  presse à bon  
m arché , on s o u m it au ca u tio n n e m e n t e t au t im b re  to u t  é c r it 
p o lit iq u e  au-dessous de deux  feu illes . W e llin g to n , à propos de 
ces lo is , é c r iv a it le  25 novem bre  1819 à Pozzo d i B orgo  : « N o tre  
exem ple  ren d ra  que lque  service en F rance  aussi b ien  q u ’en 
A llem agne , e t i l  fa u t espérer que le  m onde é v ite ra  la  ré v o 
lu t io n  générale q u i p a ra issa it nous m enacer tous . » Les « lo is  
de b â illo n  » p a ru re n t b ie n tô t ju s tifié e s  : on d é c o u v r it à Londres 
en 1820 le c o m p lo t de Cato S tree t, fo rm é  p o u r assassiner les 
m in is tre s  ; i l  f u t  s u iv i de nouvelles exécutions.

Gne reprise  du  com m erce v in t  ca lm e r les o u v rie rs . M ais 
a lors u n  scandale p r in c ie r  se p ro d u is it , m enaçan t d éb ran le r 
la  fo r te  a rm a tu re  de l ’A n g le te rre . E n  1820 m o u ru t, aveugle 
e t fo u , le  ro i Georges I I I ,  q u i ré g n a it depuis so ixan te  ans, 
e t que ses m a lheurs  a v a ie n t re n d u  p o pu la ire . L ’ancien p rince  
régen t, devenu Georges IV ,  é ta it  depuis long tem ps b ro u illé
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avec sa fem m e C aro line  de B ru n s w ic k . C elle-c i d e m e u ra it à 
l ’ é tranger, vo ya g e a n t sans cesse, e t re m p la ça n t peu à peu les 
A ng la is  de sa su ite  p a r des Ita lie n s  ; ses ra p p o rts  avec l ’un  
d ’eux p rê tè re n t à des accusations que le  p rin ce  e u t g rand  soin 
de re c u e illir  a fin  de ju s t i f ie r  une ins tance  en d ivo rce . Dès son 
avènem ent, Georges IV  f i t  ex iger l'o m iss io n  du  nom  de la  n o u 
ve lle  re ine  dans les prières ordonnées p a r l ’ Ég lise  anglicane 
p o u r la  fa m ille  ro ya le  ; m ais elle a cco u ru t de R om e, e t son 
a rr ivé e  à Londres souleva les acc lam ations des fou les, gagnées 
p a r son courage. O n s’in d ig n a  de v o ir  tou tes  les forces gouve r
nem enta les se coaliser con tre  elle p o u r fa ire  a b o u tir  le  procès 
scanda leux engagé d e va n t la  C ham bre des lo rds . Les in c id e n ts  
graves se m u lt ip liè re n t ju s q u ’au jo u r  du  cou ronnem en t du  ro i, 
où  l ’entrée de W e s tm in s te r fu t  refusée à la  re ine , q u i d u t se 
rés igner e t m o u ru t peu après.

C ette  crise a v a it  para lysé  le  m in is tè re  p e n d a n t quelques 
m ois, m ais i l  garda le p o u v o ir , appuyé  sur la  m a jo r ité  com pacte  
que les é lections de 1820 a va ie n t envoyée a u x  Com m unes. La  
G rande-B re tagne  dem eura, e x té rie u rem e n t au m oins, fidè le  
à la  cause de la  S a in te -A llia n ce  ju s q u ’à ce que Castlereagh, 
devenu m a rq u is  de L o n d o n d e rry , se fû t  donné la m o r t dans un  
accès de fiè v re  chaude (1822).

IV . —  L A  L IQ U ID A T IO N  DES CENT-JOURS E N  FRANCE  
(1815-1818) K

Si la  puissance v ic to rie u se  é p ro u v a it ta n t  de peine à passer 
de l ’é ta t de guerre  à l ’ é ta t de p a ix , la  puissance va incue  se t ro u 
v a i t  en 1815 dans une s itu a tio n  tra g iq u e . Prussiens e t A ng la is  
a va ie n t m arché à to u te  vitesse de W a te r lo o  à P aris , q u i le u r 
o u v r i t  ses po rtes le  3 ju i l le t  1815. Ils  fu re n t b ie n tô t su iv is  en 
F rance  p a r les armées russes e t au trich iennes, sans co m p te r

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . ■— S. Charléty, La Restauration (Paris [1921], in-8 ° ; 
formant le t. IV  de l ’Histoire de France contemporaine, dirigée par E. Lavisse), ouvrage 
capital, avec des bibliographies très complètes ; Pierre de la Gorce, La Restauration. 
Louis X V I I I  (Paris, 1926, in-16), apologie habile du roi et du régime; J. Lucas-Dubre- 
ton, Louis X V I I I .  Le prince errant. Le roi (Paris [1928], in-16), anecdotique ; Charles 
H. Pouthas, Guizot pendant la Restauration (Paris, 1923, in-8 °) ; E. de Perceval. Le 
vicomte Laine et la vie parlementaire au temps de la Restauration (Paris, 1926, 2 vol. 
in-8 °) ; M. Marion, Histoire financière de la France depuis 1715. t. IV  (Paris, 1925, in -8 °) ; 
A. Nicolle, Comment la France a payé après Waterloo (Paris, 1929, in -8 °). Parmi les 
témoignages des contemporains sur cette période, un des plus récemment publiés, 
très sévère pour Louis X V II I ,  est celui de Molé. Voir l ’ouvrage du marquis de Nouilles, 
Le comte Molé, sa vie, ses Mémoires (Paris, 1922-1925, 4 vol. in -8 °).
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quelques autres troupes. L ’ o ccupa tion  é trangère , q u i a l la it  
se p ro lo n g e r p e n d a n t tro is  ans, fu t  dure , s u r to u t là  où se tro u 
v a ie n t les Prussiens. Lo u is  X V I I I  a v a it  s u iv i les A ng la is  
ju s q u ’ à sa cap ita le , où i l  re n tra  le  8 ju i l le t ,  m e tta n t f in  p a r là  
a u x  hés ita tions  de quelques souvera ins q u i ne v o u la ie n t p lus 
im pose r les B ou rbons à la n a tio n  frança ise . I l  d u t accepter 
le  second tr a ité  de Paris  (20 novem bre  1815). I l  d u t su b ir aussi 
la  tu te lle  des va inqueu rs  ; les ambassadeurs des q u a tre  p u is 
sances alliées à Paris  fo rm è re n t une conférence q u i te n a it  
des réun ions régulières, s u rv e illa n t les actes des m in is tre s  e t 
co m m u n iq u a n t ses avis  au ro i. Le  p lus a c t if  de ces q u a tre  
d ip lo m a te s  é ta it  Pozzo d i BorgO, l ’am bassadeur du  tsa r, aussi 
ag ité  que son m a ître  ; la  conférence é co u ta it davan tage  W e llin g 
to n , q u i lu i  é ta it  a d jo in t  à t i t r e  de co m m a n d an t en chef de 
l ’arm ée d ’ occupa tion .

L ’é ta t in té r ie u r  de la  F rance  ju s t i f ia i t  to u te s  les inqu ié tu d e s . 
L o u is  X V I I I  a v a it, p a r la  p ro c la m a tio n  de C am bra i (28 ju in  
1815), reconnu  les erreurs de la  p rem iè re  R e s ta u ra tio n  e t p ro 
m is  une am n is tie , en e xce p ta n t les com plices de N apo léon. 
I l  re m it en v ig u e u r la  C harte  de 1814, q u i g a ra n tis sa it le 
Code c iv il ,  les biens n a tio n a u x , l ’éga lité  d e va n t les tr ib u n a u x , 
la  lib e rté  in d iv id u e lle , la  lib e rté  des cu ltes, en u n  m o t les 
ré su lta ts  essentiels de la  R é v o lu tio n . L ’ existence de la  C ham bre 
des pa irs , nom m ée p a r le  ro i, e t de la  C ham bre des députés, 
chois ie p a r le suffrage cens ita ire , assu ra it le  rég im e c o n s titu 
t io n n e l. Lo u is  X V I I I  com m ença it à ê tre  fie r de « sa » C harte . 
I l  a v a it  d ’a illeu rs  assez de bon  sens p o u r com prendre  la  fo lie  
des se rv iteu rs  t ro p  zélés q u i v o u la ie n t ré ta b lir  la  su p é rio rité  
légale de la  noblesse e t du clergé. L a  s tru c tu re  sociale de la  
F rance  d if fé ra it  com p lè tem en t de celle de l ’A n g le te rre  : la  
noblesse, dépou illée  de son a u to r ité  p o lit iq u e  e t de ses po u vo irs  
lo c a u x  depuis Lou is  X IV ,  a v a it  été séparée du peuple  p a r d ix  
ans d ’é m ig ra tio n , pu is confondue  p a r les lo is  napoléoniennes 
avec les au tres classes ; le  clergé, p r iv é  de ses p rop rié tés  pa r 
la  C o n s titu a n te , soum is au gouve rnem en t p a r le  C oncorda t, 
suspect de chercher à ré ta b lir  u n  É ta t  confessionnel dans le 
pays de V o lta ire , n ’a v a it  pas l ’a u to r ité  m ora le  de l ’Ég lise a n g li
cane en A n g le te rre  ou de l ’Ég lise  p resby té rienne  en Ecosse.

M ais les fidèles des B ourbons, anciens émigrés ou roya lis tes  
de l ’ in té r ie u r , exaspérés p a r les C en t-Jou rs , ne rê va ie n t que 
ch â tim e n ts  e t vengeance. De là  v in t  la  T e rre u r b lanche de 
1815 : i l  y  e u t de ju i l le t  à octob re  des massacres popu la ires
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dans le G ard , où  des bandes ca tho liques  a ssa illire n t les p ro tes 
ta n ts , à Tou louse, à M arse ille , à A v ig n o n , où le  m arécha l 
B rune  fu t  assassiné. I l  y  eu t aussi une T e rre u r légale : organisée 
p a r Fouché, l ’ancien  rég ic ide  q u i é ta it  m in is tre  à côté de T a lle y - 
ra nd , elle fu t  aggravée quand  les é lecteurs, v o ta n t sous la  menace 
du  p a r t i  v a in q u e u r e t sous les ye u x  des so ldats é trangers, e u ren t 
cho is i le 14 e t le  22 a o û t une C ham bre composée de roya lis tes  
ardents. Le  ro i, d ’abo rd  s a tis fa it, l ’appela  du  n om  q u i lu i  est 
resté :1a « C ham bre in tro u v a b le  ». Le  m arécha l N ey, condam né 
à m o r t le  6 décem bre p a r la  C ham bre des pa irs , e t fu s illé  le  le n 
dem ain , fu t  la  p lus  i llu s tre  v ic t im e  ; des t r ib u n a u x  d ’ excep tion , 
les cours p révô ta les , fo n c tio n n è re n t dans to u te  la  F rance.

Q uelle se ra it, après ce tte  crise, la  p o lit iq u e  des B ourbons ? 
A  ce propos i l  se fo rm a  b ie n tô t tro is  p a rtis , q u i ne fu re n t jam a is  
aussi b ien  organisés e t d isc ip linés que les p a rt is  ang la is. Les 
u ltra -ro y a lis te s , q u ’on nom m a p lus b riè ve m e n t les « u ltra s  », 
v o u la ie n t dans la  m esure du  possib le d é tru ire  l ’ œ uvre de la  
R é v o lu tio n . Ils  accep ta ien t p ro v iso ire m e n t la  C harte  ; ils  v o u 
lu re n t m êm e, à la  C ham bre in tro u v a b le , s’en se rv ir p o u r im poser 
leurs vo lon tés  au m in is tè re  ; m ais en ré a lité  ce tte  C o n s titu 
t io n  ré v o lu tio n n a ire  le u r d é p la isa it. M é fia n ts  v is -à -v is  de Lou is  
X V I I I ,  ils  espéra ien t en l ’a ve n ir, ca r l ’h é r it ie r  p ré so m p tif, son 
frè re , le com te  d ’A rto is , p a rta g e a it leurs idées et leurs  passions.

Leurs  adversaires déclarés fu re n t les « indépendan ts  », pu is 
les « lib é ra u x  ». Défenseurs de la  bourgeois ie  con tre  la  noblesse, 
de la  lib e rté  re lig ieuse e t du  v o lta ir ia n is m e  con tre  le  clergé, ils  
v o y a ie n t dans la  C harte  une g a ran tie  ind ispensab le . Ils  a f f ir 
m a ie n t aussi le u r soum ission au ro i ; m ais chez beaucoup d ’en tre  
eux, am is de l ’ E m p ire  ou ennem is de la  m onarch ie  de d ro it  
d iv in , ce lo ya lism e  o ffic ie l m a n q u a it de s incérité .

U n  tro is ièm e  p a r t i,  ennem i de la  ré a c tio n  com m e de n o u 
velles ré vo lu tio n s , essaya de conserver à la  fo is  les B ourbons 
e t la  C harte . Ce p a r t i  du  centre , appelé p a rfo is  ce lu i des ro y a 
lis tes co n s titu tio n n e ls , e u t des in te rp rè te s  é loquents dans le 
p e t i t  g roupe d ’in te lle c tu e ls  q u ’ on n o m m a it, non  sans une p o in te  
d ’iro n ie , les « d o c tr in a ire s  », C am ille  Jo rd a n , G u izo t, s u r to u t 
R o ye r-C o lla rd . Ce p a r t i  s o u tin t le  cab ine t q u i a v a it succédé au 
m in is tè re  T a lle y ra n d , sous la  présidence du  duc de R iche lieu .

grand seigneur émigré, qui avait longtemps et bien servi 
la Russie, fut choisi par le roi pour gagner l’appui du tsar ; 

loyauté, son patriotisme, son effort pour comprendre la 
rance nouvelle furent précieux pour la Restauration.

La liquidation des Cent Jours en France (1815-1818)
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Les im prudences de la  C ham bre in tro u v a b le  in q u ié tè re n t 
b ie n tô t R ich e lie u  e t ses collègues. Le  ro i, poussé p a r son fa v o r i 
Decazes, a v e r t i p a r  la  conférence des am bassadeurs, co n se n tit 
à la  d issoudre p a r l ’ o rdonnance du  5 septem bre  1816, e t les 
é lections q u i s u iv ire n t d o n n è ren t la  m a jo r ité  au p a r t i  du  centre . 
L a  C ham bre nouve lle  f i t  les lo is  nécessaires p o u r co m p lé te r 
la  C harte  : lo i é lectora le , q u i o rg a n isa it le  re n o u ve lle m e n t p a r 
c inqu ièm e e t d o n n a it les mêmes d ro its  à to u s  les électeurs 
p a y a n t 300 francs de c o n tr ib u t io n s  d irectes ; lo i du  re c ru te 
m e n t, q u i m a in te n a it le  p r in c ip e  du  service o b lig a to ire  e t assu
r a i t  l ’avancem en t à l ’ ancienneté p lu tô t  q u ’ à la  noblesse.

E n  m êm e tem ps on a r r iv a it  à rég le r les p rob lèm es financiers. 
L a  F rance  d e v a it p a ye r a u x  va in q ue u rs , en ind e m n ité s  diverses, 
une som m e g lobale  d ’ e n v iro n  qu inze  cents m illio n s  ; i l  fa u t se 
ra p p e le r la  v a le u r de l ’a rgen t, beaucoup p lus grande a lors q u ’au- 
jo u rd ’h u i, p o u r com prendre  l ’ én o rm ité  de ce tte  charge. M ais les 
finances é ta ie n t b ien  adm in is trées  ; u n  m in is tre  énerg ique et 
sensé, le  ba ro n  Lou is , a v a it  dès 1814 posé les bases du  c ré d it 
p u b lic  en d é c la ra n t que l ’É ta t  d e v a it ê tre  honnête , que la  Res
ta u ra t io n  d e v a it p rend re  à son com pte  les dettes de 1 E m p ire . 
L a  p o lit iq u e  d ’économ ie sévère p ra tiq u é e  p a r lu i  e t ses succes
seurs donna  confiance  a u x  grands banqu ie rs  é trangers, q u i se 
ch a rgè ren t de la n ce r les e m p ru n ts  necessaires au pa iem en t des 
de ttes  de guerre. Ces ré su lta ts  e t la  sym p a th ie  d ’ A le xa n d re  
a id è re n t le duc de R ich e lie u , m a lg ré  les in tr ig u e s  des u lt ra -  
ro ya lis te s , à o b te n ir  de la  conférence d ’A ix - la -C h a p e lle  la  l ib é 
ra t io n  du  te r r ito ire .  L a  tu te lle  de l ’ E u rope  su r la  F rance  p re n a it 
f in . L a  désastreuse équipée des C en t-Jou rs  é ta it  liq u id é e .

La  Sainte-Alliance et les puissances occidentales

V. —  L A  R ÉAC TIO N  E N  FRANCE (1819-1824)1.

L a  re tra ite  v o lo n ta ire  de R ich e lie u , le  25 décem bre 1818, 
laissa le rô le  p r in c ip a l à Decazes, q u i co n tin u a  la  p o lit iq u e  
m odérée. I l  ne m a n q u a it n i  d ’h a b ile té  n i de ressources e t fu t

1 Ouvrâtes a c o n s u l t e r . —  Outre les livres indiqués p. 39, voir Henry Dumolard, 
Jean p Z  m Z  et la conspiration de Grenoble (Grenoble^ 1 28 ,n-8o) ; Georges WerU 

. • i ,• ' n1,hlirain en France (Pans, 19UU, in-ou , 2e ed. retondue, 192o) ;
a -Z  f “j^ M é m o ire l de Joseph Rey, dans la Reçue historique, t. C LV II (1928),

U29i% o7 • Léonce Grasilier, L ’aventure des quatre sergents de La Rochelle (La Rochelle, 
1 Q9 Q ir\ .  FlUnhril» W. Schermerhorn, Benjamin Constant, his privale life and lus

. /• i l n rnunpnt liberal eovernement in France (Boston, 1924, in-8°) ; Beaucontribution to tue causeoj nuvru* , io ia  içon m • 4 0 0 0  0
de Loménie, La carrière politique de Chateaubriand de 1814 a 1830 (Pans, 1929, 2 vol.
in-8°).



La  réaction en France (1819-1824)

secondé p a r le  com te  de Serre, d o n t le ta len t, o ra to ire  c o n tr ib u a
au vo te  des lo is  libé ra les  su r la  presse. M ais les a ttaques le u r 
ve n a ien t des deux  côtés. Chaque re n o u ve lle m e n t p a r t ie l de la  
C ham bre a u g m e n ta it le  nom bre  des députés l ib é ra u x  ; i l  se 
fo rm a  une gauche a c tive , audacieuse, menée p a r des o ra teurs  
e t des pu b lic is te s  rem arquab les, B e n ja m in  C onstan t, M anue l, 
le  général F o y , q u i tro u v a ie n t le  m in is tè re  tro p  près des u ltra s . 
E t  ceux-c i, à le u r to u r , condu its  p a r deux  chefs hab iles, V illè le  
e t C orb ière, m u lt ip lia ie n t  les accusations co n tre  Decazes, 
lu i  re p ro ch a n t avec in d ig n a tio n  d ’a v o ir, p a r une « fournée 
de pa irs  », changé la  m a jo r ité  de la  C ham bre hau te  e t de réser
ve r sys té m a tiq u e m e n t les faveu rs  a u x  hom m es de 1 E m p ire . 
O n v i t ,  a u x  é lections de 1819, ce rta ins de leurs  pa rtisans  
a lle r, p a r e sp rit d ’o p p o s itio n , ju s q u ’ à v o te r  p o u r les cand ida ts  de 
la  gauche con tre  ceux du  m in is tè re  e t donner, p a r exem ple, 
des v o ix  à l ’abbé G régoire, l ’anc ien  co n ve n tio n n e l, q u i fu t  é lu 
dans l ’ Isère. Decazes te n a it  bon  néanm oins lo rsque , le  13 fé v r ie r  
1820, le duc de B e rry , second fils  du  com te  d ’A rto is , f u t  assas
siné p a r u n  fa n a tiq u e  so lita ire , l ’ o u v r ie r L o u ve l. L ’ é m o tion  
fu t  te lle  chez les am is des B ourbons que Lo u is  X V I I I  aban
donna son fa v o r i e t, le  20 fé v r ie r , rappe la  au p o u v o ir  le duc de 
R iche lieu .

Chargé d ’in a u g u re r une p o lit iq u e  de ré a c tio n , R ich e lie u  f i t  
suspendre p ro v is o ire m e n t la  lib e r té  in d iv id u e lle  e t la  lib e rté  
de laÿpresse ; m ais sa tâche  p rin c ip a le  fu t  de m ener à b ien  
une nouve lle  lo i é lectora le . C elle-c i é ta b lit  deux  sortes de col- 
lèges é lec to raux  : les collèges d ’a rrond issem en t e t les colleges 
de d épa rtem en t. Tous les c itoyens p a y a n t 300 francs de c o n tr i
b u tio n s  d irectes fa isa ie n t p a rt ie  des p rem ie rs , q u i n o m m a ie n t 
258 députés ; m ais u n  q u a r t d ’ en tre  eux, les p lus imposés, 
a va ie n t en o u tre  accès dans les collèges de d épa rtem en t, q u i 
n o m m a ie n t 172 députés. Ils  v o ta ie n t donc deux fo is  : ce fu t  
fa lo i du  « doub le  vo te  ». S ur les q u a tre  c o n tr ib u t io n s  d irectes 
deux seu lem ent, l ’ im p ô t fo n c ie r e t la  pa ten te , a r r iv a ie n t à 
Un ch iffre  assez élevé p o u r donne r le  d ro it  e le c to ra l ; les p ro - 
P réta ires fonc ie rs  v o ta ie n t p lu tô t  p o u r la  d ro ite , les pa tentés 
(com m erçants e t in d u s tr ie ls ) p o u r le cen tre  ou la  gauche. Comme 
la  p ro p r ié té  fonc iè re  é ta it  a lors beaucoup p lus im p o rta n te  que la  
p ro p r ié té  m o b iliè re , fo r t i f ie r  le  p riv ilè g e  p o lit iq u e  des p lus 
riches é ta it  fo r t i f ie r  la d ro ite . Les é lections de 1820 lu i  d o n 
nè ren t, en e ffe t, la  m a jo r ité  ; R ich e lie u , considéré com m e tro p  
m odéré, d u t que lques m ois après (12 décem bre 1821) céder la
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place à u n  ca b in e t de d ro ite , que Y illè le  d irigea  en fa it ,  pu is
o ffic ie lle m e n t com m e p ré s id e n t d u  conseil.

Le  tr io m p h e  de la  d ro ite  am ena les hom m es de gauche à 
l ’a c tio n  ré v o lu tio n n a ire . A  v ra i d ire , les ennem is des B ourbons 
n ’y  a va ie n t ja m a is  com p lè tem en t renoncé depuis d815. A u  
d é b u t de 1816, u n  co m p lo t, p réparé  à G renoble  p a r D id ie r, f u t  
d u re m e n t ré p r im é  ; i l  y  e u t su r d ive rs  p o in ts  du  te r i i to ir e  des 
m ouvem ents  de ré v o lte , so it spontanés, so it encouragés p a r des 
généraux ou des p o lic ie rs  sans scrupules, dés ireux de se donner 
des ra isons de sévir. Cela s’ é ta it  v u , p a r exem ple, à L y o n  en 
1817. M ais ces entreprises d ’in d iv id u s  suspects a va ie n t aép lu  au 
gros du  p a r t i  l ib é ra l. A u  co n tra ire , la  ré a c tio n  de 1820 poussa 
vers les sociétés secrètes beaucoup d ’hom m es de to u te s  les 
classes, q u i ju g e a ie n t lé g it im e  la  lu t te  con tre  une ro y a u té  
imposée p a r la  c o a lit io n  européenne. P a rm i les m ili ta n ts  les 
uns é ta ie n t des jeunes gens, passionnés p o u r la  lib e rté  ; les 
autres d ’ anciens o ffic ie rs, demeurés fidèles au cu lte  de JNapo- 
léon. i ls  e u re n t d ’ abo rd  que lque  pe ine à s’ en tendre , m ais le u r 
ha ine  com m une des u ltra s  les rapp rocha , les nouvelles des 
ré v o lu tio n s  d ’ Espagne e t de N aples les p iq u è re n t d non- 
n e u r ; e n fin  la  m o r t de N apo léon  (5 m a i 1821), fa is a n t ta ire  
to u te s  les c ritiq u e s  de ses adversa ires, acheva de les u n ir .

U n  a v o c a t ré p u b lic a in  de G renoble , Joseph R e y  ̂ t r a v a i l la i t  
depuis quelques années à déve lopper, sous le nom  d ’ « U n io n  », 
une société secrète de caractère  in te rn a tio n a l, au m o m e n t mêm e 
où quelques jeunes Paris iens, u t i l is a n t  la  to lé rance  accordée à 
la  franc-m açonne rie , fo rm a ie n t la  loge des « A m is  de la  V é
r i té  ». Ce fu re n t les deux foyers d ’u n  co m p lo t que le  gouverne
m e n t d é c o u v r it le  19 a o û t 1820, a v a n t qu  i l  e û t éclaté. B ie n 
tô t  que lques jeunes ré p u b lica in s , en tre  autres B aza rd  e t B û 
chez, o rgan isè ren t, à l ’ exem ple des Ita lie n s , la  « C harbonnene », 
d o n t l ’existence é ta it  signalée au d é b u t de 1822 dans tre n te - 
c in q  dépa rtem en ts  ; des hom m es de h a u t rang , com m e L a fa y e tte  
e t M anue l, f ig u ra ie n t p a rm i les chefs. M ais une po lice  v ig ila n te , 
assistée de n o m b re u x  agents p rovoca teu rs , s u rv e illa it  les o ffic ie rs 
e t les sous-offic iers dangereux. E n  1822, à S aum ur, à B e lfo r t, à la  
R oche lle , des te n ta tiv e s  insu rrec tionne lles  échouèrent e t fu re n t 
chaque fo is  pun ies p a r des exécu tions cap ita les. E n  mêm e tem ps 
la  presse ligo tée  depu is deux  ans p a r la  censure, é ta it  soum ise à 
une no u ve lle  lo i p lus sévère ; la  ju risp ru d e n ce  des tr ib u n a u x  l ’ag
g rava  en a u to r is a n t la  suspension, v o ire  la  suppression d ’u n  jo u r 
n a l, à ra ison  s im p le m e n t d e ,la  tendance  générale de ses a rtic le s .

La  Sainte-Alliance et les puissances occidentales
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La réaction en France (1819-1824)

L a  guerre d ’ Espagne, en 1823, re n d it  de l ’ espoir a u x  consp i
ra teu rs  : l ’arm ée frança ise  n ’a lla it-e lle  pas, com m e celles d ’ Es
pagne et de N aples, se sou lever con tre  les B ou rbons ? Cet espoir 
fu t  déçu ; la  cam pagne, fac ile  e t heureuse, réconc ilia  l ’ armée 
avec la  dynas tie . U ne  nouve lle  C ham bre, a p p a rte n a n t presque 
to u t  en tiè re  à la  d ro ite , e t autorisée p a r une lo i spéciale 
à siéger pen d a n t sept ans, g a ra n tissa it u n  lo n g  p o u v o ir  à la  
réa c tio n  quand  Lou is  X V I I I  m o u ru t (16 septem bre  1824). 
L ie n  que ce m onarque  égoïste e t in d o le n t e û t cessé depuis 
deux ans de rés is te r à le u r p o lit iq u e , les u ltra -ro y a lis te s  fu re n t 
heu reux  de v o ir  le u r  chef de ve n ir le  ro i Charles X . Q u a n t à 
l ’ a ve n ir de la  dynas tie , on le  c ro y a it assuré depuis 1820 p a r la  
naissance du  fils  pos thum e  d u  duc de B e rry , « l ’e n fa n t du  
m ira c le  », le  duc de B o rdeaux .
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C H A P IT R E  I I I

L E S  V IC T O IR E S  D E  L A  S A I N T E - A L L I A N C E 1

Tous les pays de l ’ E u rope  cen tra le  e t m é rid io n a le  a va ie n t 
a ccu e illi avec jo ie  la  chu te  de N apo léon  ; m ais p a r to u t la  décep
t io n  fu t  g rande quand  on v i t  s’ é ta b lir , au  nom  de la  lé g it im ité  
ou d u  d ro it  p u b lic , des ty ra n n ie s  m esquines e t ré trogrades. 
L a  colère q u i g ra n d issa it chez les é tu d ia n ts , chez les bourgeois 
lib é ra u x , chez les o ffic ie rs, am ena ta n tô t  de sim ples m am ies- 
tâ t io n s  ino iïens ives, ta n tô t  de vé rita b le s  com p lo ts  organises p a r 
les sociétés secrètes.

M e tte rn ic h  a v a it  essayé v a in e m e n t p e n d a n t quelques années 
de c o n v e rt ir  les souvera ins a lliés, s u r to u t A le xa n d re , au  p r in 
cipe de l ’a c tio n  com m une con tre  le lib é ra lism e  ; les événem ents 
fa v o r is è re n t ses desseins, e t la  S a in te -A llia n ce  d e v in t une 
lio-ue des ro is  co n tre  les ré v o lu tio n s . E lle  re m p o rta  des v ic to ire s  
fac iles, ca r les consp ira teu rs  n ’a v a ie n t p o u r eux n i le  nom bre  
n i l ’ e sp rit d ’o rg a n isa tio n  ; ils  ne p a rv in re n t p o in t à secouer la  
pass iv ité  des masses popu la ires . V a incus, ils  d u re n t p rend re  la  
fu ite , e t l ’ E u rope  co n n u t u n  spectacle q u ’ elle a l la i t  souven t 
re v o ir , ce lu i de ré fug iés p o lit iq u e s  e rra n t d ’ u n  pays à 1 a u tre , 
ch e rch a n t u n  asile d ’ où la  po lice  des gouvernem ents  va inqueu rs  
s’ a p p liq u a it  à les déloger.

j  _ LA  R ÉAC TIO N  E N  A L L E M A G N E  (1815-1820)*.

L ’ A llem agne  fo rm a it  depuis 1815 la  « C o n fédé ra tion  ge r
m a n ique  » L a  D iè te  de F ra n c fo r t, q u i a v a it  m iss ion  de la  d ir ig e r, 
n ’o u v r i t  ses séances q u ’ à la  f in  de 1816 e t se r id ic u lis a  presque

, „  A c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages, déjà indiqués p. 5 et
qt)1 'd ? 'lïRvon Srbik Waliszewski, Webster et Charléty, ajouter Bolton K ing , A  History 
3 9  de n .v o n b rb ik  vvan 2 vol. in -8 »), trad. française (Paris, 1901, 2  vol. m-8 o).
o jIM u m  unUy ^  ^  ^  ^  et page 1 3

p’ 0 uYRA . i rocueil dirigé par Herman Haupt, Q ue llen und Darstellungen
d faut, aJ“ u^  ^B urschenschaft und der deutschen Einheitsbewegung (Heidelberg, 
r 91019S28 ÎÏ voT fn-8 » . Voir particulièrement, au t. H I  l'étude de Fraenkel sur 
1  , 1928, , tes IMännerbund und Jünglmgsbund et, au t. V II ,  plusieurs
bTo^aphietdont f i ä  est celle de Karl Folien. Voir aussi Paul Haake, Johann
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La  réaction en Allemagne (1815-1820)

a u ss itô t p a r son fo rm a lism e  e t son im pu issance. T im id e  ré u 
n io n  de p lé n ip o te n tia ire s , e lle ne d é c id a it r ie n  sans en ré fé re r 
à leurs m a îtres  ; e t p lus ieurs  p e tits  p rinces a im a ie n t à fa ire  
a tte n d re  le u r adhésion p o u r b ien  a ff irm e r le u r souvera ine té . 
E n  o u tre , ce tte  D iè te  ge rm an ique  é ta it  ou ve rte  a u x  délégués 
de souverains é trangers, com m e les ro is  de D a n e m a rk  e t des 
Pays-Bas. Ce n ’é ta it  à aucun  degré le gouve rnem en t a c t if  
e t n a tio n a l ¿garan ti a u x  p a tr io te s  en 1813.

O n le u r a v a it  aussi p rom is  des c o n s titu t io n s , ca r le  m o u ve 
m e n t de 1813 é ta it  l ib é ra l a u ta n t que n a tio n a l. Le  g rand -duc  
de S axe -W e im ar, l ’a m i de Goethe, fu t  le  p re m ie r à te n ir  paro le . 
M ais to u s  les l ib é ra u x  d ’A llem agne  a tte n d a ie n t avec im p a tie n ce  
la  décis ion de la  Prusse. Le  chance lie r H a rdenbe rg , en e ffe t, 
songeait depuis p lus ieurs  années à une re p ré se n ta tio n  n a tio n a le , 
e t, au congrès de V ienne , i l  a v a it  proposé à F ré d é ric -G u illa u m e  
de la  donner le jo u r  de sa re n trée  solennelle  à B e r lin . I l  se f i t  
p lus pressant encore après le  re to u r de 1 île  d E lbe  e t o b t in t  
du  ro i u n  é d it en da te  du  22 m a i 1815, p a r leque l F ré d é ric - 
G u illaum e  p ro m e tta it  e n fin  « à la  n a tio n  prussienne » de lu i  
donner une c o n s titu t io n  « au m oyen  d  u n  acte é c r it ». L iv ré  
à la  p u b lic ité  quelques jo u rs  après W a te r lo o , l ’ é d it de 1815 
suscita de grandes espérances ; m ais les m ois passèrent e t la  
c o n s titu t io n  ne v in t  pas. U ne lu t te  sourde e t o p in iâ tre  se 
P o u rsu iva it dans l ’ en tourage de F ré d é ric -G u illa u m e  en tre  le  
chancelier, to u jo u rs  in f lu e n t , e t le p a r t i  a b so lu tis te , q u i se 
m é fia it de ce « ja c o b in  ». Les féodaux  accep ta ien t, encoura 
geaient les ré form es a d m in is tra tiv e s , p ropres à fo r t i f ie r  le 
gouvernem ent e t à déve loppe r la  richesse p u b liq u e  ; ils  repous
sa ient les ré form es sociales, e t p lus encore les change
m ents p o lit iq u e s . Grâce à eux  le  m onarque , a jo u rn a n t la  
c o n s titu t io n , se bo rna  p ro v iso ire m e n t à créer u n  Conseil d ’ E ta t

(1817). . • , TLes hommes qui avaient soulevé la jeunesse contre INapoleon 
ôyaient avec indignation les princes allemands oublier leurs 

engagements. Jahn clamait sa déception à ses gymnastes ; Arndt, 
Guerres protestaient par la plume, si bien que dès 1816 le célèbre

Peler Friedrich Ancillon und Kronprinz Friedrich-Wilhelm IV  von Preussen (Mumch, 
1920, in-8 °) ; List, Der Kamp/  ums gute alte Recht, 1815-1819 (Tübingen, 1912 m-8 ” ) ; 
I “regizer, Die politischen Ideen des K arl Folien (Tübingen, 1912, m-8 °, de la collection 
des « Beiträge zur Parteigeschichte », dirigée par Ad. Wahl). Ajouter les monographies 
très intéressantes de Karl-Alex, von Müller, Karl-Ludwig Sand (Munich, 1925, in-8 ), 
et» du même, Görres i i \  Strassburg (Stuttgart, 1926, in-8°).
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jo u rn a l de Gœrres, le  M ercure  rhénan, f u t  supp rim é . L a  jeunesse 
p a rta g e a it les sen tim en ts  de ses m a îtres . Les é tu d ia n ts  revenus 
de la  guerre  a va ie n t, à la  f in  de 1814, fondé  dans les v ille s  
u n ive rs ita ire s  des « sociétés a llem andes », inspirées de l ’e sp rit 
d u  Tugend-B und . E n  1815 des fo n c tio n n a ire s  prussiens, p a r
tisans de H ardenbe rg , les encouragèrent à a g ir con tre  N apo léon 
re n tré  en F rance, e t con tre  le  p a rtic u la ris m e  ré a c tio n n a ire  en 
A llem agne. De là  s o r t ire n t les sociétés de Burschen, q u i v o u la ie n t 
d é liv re r les U n ive rs ité s  des « corps », v ie ille s  associations d  é tu 
d ia n ts  à l ’ e sp rit é tro it ,  u n iq u e m e n t occupées de beuveries 
e t de duels. L a  Burschenschaft le u r opposa u n  id é a l ancien 
e t nouveau  à la  fo is , m élange de ro m a n tism e  e t de lib é ra 
lism e.

C’est à l ’ U n iv e rs ité  d ’ Iéna q u ’ é ta it  née la  p lus a c tive  de 
ces nouvelles sociétés, sous l ’œ il in d u lg e n t du  g rand -duc  de 
S axe -W e im ar e t à T a rd e n t appe l du  professeur Luden . E lle  fu t  
im ité e  a ille u rs , e t ces g roupem ents c o m m u n iq u a n t l ’ u n  avec 
l ’a u tre  f in ire n t p a r fo rm e r une v é r ita b le  con fédé ra tion . L o in  
d ’ê tre  une société secrète, la  Burschenschaft se p la is a it à é ta le r 
ses costum es « te u to n iq u e s  », ses bannières no ir-ro u g e -o r, ses 
m a n ife s ta tio n s  puériles, m ais animées p a r u n  a rd e n t p a tr io 
tism e . L a  société d ’ Iéna organisa la  fê te  de la  W a rtb o u rg  
(17 oc tob re  1817), p o u r cé lébrer à la  fo is  la  v ic to ire  de L e ip z ig  
e t le  tro is iè m e  centena ire  de L u th e r  ; de to u te s  les U n ive rs ité s  
on a cco u ru t à ce tte  g rande cérém onie, q u i se te rm in a  p a r 
u n  au toda fé  de sym boles e t d ’ écrits  réac tionna ires . Cela s u ff it  
p o u r am ener une répression e t p o u r e ffra ye r les princes a lle 
m ands. P lus ieurs  p a rm i eux n ’en c o n tin u è re n t pas m oins à 
user de m énagem ents envers le libé ra lism e . Les souvera ins du  
sud, p o u r a ff irm e r le u r a u to n o m ie  e t s’ a tta c h e r leurs su je ts, 
o c tro y è re n t des c o n s titu tio n s  : la  B a v iè re  e t Bade e u ren t la  
le u r en 1818 ; le W u rte m b e rg  les im ita  en 1819, après une 
longue  résistance menée p a r les fé o d a u x  fidèles au et bon  v ie u x  
d ro it  ». A  B e r lin , I ia rd e n b e rg  espéra it encore fa ire  p ré v a lo ir  
ses vues. L a  Burschenschaft co n tin u a  d ’ê tre  to lé rée  dans la  p lu 
p a r t  des É ta ts .

L ’U n iv e rs ité  de Giessen a v a it  seule u n  p e t i t  groupe d ’é tu 
d ia n ts  d ’ ex trêm e-gauche, dom iné  p a r l ’énergique pe rsonna lité  
de K a r l  F o lle n , u n  ra d ic a l d o c tr in a ire , p a rtis a n  de la  R é p u 
b liq u e , apô tre  du  ty ra n n ic id e  e t de la  p ropagande p a r le  fa it .  
Ce fu re n t p e u t-ê tre  ses enseignem ents q u i, le  23 m ars 1819, déci
d è ren t Sand, u n  jeune  é tu d ia n t en théo log ie , fa ib le  d ’ esp rit,
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à p o igna rde r K o tzebue , l ’ é c riva in  connu  com m e in fo rm a te u r 
du  ts a r  ; des centa ines de le ttre s  fé lic itè re n t le  m e u r tr ie r  
d o n t, peu après, u n  é tu d ia n t en pha rm ac ie  de Nassau te n ta it  
de renouve le r le geste sur la  personne du  chef du  gouve rnem en t 
loca l. Ces deux  crim es e t ce tte  e x a lta tio n  ju v é n ile  fo u rn ire n t 
à M e tte rn ic h , en lu i  assuran t le  concours de la  Prusse, l ’ occasion 
depuis long tem ps a tte n d u e  d ’organ iser une lig n e  des princes 
con tre  les ré vo lu tio n n a ire s . F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  v in t  le  
fé lic ite r  de sa c la irvo ya n ce  e t, to u t  en conse rvan t H a rd e n b e rg  
com m e m in is tre , écouta de p lus en p lus les av is  de W ittg e n -  
s te in , le po rte -p a ro le  du  p a r t i  féoda l.

Le  chance lie r a u tr ic h ie n  p u t  a lors convoquer les représen
ta n ts  des p r in c ip a u x  É ta ts  a llem ands à la  conférence de Carls- 
b a d  (a u jo u rd ’h u i K a r lo v y  V a ry ) en a o û t 1819 e t fa ire  a d o p te r 
des réso lu tions  que la  D iè te , o u b lia n t sa le n te u r accoutum ée, 
tra n s fo rm a  a u ss itô t en décrets fédé raux . L ’ a p p ro b a tio n  de la  
G rande-B re tagne  ob ligea la  Russie à la isser fa ire . L a  B u r-  
schenschaft e t les sociétés de g ym n a s tiq u e  insp irées p a r J a h n  
fu re n t d issoutes ; des cu ra teu rs  fu re n t nom m és p o u r s u rv e il
le r  les U n ive rs ité s , des censeurs p o u r m useler la  presse. M e t
te rn ic h  e û t v o u lu  fa ire  d isp a ra ître  les c o n s titu tio n s  dans l ’A lle 
m agne du  sud ; ne p o u v a n t a lle r si lo in , i l  com p lé ta  d u  m oins 
l ’ œ uvre de C arlsbad p a r la  conférence des princes a llem ands à 
V ienne  (1820). C elle-c i p u b lia  u n  « acte  f in a l » q u i, p a r une 
étrange c o n tra d ic t io n , a ff irm a it la  souvera ine té  des princes, 
m ais le u r  in te rd is a it  d ’accorder a u x  peuples des lib e rté s  
excessives ; i l  l im i t a i t  s u r to u t les a tt r ib u t io n s  des C ham 
bres e t la  p u b lic ité  de leurs débats. Le  ro i  de W u rte m b e rg , 
q u i essaya it de rés is te r, se v i t  abandonné p a r son beau- 
frè re  A le xa n d re .

L a  conférence de C arlsbad a v a it  aussi créé la  com m ission  
fédéra le  de M ayence, chargée de fa ire  une enquête « su r l ’ o r i
g ine e t les ra m ific a tio n s  des menées ré vo lu tio n n a ire s  e t des 
associations dém agogiques ». C ette  com m ission  tra v a il la  p lu 
sieurs années sans a r r iv e r  à d é c o u v rir  des com p lo ts  caractérisés ; 
m ais les rense ignem ents q u ’ elle re c u e ill it  su r les m a n ife s ta 
tions  les p lus anodines de la  jeunesse libé ra le  p e rm ire n t a u x  
d ivers É ta ts  de les p u n ir . L a  Prusse en p a r t ic u lie r  s’acharna 
contre  les « démagogues » ; beaucoup de jeunes gens fu re n t 
condam nés à douze ou qu inze  ans de forteresse ; J a h n  fu t  
em prisonné, A rn d t  p e rd it  sa cha ire  à l ’U n iv e rs ité  de B o n n , 
Goerres d u t se ré fu g ie r à S trasbou rg . Ceux q u i ne v o u la ie n t
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p o in t o b é ir fo rm è re n t des sociétés secrètes, m a is  sans élan e t 
sans fo rce  ; d ’ au tres passèrent à l ’ é trange r.

Les victoires de la Sainte-Alliance

U  _LES RÉVOLUTIO NS DANS L A  P É N IN S U LE  IB É 

R IQ U E (1815-1822) 1.

Si l ’A llem agne  é ta it  dom ptée  en 1820, l ’Espagne in s p ira it  
a lors des c ra in tes à to u s  les souvera ins, des espérances à tous  les 
m écon ten ts . F e rd in a n d  V U ,  lib é ré  p a r N apo léon , é ta it  re n tre  
dans son ro ya u m e  le 22 m ars 1814, après a v o ir  adresse aux  
Cortès des le ttre s  évasives e t b ie n ve illa n te s . L  en thousiasm e 
q u i a c c u e illit « le  B ien -a im é  », « le  Long tem ps-dés iré  », le  décida 
b ie n tô t à je te r  le  m asque e t à su p p rim e r la  c o n s titu t io n  de 1812 ; 
i l  ré ta b li t  l ’ abso lu tism e, avec l ’ a p p ro b a tio n  des paysans, des 
m oines, de to u te  la  v ie il le  Espagne, encore frém issan te  de sa 
lu t te  con tre  les in n o v a tio n s  im p ies  des F rança is . M ais la  guerre 
a v a it  f a i t  n a ître  u n  p a r t i  l ib é ra l, q u i a im a it la  c o n s titu t io n  de 
1812 com m e les l ib é ra u x  de F rance  a im è re n t b ie n tô t la  C harte . 
Ce p a r t i  tro u v a  des appu is  dans les v ille s  m a rit im e s  q u i, pen 
d a n t la  crise, a v a ie n t eu l ’ occasion de se gouve rne r elles-m êmes, 
e t chez beaucoup d ’ o ffic ie rs q u i ve n a ie n t de m ener une v ie  
l ib re  e t g lorieuse à la  tê te  des gué rillas . C é ta ie n t là  les anciens, 
les « hom m es de 1812 », q u i, a y a n t app ris  à conna ître  la  v ie  
p o lit iq u e , co n s titu è re n t le  g roupe des « m odérés ». Le  lib é ra lism e  
v i t  aussi v e n ir  à lu i  les jeunes, g rand is  en p le in  tu m u lte , fa n a 
tiq u e s  de progrès, ig n o ra n t l ’ é ta t rée l de l ’ Espagne ; ce fu re n t 

les (( exa ltés  ))•
F e rd in a n d  s’ en to u ra  d ’ une basse c a m a rilla  q u ’ i l  é ta it  le 

p re m ie r à m é p r is e r ; en tre  1814 e t 1820 i l  changea tre n te  fo is  
de m in is tre s , co n d a m n a n t presque to u jo u rs  a x e x il ou  a la  
p riso n  les fa v o r is  disgraciés. Les l ib é ra u x  pourchassés consp i
rè re n t dès 1815, p r ire n t  les arm es ; la  répression  fu t  s i crue lle  
que les gouvernem ents  de F rance  e t de G rande-B re tagne  se

1 O ü v k a g e s  a  consulter. —  Hermann Baumgarten, Geschichte Spamens (Leipzig, 
,8 6 5 -,» ,.. 8 » , .  ,.-»••

encoreTnd^ensables. I l  y a de bons résumés dans Butler Clarke, Modem Spam, 1815- 
1898 (Cambridge 1906 in-8 °), et dans le chapitre rédigé par Rafael Altamira (jusqu en
18451 n o u r la c ’ambridTe modem History, t. X  (Cambridge, 1906, in-8 «), chap. vu. 
1845) pour la Gambnag.e rut¡aj Fernando y i l  rey constitucional (Madrid, 1922,
in-8 °P e t'su rto u t1 Jerónimo Becker, Historia de las relaciones de España durante el 
• ,J y , Y  . T. 7 0  nn istte  (Madrid, 1924, in -8 °). — Sur le Portugal, le meilleur ouvrage

contemporáneo (Lisbonne, 1881, 2 vol. in-8 »,, 
plusieurs fois réédité depuis avec de nombreuses corrections.
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déc idèren t à p ro te s te r. F e rd in a n d  s’ en in q u ié ta  peu, ca r l ’ en
voyé  du tsa r, T a tis tc h e v , u n  a g ita te u r dans le  genre de Pozzo d i 
B orgo, lu i  p ro m e tta it  le  concours sans réserve d ’A le xa n d re .

Le  souve ra in  espagnol v o u lu t  p ro f ite r  de ce concours p o u r 
soum e ttre  les colonies d ’A m é riq u e . I l  ré u n it  à ce t e ffe t une arm ée 
de 20.000 hom m es à C ad ix . M ais les troupes é ta ie n t m a l com 
mandées, liv rées  à la  paresse e t au  désordre ; à leurs y e u x , 
l ’envo i en A m é riq u e  é q u iv a la it à une d é p o rta tio n  pénale. 
T rava illées  p a r la  p ropagande in lassab le  des l ib é ra u x  q u i 
rem p lissa ien t les loges m açonn iques d ’A nda lous ie , elles se 
la issèren t e n tra în e r d ’a u ta n t p lus a isém ent que beaucoup 
de leurs o ffic ie rs s’y  é ta ie n t eux-m êm es fa i t  a d m e ttre . U n  
de ceux-c i, R iego, donna le  s igna l de la  ré v o lte  le  1er ja n v ie r  
1820 ; sa te n ta t iv e , après u n  échec in it ia l ,  p ro vo q u a  en f in  
de com pte  le sou lèvem en t de la  Corogne, pu is  d ’au tres v ille s  
q u i, m a lg ré  l ’o p p o s it io n  des cam pagnes, f ire n t tr io m p h e r la  ré v o 
lu t io n . F e rd in a n d  d u t ré ta b lir  la  c o n s titu t io n  de 1812 ; i l  ju ra  
to u t  ce q u ’ on  v o u lu t.  U n  m in is tè re  fo rm é  de m odérés rappe la  
les bann is , lib é ra  les p risonn ie rs  p o lit iq u e s  e t com m ença, 
d ’ accord avec les Cortès, les ré fo rm es urgentes.

M ais les deux  p a rt is  extrêm es l ’ a tta q u è re n t b ie n tô t l ’ u n  e t 
l ’a u tre . A  gauche les « exa ltés », m u lt ip l ia n t  les m a n ife s ta tio n s  
th é â tra le s  e t v io le n tes , s u r to u t con tre  le  clergé, c réa ien t dans 
les sém inaires des chaires d ites  « chaires de c o n s titu t io n  », g lo 
r if ia ie n t R iego, ce r id ic u le  soudard  grisé p a r son tr io m p h e  ; à 
d ro ite  le  p a r t i  <c a pos to lique  », m ené p a r le général des F ra n 
ciscains, poussan t les paysans à défendre  le  ro i m a r ty r ,  p ro 
te s ta it  co n tre  les lo is  q u i ré d u isa ie n t le  nom bre  des couvents 
e t l ’ é tendue des biens de m a in m o rte , fa v o r is a it e n fin  les «purs », 
q u i o rg an isa ien t à la  fro n tiè re  du  n o rd  u n  p e t i t  gouve rnem en t 
co n tre -ré vo lu tio n n a ire , la  Régence d ’U rge l. Les é lections de 
1822 assurèrent la  m a jo r ité  a u x  « exa ltés », e t R iego, que le  
u iin is tre  de la  guerre  a v a it  re levé  de son com m andem en t, 
fu t  cho is i com m e p ré s id e n t p a r la  nouve lle  C ham bre. E n  1822 
d  appa ra issa it com m e le m a ître  de la  s itu a tio n . I l  m u l t i 
p l ia i t  les mesures extrêm es, o b lig e a n t les modérés à déserte r 
la  v ie  p o lit iq u e , ta n d is  que le  ro i,  c o n tra in t à une p o lit iq u e  
de résistance passive, ne cédan t que peu à peu, e x c ita it  sous 
^aain les ém eutes, a fin  de gagner d u  tem ps e t de la isser à la  
S a in te -A llia n ce  le cham p lib re  p o u r une in te rv e n t io n .
. A u  P o rtu g a l la  s itu a tio n  de la  ro y a u té  n ’ é ta it  pas m oins 
^ c e r ta in e . L e  ro i Jean  V I ,  ré fu g ié  au  B ré s il p o u r échapper à
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N apo léon , y  é ta it  resté  m a lg ré  la  f in  des guerres, la issa n t en 
E u ro p e  le p o u v o ir  c iv i l  à une régence, le p o u v o ir  m ili ta ire  au 
généra l ang la is  B eresfo rd . L a  régence a v a it  v o u lu  m a in te n ir  
le  despotism e e t fra p p e r d u re m e n t les sociétés secrètes. M ais 
ce lles-ci v ire n t  v e n ir  à elles en masse les o ffic ie rs, que les 
rig u e u rs  de B e resfo rd  e t l ’a rrogance dédaigneuse de son é ta t- 
m a jo r  ang la is a v a ie n t p ro fo n d é m e n t ir r ité s . B eres fo rd  a v a it  eu 
l ’ im p ru d e n ce  de p a r t ir  p o u r le  B ré s il ju s te  au m o m e n t où 
la  ré v o lu t io n  tr io m p h a it  à M a d r id  ; quelques o ffic ie rs  sou le
v è re n t les troupes à P o rto , d ’ autres à L isbonne  (a o û t 1820). 
U n  g o uve rnem en t p ro v iso ire  se fo rm a , q u i décida la  convoca
t io n  des Cortès e t p ro m it  l ’ obéissance au ro i,  p o u rv u  q u  i l  
re v în t en E u ro p e  ; m ais en m em e tem ps les Cortes a va ie n t 
réd igé  une c o n s titu t io n  su r le  m odèle  espagnol. A c c e p ta n t le 
fa i t  accom p li, Jean V I  v e n a it e n fin  de re n tre r  à L isbonne  
en 1821.

I I I .  —  LES R ÉVO LU TIO NS E N  IT A L IE  (1815-1820)1.

Le  succès de la  ré v o lu tio n  espagnole p ro d u is it  éga lem ent 
son e ffe t en Ita lie . Beaucoup d ’ Ita lie n s  s’ i r r i ta ie n t  depuis 1815 
de v o ir  l ’A u tr ic h e  d o m in e r le u r pays, les princes ré ta b lir  les 
p riv ilè g e s  de la  noblesse e t du  clergé ; les m écon ten ts  se g ro u 
p è re n t dans les sociétés secrètes. P e n d a n t des siècles Guelfes 
e t G ibe lins , B lancs e t N o irs  a v a ie n t conspiré  les uns co n tre  les 
au tres dans les v ille s  lib re s  ; p lus ta rd  la  franc-m açonnerie  a v a it 
ré ve illé  le  g o û t p o u r les associa tions m ystérieuses. Quelques- 
unes é ta ie n t an té rieu res à 1815 ; d ’au tres n a q u ire n t ensu ite , 
avec des rite s  com p liqués e t des cérém onies d ra m a tiques , fa ites  
p o u r im press ionne r les no u ve a u x  m em bres. P a rm i eux i l  y  a v a it  
des ag ités, sédu its  p a r le  m ys tè re , m ais incapab les d u n  e ffo r t 
sé rieux e t s u iv i ; des c rim in e ls , com m e ceux q u i fo n d è re n t à 
N ap les une  assoc ia tion  d ’ assassins ; des p a tr io te s , résolus à 
b ra v e r tous  les dangers p o u r fa ire  tr io m p h e r  le u r id é a l généreux.

C haque É ta t  posséda it ses groupem ents  p a rt ic u lie rs , car

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — A. Luzio a renouvelé l ’histoire de cette époque
par de nombreuses publications érudites, énumerées a la suite de son livre, Garibaldi. 
Cavour, Verdi (Turin, 1924, in-16). On lu i en doit encore plusieurs autres depuis, 
Comme tableau d'ensemble, vo ir Italo Rauhch, Sloria del nsorgimenlo pohlicod Itaha  
t. I  (Bologne [1920], in -8 °). Cf. A. Segre, Vittono Emmanuele I  (Turin,1928, in-8 °). 
On trouvera un bon résumé dans G. Bourgin, La formation de l umte italienne (Pans, 
1929, in-16, de la « Collection Armand Colin » .
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l ’ idée de l ’u n ité  ita lie n n e , lancée p a r le  ro i  J o a ch im  en 1815, 
é ta it  encore peu com prise. L a  F é d é ra tio n , au  P ié m o n t, v o u lu t 
créer u n  É ta t  de la  H a u te - I ta lie , q u i se ra it fédéré avec ceux de 
la  pén insu le . L a  Société des Guelfes, à B o logne, ju ra  de lu t te r  
p o u r l ’ indépendance, p o u r la  c o n s titu t io n . Le  p lus  fa m e u x  
g roupem en t ita lie n , la  C harbonnerie  n a p o lita in e , q u o iq u ’ i l  p ré 
te n d ît re m o n te r au  x i e siècle, é ta it  beaucoup p lus récen t ; 
son nom , q u i lu i  v e n a it p e u t-ê tre  d ’une assoc ia tion  secrète de 
F ranche-C om té, n ’a v a it  com m encé à fra p p e r l ’a tte n tio n  q u ’au 
tem ps de M u ra t. H o s tile  a u x  F rança is  com m e le Tugend- 
B und , i l  se to u rn a  ensu ite  com m e lu i  con tre  la  ré a c tio n  abso lu 
tis te . Chaque société a v a it  a ins i une o rg a n isa tio n  p rop re , 
m ais en m êm e tem ps é ta it  souven t en correspondance avec les 
sociétés analogues des au tres pays ; à Genève, p a r exem ple, 
le v ie u x  B u o n a rro t i,  l ’anc ien  com pagnon de B abeu f, to u t  en 
d o n n a n t des leçons de m usique , se rva it de ben  en tre  les consp i
ra teu rs  de ses deux  pa tr ie s , la  F rance  e t l ’ I ta lie .

F e rd in a n d  I er, ro i des D eux-S ic iles , é ta it  le  d igne  p a re n t de 
F e rd in a nd  V I I  d ’ Espagne. Sa p ro c la m a tio n  de Messine (20 m a i 
1815) a v a it  p rom is  une a m n is tie  générale a ins i que le m a in tie n  
des ré form es sociales des deux ro is  frança is . M ais lo rs q u ’ i l  
eu t fa i t  fu s il le r  M u ra t sur la  p lage du  P izzo, i l  re s tau ra  le  
despotism e, l ’ in é g a lité , le  p o u v o ir  de l ’ Ég lise  ; la  S ic ile  m êm e 
P e rd it les lib e rté s  accordées p a r les A n g la is . Le  m in is tre  de la  
Police, Canosa, c o m m it de te lles  v io lences que les représentan ts  
de l ’A n g le te rre  e t de la  Russie ex igè ren t son re n vo i. Les fa vo r is  
changeant sans cesse, in a u g u ra n t chacun une p o lit iq u e  nou ve lle , 
exaspéra ien t l ’arm ée, où les o ffic ie rs, d iv isés long tem ps en deux 
clans r iv a u x , m u ra tis te s  e t bou rbon iens , se ré co n c iliè re n t dans 
uue a n tip a th ie  com m une con tre  l ’a rb itra ire . Les nouvelles 
d ’ Espagne f ire n t h â te r la  p rise  d ’arm es, q u i ne re n co n tra  a u 
cune résistance ( ju i l le t  1820) ; le  général Pepe, devenu^ le 
chef du  m o u ve m e n t, tro u v a  le  ro i p rê t à fa ire  to u t  ce q u ’on 
lo i  d e m anda it. Ic i  encore ce fu t  la  c o n s titu t io n  espagnole de 
1812 q u i s e rv it de m odèle.

Les événem ents de N aples causèrent une grande é m o tion  
dans to u te  l ’ I ta lie , m ais n u lle  p a r t  a u ta n t q u ’au P ié m o n t. 
Le  v ie u x  ro i V ic to r-E m m a n u e l I er, long tem ps ré fug ié  en S a r
daigne, é ta it  re n tré  à T u r in  en 1814 au m ilie u  de l 'e n th o u 
siasme généra l ; m ais, p a re il à l ’ é lec teu r de Hesse, i l  v o u lu t 
R établir les choses au p o in t où  elles é ta ie n t a v a n t le  tem ps 
des F rança is . O n  v i t  donc re p a ra ître  l ’a rb itra ire  p a tr ia rc a l,
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les p riv ilè g e s  n o b ilia ire s  assurés p a r le  d ro it  d ’aînesse, les 
couven ts  in n om brab les . L a  classe m oyenne e t les gentilshom m es 
l ib é ra u x  s’ en fa t ig u è re n t v ite . Les p a tr io te s  é ta ie n t in d u lg e n ts  
p o u r le  v ie u x  souve ra in , si l ie r  d e v a n t l ’A u tr ic h e  ; m ais ils  
m ire n t leu rs  espérances dans son cousin  C h a rle s -A lb e rt, le  jeune  
p rin ce  de S avo ie -C arignan  q u i, élevé à P a ris  e t à Genève en 
p le in e  v ie  m oderne, c r i t iq u a it  la  cou r surannée de T u r in  avec 
une lo q u a c ité  im p ru d e n te .

IV . —  LES CONGRÈS D E  TROPPAU E T  DE L A IB A C II  
E T  L A  R ÉAC TIO N  E N  IT A L IE  (1820-1825)1.

M e tte rn ic h  d is a it v o lo n tie rs  que l ’ I ta lie  n ’est q u ’une expres
s ion géograph ique ; i l  la  co n s id é ra it com m e dévo lue  to u t  
en tiè re  au p ro te c to ra t a u tr ic h ie n , m a lg ré  les résistances que 
p o u v a ie n t te n te r  la  Sarda igne ou la  papau té . L ’ Espagne et 
le  P o rtu g a l é ta ie n t lo in , isolés dans le u r pén insu le  ; on p o u v a it 
a tte n d re  a v a n t de s’occuper d ’eux. M ais l ’ exem ple de N aples 
é ta it  dangereux, m êm e p o u r le  ro ya u m e  lo m b a rd -v é n it ie n  que 
la  po lice  s ig n a la it com m e dé jà  co n ta m in é  pa rle s  sociétés secrètes. 
N ’a v a it-o n  pas dû  com m encer dès 1819 des pou rsu ites  con tre  
les ca rbona ri vé n itie n s  ? C astlereagh conse illa  au chance lie r 
a u tr ic h ie n  d ’ a g ir v i te  e t seul à N aples, en in v o q u a n t les in té 
rê ts  de son em pereur. M ais le  g rand  d ip lo m a te  v o u la it  fa ire  
accepter p a r la  S a in te -A llia n ce  la  re sponsab ilité  des opéra tions 
q u ’ i l  engagera it en I ta lie  : c ’ é ta it  le p lus sû r m oyen  de p a ra 
ly se r l ’ o p p o s it io n  tra d it io n n e lle  de la  F rance , e t aussi d ’o b te n ir  
q u ’ A le xa n d re  f î t  cesser les in tr ig u e s  des agents russes dans la  
pén insu le . A vec  le  ts a r  tous  les espoirs é ta ie n t pe rm is , to u te s  
les cra in tes  aussi. Les deux  p r in c ip a u x  agents de sa p o lit iq u e  
e x té rie u re  é ta ie n t Nesselrode, u n  A lle m a n d  conse rva teu r p rê t à 
su iv re  M e tte rn ic h , e t C apod is tr ias , u n  C o riio te  a m i des chartes 
octroyées. Le  m a ître  é c o u ta it leurs av is  co n tra d ic to ire s , se réser
v a n t  d ’im pose r sa v o lo n té  ; m ais r ie n  n ’é ta it  p lus changeant 
que ce tte  vo lo n té .

C ependant les fa its , p lus encore que les d isse rta tions  de M e tte r-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux livres indiqués p. 52, ajouter G. Bourgin, 
Sanla-Rosa et la France, dans la Revue historique, t. C III (1910), p. 307-316, et t. CIV 
(1910) p. 67-90; Romeo Manzoni, Gli esuli italiam  nella Sfvizzera (Milan, 1923, in -8 °) ; 
Ersilio Michel, Esuli e cospiratori ita liani in  Corsica, 1815-1830 (Milan, 1925, in-12; 
extrait de l ’Archivio storico di Corsica), intéressant aussi pour l ’histoire administra- 
tive de la Corse.
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n ich  su r le  beso in  de s ta b il ité , com m ença ien t à im press ionne r 
le  tsa r. D é jà  in q u ié té  en 1818 p a r les progrès des l ib é ra u x  de 
F rance, en 1819 p a r l ’ assassinat de son fidè le  K o tze b u e , l ’a n 
née 1820 lu i  a p p o r ta it  chaque jo u r  une nouve lle  désastreuse : 
en ja n v ie r , la  ré v o lu t io n  d ’ Espagne ; en fé v r ie r , l ’assassinat 
du  duc de B e rry  ; en m a i, les tro u b le s  d ’A llem agne , où é ta it  
exécuté Sand, e t d ’A n g le te rre , où  les con jurés de C ato S tree t 
é ta ie n t con d u its  au  supp lice  ; en ju i l le t ,  la  ré v o lu t io n  à N a p le s ; 
en a o û t, la  ré v o lu t io n  à L isbonne . C om m ent ne pas c ro ire  à la  
co n sp ira tio n  un ive rse lle  dénoncée p a r M e tte rn ic h , a lors que 
les o ffic ie rs de la  garde im p é ria le  russe eux-m êm es sem b la ien t 
donner des signes de m éco n te n te m e n t ? A le xa n d re  accepta 
donc d ’a lle r, en octob re  1820, au congrès de T ro p p a u  (a u jo u r
d ’h u i O pava) en Silésie causer avec ses a lliés. M ais u n  de ceux-c i 
com m ença it à repousser l ’a c tio n  co lle c tive  : C astlereagh déclara 
q u ’u n  gouve rnem en t p a rle m e n ta ire  com m e ce lu i de Londres 
ne p o u v a it pas in te rv e n ir  dans les a ffa ires in té rie u re s  des autres 
É ta ts  n i s’ associer à des m an ifestes con tre  la  « ré v o lu t io n  » 
en général. C om m e le procès de la  re ine  p a ra ly s a it a lors le 
m in is tè re  to r y ,  les tro is  au tocra tes  se déc idèren t à passer ou tre . 
Ils  se m ire n t d ’ accord à T ro p p a u  e t p u b liè re n t, le  19 novem bre, 
u n  m an ifes te  q u i p o sa it ca té g o riq u e m e n t le  p r in c ip e  d in te r 
v e n tio n  : « Les É ta ts  fa is a n t p a rt ie  de l ’a lliance  européenne, 
q u i a u ro n t su b i dans la  fo rm e  de le u r rég im e in té r ie u r  une 
a lté ra t io n  opérée p a r la  ré v o lte  e t d o n t les suites so ien t m ena
çantes p o u r d ’au tres É ta ts , cesseront, p a r là  m êm e, de fa ire  p a r
t ie  de ce tte  a lliance ... » Q uand les É ta ts  a ins i tro u b lé s  « fe ro n t 
c ra in d re  à d ’au tres pays u n  danger im m in e n t p a r le u r p ro x i
m ité , e t lo rsque  les puissances p o u rro n t exercer à le u r égard 
une a c tio n  efficace e t b ien fa isan te , elles e m p lo ie ro n t p o u r les 
ram ener au sein de l ’a lliance , p re m iè re m e n t les  ̂dém arches a m i
cales, en second lie u  une fo rce  co e rc itive , si 1 e m p lo i de ce tte  
fo rce  d e ve n a it ind ispensab le  ».

L a  F rance  e t l ’A n g le te rre , q u i a va ie n t envoyé seu lem ent 
des observa teurs  à T ro p p a u , s’a b s tin re n t de s igner ce m a n i
feste. R ich e lie u , pressé p a r les u ltra -ro y a lis te s  en F rance , f in i t  
Par donner une adhésion assez vague. C astlereagh, au co n tra ire , 
P ro testa  n e tte m e n t con tre  le p r in c ip e  d ’in te rv e n t io n , d é c la ra n t 
que l ’A n g le te rre  ne p o u r ra it  l ’ a d m e ttre  que si la  p o lit iq u e  d un  
É ta t  m e n a ça it l ’o rd re  te r r i to r ia l  é ta b li p a r les dern ie rs  tra ité s . 
M ais si le  m in is tre  ang la is  m a in te n a it a ins i les tra d it io n s  in s u 
la ires, ses le ttre s  privées assura ien t à M e tte rn ic h  une lib e rté
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d ’a c tio n  com p lè te  co n tre  les N a p o lita in s . Le  congrès s’é ta it  
a jo u rn é  au m ois de décem bre, p o u r en tend re  le  ro i des D e u x - 
S iciles appelé à L a ib a ch  (a u jo u rd ’h u i L io u b lia n a ), en C arn io le . 
A le xa n d re  y  a rr iv a  p lus e n c lin  que ja m a is  à la  ré a c tio n , car 
i l  v e n a it  de re n c o n tre r en Po logne une o p p o s it io n  in a tte n 
due ; i l  n ’in s is ta  p lus , com m e à T ro p p a u , a f in  d ’o b lig e r F e r
d in a n d  à p ro m e ttre  une cha rte , e t M e tte rn ic h  p u t savou re r 
l ’h u m ilia t io n  de son ennem i C apod is trias . Le  délégué du  S a in t- 
Siège, le  c a rd in a l S p ina , fu t  le  seul à c o m b a ttre  l ’ in te rv e n tio n . 
Q u a n t à F e rd in a n d , q u i, a v a n t de q u it te r  N aples, a v a it  ju ré  
de défendre la  c o n s titu t io n  auprès des A llié s , i l  les su p p lia  dès 
son a rr ivé e  à L a ib a c h  de l ’a id e r à la  su p p rim e r. L ’ É ta t  napo 
l i t a in  é ta it  d ’a ille u rs  bouleversé p a r les fan ta is ies  a n a r
ch iques des ca rbonari, e t la  S ic ile , négligée p a r eux, m a n ifes 
t a i t  une fo is  encore ses asp ira tio n s  séparatistes. L ’arm ée a u tr i 
ch ienne avança vers N aples, où  to u s  p ro d ig u a ie n t les serm ents 
héroïques.

Les l ib é ra u x  de T u r in  v o u lu re n t a id e r leu rs  am is du  m id i. 
Les o ffic ie rs q u i les d ir ig e a ie n t in v itè re n t le  p rin ce  Charles- 
A lb e r t  à p rend re  les arm es. E n  présence de ce tte  dem ande, 
ce lu i-c i hésite , accepte, pu is  dès le  le n d em a in  re p rend  sa paro le , 
t ro p  ta rd  néanm oins p o u r que le  co n tre -o rd re  p rév ienne  l ’ in 
s u rre c tio n  (m ars 1821). V ic to r-E m m a n u e l abd ique  en fa v e u r 
de son frè re  C h a rle s -F é lix  e t, en a tte n d a n t son a rr ivée , con fie  
la  régence à C h a rle s -A lb e rt. Le  jeune  p rin ce  donne le p o u v o ir  
a u x  l ib é ra u x  e t p ro m e t au  P ié m o n t la  c o n s titu t io n  espagnole 
de 1812 ; pu is , quelques jo u rs  après, i l  q u it te  b rusquem en t 
T u r in  e t va  re jo in d re  les troupes lo ya lis tes . C e tte  con d u ite  
changeante, su r les m o tifs  de la q u e lle  on  d iscu te  encore a u jo u r
d ’h u i, e xp liq u e  la  ha ine  q u ’ in sp ira  p e n d a n t p lus ieurs  années 
a u x  l ib é ra u x  « l ’exécré C arignan  ».

Dans les D eux-S ic iles , les A u tr ic h ie n s  n ’e u re n t q u ’à p a ra ître  
p o u r m e ttre  en fu ite  l ’arm ée n a p o lita in e  e t ré ta b lir  l ’abso
lu tis m e  (m ars 1821) ; dans le  P ié m o n t, un is  a u x  troupes de 
C h a rle s -F é lix , ils  b a t t ir e n t  à N o va re  les so lda ts l ib é ra u x  de 
S anta-R osa (a v r il) .  Les tro is  souvera ins demeurés à L a ib a ch  
p ro c la m è re n t, dans u n  nouveau  m an ifeste , que « les change
m en ts  u tile s  ou nécessaires dans la  lé g is la tio n  e t dans l ’a d m i
n is tra t io n  des É ta ts  ne d o iv e n t ém aner que de la  v o lo n té  
lib re , de l ’ im p u ls io n  ré fléch ie  e t éclairée de ceux que D ie u  a 
rendus responsables d u  p o u v o ir  ».

A lo rs  ce fu t  la  ré a c tio n  dans to u te  l ’ I ta lie . La  po lice  a u t r i 

—  56



Les congrès de Troppau et de Laibach (1820)

chienne ra f la  les suspects dans le  ro ya u m e  lo m b a rd -v é n itie n  ; 
u n  m a g is tra t issu d u  T y ro l i ta lie n , S a lv o tt i,  s u t h a b ile m e n t 
in s tru ire  le u r procès en u t i l is a n t  l ’ im p rudence  e t la  lo q u ac ité  
des p révenus. Le  chef des p a tr io te s  m ila n a is , C o n fa lon ie ri, 
q u i lu i-m ê m e  p a rla  beaucoup tro p , fu t  a ins i t r a h i  p a r ses 
coaccusés ; les juges le  condam nèren t à m o r t ; l ’ em pereur le  
gracia  e t le  t i n t  enferm é douze ans au S p ie lberg, la  p riso n  d ’ O l- 
m ü tz  q u ’u n  a u tre  condam né, S ilv io  P e llico , a l la i t  rend re  célèbre 
p a r ses M ém oires. Le  gouve rnem en t de V ienne  fu t  d ’a illeu rs  
m oins c ru e l que ceux des princes ita lie n s . L a  ré a c tio n  na p o 
lita in e  rappe la  p a r sa fé ro c ité  celle de 1799 ; la  société lo y a 
lis te  des ca ldera ri p u t  to u t  se p e rm e ttre  con tre  les hom m es sus
pects de sym p a th ie  p o u r les ca rbonari. F ranço is  I er, q u i succéda 
en 1825 h F e rd in a n d , co n tin u a  les procès e t les supplices. Les 
B ourbons de N aples tro u v è re n t u n  d igne ém ule dans le duc 
de M odène, F ranço is  IV ,  q u i appela près de lu i  le u r ancien 
m in is tre  Canosa. M oins ba rba re  à T u r in , la  répression  fu t  quand  
mêm e sévère : su r q u a tre -v in g t-o n ze  condam nés à m o r t, deux 
seulem ent fu re n t exécutés, m ais le  tr ib u n a l e x tra o rd in a ire  in s 
t i tu é  p a r C h a rle s -F é lix  condam na c in q  cen t v in g t- t ro is  lib é 
ra u x  à des peines diverses. L ’ É ta t  ro m a in , quo ique  m oins 
tro u b lé , a v a it  devancé les mesures de ses vo is ins .

D e u x  m ille  Ita lie n s  e n v iro n  q u it tè re n t la  pén insu le  en 1821, 
su iv is  d ’ un  m il l ie r  dans les années su ivan tes. O ù ira ie n t tous 
Ces ém igrés ? Les voyages lo in ta in s  é ta ie n t d iffic ile s  à ce tte  
'T o q u e  ; les fu g it i fs  gagnèren t les pays lib res  q u i a vo is in a ie n t 
l ’ I ta lie . N a tu re lle m e n t la  Suisse les a t t ir a  d ’abo rd . M ais la  
S a in te -A llia n ce , q u i s’ a t t r ib u a it  u n  p ro te c to ra t c o lle c t if sur 
I e pays, p roc lam é n e u tre  p a r sa v o lo n té , n ’ e n te n d a it pas le 
la isser d e ve n ir u n  lie u  d ’asile p o u r les ré vo lu tio n n a ire s . U ne 
Uote des tro is  au tocra tes (m a i 1821) réc lam a l ’ e xp u ls io n  des 
B iém on ta is  e t la  su rve illance  des étrangers ; les cantons fu re n t 
obligés d ’ obé ir. Chassés de Suisse, les Ita lie n s  ne p o u v a ie n t 
guère co m p te r su r la  F rance  de V illè le  ; Santa-R osa, v e n u  à 
Paris, où V ic to r  Cousin se l ia  d ’a m itié  avec lu i,  f u t  b ie n tô t, à 
lu p riè re  du  gouve rnem en t p ié m o n ta is , in te rn é  à A lençon , pu is  
^B o u rg e s . U n  d é p a rte m e n t frança is , la  Corse, a t t ir a  beaucoup 
u éxilés parce q u ’ils  p o u v a ie n t s’y  fa ire  com prendre  ; on  en accep
ta  u n  ce rta in  nom bre , m ais en exe rçan t une su rve illance  r ig o u - 
re use sur les débarquem ents  com m e sur leurs correspondances 

l ’ I ta lie . Les Pays-Bas é ta ie n t p lus h o sp ita lie rs , le u r  presse 
P us lib re  ; ils  re ç u re n t quelques Ita lie n s , G io b e rti e n tre  au tres,
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m ais ils  a v a ie n t à c ra ind re , eux aussi, les adm onesta tions de la  
S a in te -A llia n ce . L ’ A n g le te rre  seule le u r o f f r i t  u n  asile v ra im e n t 
sû r : ils  y  é m ig rè ren t en fo u le , m a lg ré  la  répugnance que le u r 
in s p ira ie n t son c lim a t e t sa langue . Beaucoup d en tre  eux cepen
d a n t, s u r to u t p a rm i les o ffic ie rs , p ré fé rè re n t a lle r en Espagne 
o f f r ir  leurs services au m in is tè re  c o n s titu tio n n e l, e t y  fu re n t 
re jo in ts  en 1822 p a r quelques ca rbonari frança is .

V.   L E  CONGRÈS DE VÉRONE, L A  GUERRE D ’ES
PAG N E E T  SES CONSÉQUENCES DAN S L ’EUROPE CEN TRALE  
(1822-1825) \

Cet a ff lu x  d ’ém igrés acheva de déc ider les A llie s  à la  guerre. 
D epu is tro is  ans ils  la issa ien t l ’ Espagne tra n q u ille , b ien  que la  
p o s itio n  du  ro i y  a p p a rû t de p lus en p lus préca ire . A u  d é b u t de 
ju i l le t  1822 F e rd in a n d  V I I ,  con tre  leque l une ém eute a v a it  
éclaté le  30 ju in ,  é ta it  resté sep t jo u rs  p riso n n ie r des rebelles 
e t n ’a v a it  ob tenu  sa lib e r té  q u ’ en échange d ’une prom esse^for
m e lle  de respecter la  c o n s titu t io n . Les A llié s  a v a ie n t s u iv i ces 
événem ents avec a n x ié té  ; m ais la  s itu a tio n  géograph ique du  
pays le re n d a it peu dangereux. L ’ A n g le te rre , q u i se ré se rva it 
d ’a g ir en P o rtu g a l, ne to lé ra it  pas que la  F rance  f î t  de mêm e 
en Espagne ; l ’A u tr ic h e  é ta it  occupée en A llem agne  et en Ita lie . 
A le xa n d re  seul ne p e rd it  jam a is  de vue  le  dessein d ’ é to u ffe r le 
p lus  ancien  fo y e r des ré v o lu tio n s  de 1820 ; i l  o f f r i t  une arm ée 
q u i fe ra it  p a rt ie  des forces européennes d ’in te rv e n t io n  -, mais 
F A u tr ic h e  ne te n a it  pas à v o ir  les Russes passer p a r l ’ I ta lie . 
L a  que s tio n  fu t  po rtée  d e v a n t u n  nouveau  congrès, ré u n i 
com m e les deux autres dans une v i l le  a u tr ich ie n n e , Vérone
(o c tob re  1822). , , c  .

L a  géographie  ass igna it à la  F rance , m em bre  de la bam te - 
A llia n c e  le m êm e rô le  en Espagne q u ’ à l ’A u tr ic h e  en Ita lie . 
A uss i la  G rande-B re tagne  envo ya -t-e lle  W e llin g to n  à Vérone 
avec m iss ion  de co m b a ttre  to u te  e x p é d it io n  q u i fo r t i f ie ra i t  
l ’ in flu e nce  frança ise . D e son côté V illè le  re d o u ta it l ’e sp rit de 
l ’arm ée frança ise , le  p a tr io t is m e  fa rouche  des _ Espagnols, 
e t c ra ig n a it de c o m p ro m e ttre  son œ uvre financ ière  p a r les 
dépenses d ’ une e x p é d it io n  m ili ta ire . M ais beaucoup d u ltra -  •

• 1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . -  Aux ^resgénérauxindiqués 13 et à ceux qui ont 
été cités p. 50, ajouter Geoffroy de Grandmaison, L  expédition d Espagne en IXdJ 
(Paris, 1928, in-16).
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roya lis tes , m o ins tim id e s  que lu i,  m o n tra ie n t q u ’i l  se ra it h u m i
l ia n t  de la isser tra v e rs e r la  F rance  p a r des troupes étrangères, 
q u ’une in te rv e n t io n  p u re m e n t frança ise  p ro f ite ra it  au prestige 
des B ourbons. D e u x  m in is tre s  des a ffa ires é trangères, M a th ie u  
de M o n tm o re n cy , p lus ta rd  C h a teaub riand , délégués à Vérone 
p o u r m a in te n ir  la  p a ix , se p rononcè ren t p o u r la  guerre . V illè le  
d u t céder à son p a r t i,  aussi b ien  q u ’à l ’ im p a tie n ce  m enaçante 
d ’A lexand re . W e llin g to n  a v a it  fo rm u lé  la  p ro te s ta t io n  anglaise ; 
to u te fo is  i l  n ’hés ita  p o in t ensu ite  à fo u rn ir  la  co n su lta tio n  
m ili ta ire  que lu i  dem anda ien t les au tres d ip lom a tes . M e tte r- 
n ic h  p ro f ita  du  congrès p o u r s ig n if ie r ses vo lon tés  à l ’ I ta lie  
e t p o u r m o rigéne r de nouveau  la  Suisse. L a  n o te  fin a le  des tro is  
souvera ins célébra encore une fo is  les b ie n fa its  de 1 A llia n ce , 
e t p r ia  ro is  e t peuples d ’ é v ite r  « les conséquences in fa ill ib le s  de 
to u t  a t te n ta t con tre  les lo is  éternelles d u  m onde m o ra l ».

C om m ent a l la i t  to u rn e r l ’ e x p é d it io n  ? Les uns pensa ien t que 
le pays q u i a v a it  te n u  tê te  à N apo léon  repousse ra it le  duc 
d ’A ngou lêm e ; les au tres, et ils  é ta ie n t n o m b re u x  p a rm i les 
lib é ra u x , c ro ya ie n t que l ’arm ée frança ise , selon le conseil de 
B éranger, fe ra it  d e m i-to u r con tre  les B ou rbons de P a ris , au 
lie u  d ’a lle r se b a ttre  p o u r les B ou rbons de M a d r id . Ces p ré v i
sions fu re n t dém enties. Les prem ières troupes q u i passa ient la  
fro n tiè re  t irè re n t su r les ré fug iés frança is  et su r le u r d rapeau 
tr ic o lo re . E n  Espagne, les l ib é ra u x  n ’é ta ie n t q u ’ une m in o r ité  
in fim e  en face des foules paysannes dévouées a u x  m oines e t 
au m onarque  absolu. Ces foules a c c u e illire n t b ien  les F rança is , 
p u isq u ’ ils  ve n a ie n t c o m b a ttre  les francs-m açons e t les héré
tiques  ; les chefs lib é ra u x , m édiocres e t d iv isés, la issèrent 
l ’arm ée a rr iv e r  à M a d r id  à peu près sans com ba t. E lle  co n tin u a  
sa prom enade m ili ta ire  ju s q u ’a u x  m urs de C ad ix , où les Cortès 
a va ie n t emm ené le ro i ; la prise du  fo r t  du  T rocadéro , dans un  
assaut b r illa m m e n t exécuté, su p p rim a  les dernières ve llé ités  
de résistance. U n  fa i t  m o n tra  que le désastre du  lib é ra lism e  
espagnol é ta it  ce lu i du  lib é ra lism e  européen : le  p rince  de C ari- 
guan, C h a rle s -A lb e rt, p r i t  p a r t  à l ’a tta q u e  du 1 rocadero  p o u r 
se fa ire  p a rd o n n e r ses erreurs de 1821.

F e rd in a nd  V I I  v io la  a u ss itô t les promesses qu  i l  a v a it 
fa ites  à ses m in is tre s  co n s titu tio n n e ls  au m o m e n t de son é la r
gissem ent e t p o u rs u iv it  ju s q u ’à la  f in  de son règne une p o lit iq u e  
de vengeance e t de répression. A près a v o ir  confié  quelques 
ïaois u n  p o u v o ir  i l l im ité  à son confesseur, i l  t ro u v a  dans Calo- 
ïuarde l ’hom m e d ’a c tio n  q u i lu i  é ta it  nécessaire. Ce fils  de fe r
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m ie r, devenu u n  p o lit ic ie n  h a b ile , gagna la  fa v e u r du  ro i p a r 
sa passion con tre  les lib é ra u x , c o n q u it le m in is tè re  de la  ju s tice  
e t p u t  a ins i m ener la  ré a c tio n  p e n d a n t d ix  ans. E lle  a v a it  com 
m encé p a r des massacres popu la ires  accom plis  sous l ’ œ il 
b ie n v e illa n t des agents ro y a u x  ; le duc d ’A ngou lêm e, en essayant 
de les a rrê te r, souleva la  colère de F e rd in a n d  e t de ses pa rtisans  
espagnols e t frança is . P u is  les cours m a rtia le s  ins tituées  dans 
to u te s  les p rov inces  m u lt ip liè re n t les exécutions légales. L ’ am 
n is tie  de m a i 1824, q u i s e m b la it m e ttre  f in  à ce tte  nouve lle  
T e rre u r b lanche , excepta  qu inze  catégories de coupables, cha
cune très  nom breuse. P lus n o m b re u x  encore é ta ie n t les suspects ; 
on  le u r  f i t  des procès de « p u r if ic a t io n » , où chacun d u t  rend re  
u n  com p te  d é ta illé  de ses actes p e n d a n t la  période  c o n s titu 
tio n n e lle . Le  m o in d re  c o m p lo t a m e n a it une reprise  de la  persé
c u tio n  générale.

L e  p a r t i  l ib é ra l f u t  écrasé si com p lè tem en t que l ’e x trêm e  d ro ite  
a c q u it une puissance b ie n tô t dangereuse p o u r le  ro i lu i-m êm e . 
Les « aposto liques » l ’accusa ien t de t ié d e u r parce q u ’i l  re fu s a it 
de ré ta b lir  l ’ In q u is it io n  ; la  « Société de l ’ange e x te rm in a te u r », 
fondée p a r eux , m i t  son espo ir en Carlos, le  frè re  e t l ’ h é r it ie r  
p ré s o m p tif d u  ro i. E u x  aussi o rgan isè ren t des com p lo ts , en 
C ata logne s u r to u t ; F e rd in a n d  les p u n it  d ’une m an iè re  féroce, 
m ais re p r it  en m em e tem ps la  chasse a u x  l ib e ra u x  p o u r ne pas 
ê tre  accusé de fa ire  des concessions à l ’e s p rit m oderne.

L e  P o rtu g a l a v a it  s u iv i l ’ Espagne dans la  ré v o lu t io n  ; i l  
l ' im it a  dans la  ré a c tio n . Le  gouve rnem en t c o n s titu tio n n e l, 
accepté p a r le ro i Jean  V I ,  é ta it  a ffa ib l i  p a r la  d é c la ra tio n  
d ’indépendance du  B ré s il sous son fils  aîné d o n  P edro , p a r  l ’hos
t i l i t é  de la  re ine  e t de son second fils  don  M igue l. L ’en trée  de 
l ’arm ée frança ise  en Espagne encouragea les c o n tre -ré v o lu tio n 
na ires ; a v a n t m êm e que la  v ic to ire  d u  duc d ’A ngou lêm e fû t  
com p lè te , don  M ig u e l p r i t  les arm es, e n tra în a  une ^partie  des 
troupes  e t f i t  une entrée  v ic to rie u se  à L isbonne  (5 ju in  1823), 
accom pagné du  fa ib le  Jean V I .  L a  c o n s titu t io n  fu t  supprim ée, 
les l ib é ra u x  traqués . Le  ro i, fidè le  a u x  promesses q u ’ i l  a v a it  
fa ite s , c o m p ta it re m p la ce r la  c o n s titu t io n  p a r une cha rte  ; 
don  M ig u e l v o u lu t  s’y  opposer p a r une nouve lle  ré v o lte , échoua 
e t d u t q u it te r  le  pays. L e  P o rtu g a l d e v a it dem eurer dans une 
s itu a tio n  in ce rta in e  e t tro u b lé e  ju s q u ’à la  m o r t^ d e  Jean V I  

(1826).

L a  v ic to ire  de la  S a in te -A llia n ce  dans le  m id i de l ’ E u rope
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ren fo rça  la  réaction, dans le  centre . L a  Suisse, in v ité e  une 
fo is  de p lus à v e ille r  su r les ré fug iés, d u t p rend re  de nouve lles 
toesures co n tre  eux, d ’a u ta n t p lus q u ’u n  g roupe de p a tr ic ie n s , 
d ir ig é  p a r H a lle r , le  th é o r ic ie n  du  tra d it io n a lis m e , dénonça it 
a u x  souvera ins a lliés l ’ indu lgence  dangereuse de ce rta ins  can
tons. B u o n a rro t i a v a it  envoyé u n  ém issaire, A n d rya n e , p o rte r  
des papiers à M ila n  p o u r la  société secrète des « S ublim es 
m a îtres  p a rfa its  » ; lo rsque  A n d ry a n e  em prisonné  e u t fa i t  de 
copieuses ré vé la tio n s , B u o n a rro t i f u t  expu lsé  de Genève e t 
p a r t i t  p o u r B ru xe lle s  (1823). K a r l  F o lie n , chassé de son pays 
en 1820, a v a it  p u  occuper une  cha ire  tro is  ans de su ite  à l ’ U n i
ve rs ité  de B â le  e t co n tin u e r, sans g rand  succès, ses e ffo rts  p o u r 
déve loppe r les sociétés secrètes en A llem agne  ; en 1824, i l  d u t 
q u it te r  B â le  e t fu i r  en A m é riq u e . E n  Prusse, la  m o r t de H a rd e n 
berg, q u i a v a it  encore assisté au congrès de Vérone, laissa le 
cham p lib re  à K a m p tz , d ire c te u r de la  po lice . L a  pe rsécu tion  
des démagogues r e p r it  en 1823 ; le  châ teau  de K ö p e n ick , près 
de B e r lin , d e v in t aussi fa m e u x  que le  S p ie lberg . C en t v in g t  
é tu d ia n ts , m is en forteresse, a tte n d ire n t tro is  ans d ’ê tre  jugés. 
Q u a n t à la  prom esse de c o n s titu t io n  fa ite  p a r F ré d é ric -G u il
laum e I I I ,  e lle fu t  d é fin it iv e m e n t tenue  p o u r' n u lle  ; on  créa 
seu lem ent dans les h u i t  p rov inces  des É ta ts  p ro v in c ia u x  p o u r
vus  d ’a t t r ib u t io n s  in s ig n ifia n te s . L a  lo i q u i les in s t i tu a i t  f u t  
louée p a r H a lle r  com m e « essen tie llem ent a n tirê v o lu t io n -  
tio n n a ire s  e t re s ta u ra tr ic e  ». L ’ envoyé pruss ien  à L isbonne  p u t 
c ite r  l ’ exem ple de son m a ître  à Jean V I  p o u r m o n tre r  com m en t 
u n  ro i désavoue une prom esse n u is ib le  à son peuple .

T o u te  l ’A llem agne  s u iv a it  les mêmes voies que la  Prusse. 
Les délégués des princes a llem ands, convoqués p a r M e tte rn ic h  
dans son châ teau  de Johann isbe rg , su r le  R h in , p ré p a rè re n t 
des décrets que la  D iè te  p ro m u lg u a  en 1824 ; les décisions de 
C arlsbad fu re n t renouvelées e t les d ro its  des C ham bres dans 
LA llem agne  d u  sud s u b ire n t de nouvelles re s tric tio n s . C ette  
mêm e année la  po lice  bavaro ise  a v a it  a rrê té  (fé v r ie r 1824) 
W it t-D ö r in g , u n  D anois a u tre fo is  m êlé à la  v ie  des sociétés 
secrètes, e t q u i se donna com m e u n  re p e n ti, réso lu  à se rv ir 
désorm ais la  cause de l ’o rdre . Ce personnage a ffirm a  que les 
lib é ra u x  frança is  e t a llem ands, espagnols et ita lie n s , é ta ie n t to u s  
^e n é s  ou su rve illés , souven t à le u r in su , p a r une a u to r ité  
ré v o lu tio n n a ire  cen tra le  siégeant à P aris . Tous les gouverne- 
tttents s’é m u re n t: on  te n a it  donc e n fin  le  tém o ignage  décis if, ta n t  
cherché p a r M e tte rn ic h , su r l ’ existence d u  co m ité  d ire c te u r
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de Paris  ! L ’ a v e n tu r ie r fu t  c o n d u it à B e r lin  e t à V ienne, où  1 on 
v o u la it  v é r if ie r  ses ré vé la tio n s , q u i donnè ren t peu de choses. 
Quelques m ois p lus  ta rd  V ic to r  C ousin a lla it  a D resde ; la  
po lice  pa ris ienne  lu i  d é liv ra  un  passeport, m ais en p ré ve n a n t 
celle de B e r lin  que ce professeur lib é ra l, a m i de S anta- osa, é ta it  
u n  hom m e dangereux. C ousin fu t  a rrê té  à Dresde (octobre  1824) 
e t l iv ré  à la  Prusse ; i l  fa l lu t  de nom breuses dém archés p o u r
obtenir sa mise en liberté.  ̂ . ,.

L ’ I ta lie  n ’ é ta it  pas m o ins su rve illée , fo u te s  les polices y  
r iv a lis a ie n t d ’ a rdeu r, m ais celle de M ila n  e t de V erone é c lip sa it 
les au tres p a r ses ta le n ts . Les rense ignem ents fo u rn is  p a r elle 
se rv ire n t au  c a rd in a l R iv a ro la , l ’ im p ito y a b le  gouve rneu r que le  
pape a v a it  envoyé en R om agne. Sa sentence d u  31 a o û t 1825 
énum éra les sociétés secrètes de ce pays, q u i v is a ie n t « au bou le 
ve rsem en t de l ’o rd re  socia l e t de to u te  bonne in s t i tu t io n  p o u r 
sa c rifie r to u t  à l ’a m b itio n , à la  vengeance, à la  rap ine , au p illage , 
à l ’ im m o ra lité  de to u te  espèce e t à l ’ ir ré lig io n  ». S u iva ie n t les 
condam na tions  prononcées con tre  c in q  cen t tre ize  personnes. 
A  N aples on c o n tin u a it  à pourchasser les carbonari ; le  ro i l u t  p lus 
d u r  encore en S ic ile , où to u te  co n sp ira tio n  p re n a it u n  ca ractère  
sépara tis te . Peu c o n fia n t dans ses su je ts, le  B o u rb o n  de Naples 
v o u lu t re c o u r ir  à ces cantons suisses q u i recom m ença ien t à 
fo u rn ir  a u x  B ourbons de P aris  des so lda ts  fidèles. Sa dem ande, 
appuyée p a r les grandes puissances, fu t  b ie n  accue illie  ; des 
c a p itu la tio n s  fu re n t signées, et depuis 1825 N aples e u t sa 
garde suisse, destinée à te n ir  en b rid e  les ré vo lu tio n n a ire s .

V I. —  L ’ÉCR ASEM EN T DES R ÉV O LU T IO N N AIR E S  E N  
RUSSIE (1815-1825)1.

C’é ta it  la  conve rs ion  d ’ A le xa n d re  q u i a v a it  perm is  a M e tte r- 
n ic h  d ’ écraser le  lib é ra lism e . C ette  conve rs ion  p ro d u is it egale
m e n t ses effets dans la  p o lit iq u e  in té r ie u re  de la  Russie. M ais

^  __Qnr 1p mouvement des idées au temps d’Alexandre,
1 O u v r a g e s  a ,ug importants, quoique déjà ancien, est celui de Pypine, 

un des ouvrages rus P ^ mmnoïé ivi jeniè p ri Alexandre I  [Essais historiques,
I s t o n i c h d ’Al exandre I« ] .  (Saint-Pétersbourg, 1871, in-8»). 
Le mouvementA 0,0“  , d guig1815, i l  faut joindre à l ’ouvrage (cité p. 5) de Walis-
—  Sur le régné d ^Ie , sPchiemann, Geschichte Russlands unter Kaiser Nikolaus 1
mVSr  in n 7 ,en 8 0 ) Le tome I I  raconte le soulèvement de décembre. On peut lire aussi, (Berlin, 1904, m-8»).Letomc 11 r  polonais très documenté de KuIczycki.
en allemand, la traduction de ^ o  ^  j  (Gotha, 1910, in-8»). En français, le Monde
f lZ T tc o n s L iT v n  décembre 1925, au « centenaire des décabristes » un numéro 
slave a consacre, le études historiques et ses renseignements bibliographiques
(aPt m p k t T p T k s  ¿“ o b v i e r  et’de ju in  1926). Beaucoup plus sommaire est
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cela ne se f i t  p o in t  sans h é s ita tions , sans brusques re to u rs . 
A le xa n d re  a v a it  to u jo u rs  été im p u ls if  e t changean t ; m a in te n a n t 
une névrose m a la d iv e  se d é ve lop p a it chez lu i,  la issan t m in is tre s  
e t am bassadeurs souven t in ce rta in s  su r les décisions q u ’ i l  
a lla it  p rendre . E n  1819 encore son anc ien  fa v o r i, N ovoss iltsov , 
sur un  o rd re  fo rm e l, p répa ra  u n  p ro je t de c o n s titu t io n  auque l 
le  ts a r p a ru t s’ in té resser p e n d a n t deux  ans ; d ’ a u tre  p a r t  i l  
a n n o n ça it fré q u e m m e n t à sa fa m ille  l ’ in te n tio n  d ’abd ique r. 
M ais ces ve llé ité s  abou tissa ien t to u jo u rs  à u n  re n fo rce m e n t du  
despotism e.

A le xa n d re  f in i t  p a r accorder to u te  sa confiance à u n  a u tre  
de ses am is de jeunesse, le  co lone l A ra k tch é e v . C ette  fo is  le 
ts a r ne p o u v a it c ra ind re , com m e avec S péransky, d ’ être  mené 
p a r u n  hom m e d ’u n  e s p rit supé rieu r au sien : fidè le  in s tru m e n t 
de l ’a u to c ra tie , A ra k tc h é e v  a c c e p ta it les idées du  m a ître , se 
ré se rva n t de ch o is ir les m e illeu rs  m oyens de les a p p liq u e r. 
P rés ident du  com ité  des m in is tre s , i l  d e v in t le seul in te rm é d ia ire  
en tre  eux e t l ’ em pereur ; t ra v a il le u r  acharné, passionné p o u r le 
d é ta il, d ’u n  fo rm a lism e  o u tré , le  « d ragon  » s’occupa de to u t ,  
sauf de la  p o lit iq u e  ex té rieu re , à propos de la q u e lle  on ne le 
c o n s u lta it ja m a is . R ie n  ne c o n tr ib u a  p lus à conso lide r sa fa v e u r 
que l ’o rg a n isa tio n  des colonies m ilita ire s . C’é ta it  une des grandes 
pensées d ’A le xa n d re  : ces colonies où  les paysans lo g e ra ie n t les 
soldats a lla ie n t assurer a u x  prem ie rs  l ’e xe m p tio n  de l ’ im p ô t 
e t du  service m ili ta ire ,  a u x  seconds les avantages de la  v ie  de 
fa m ille . E n  ré a lité  ce fu re n t de vé rita b le s  bagnes : les paysans, 
as tre in ts  à l ’u n ifo rm e , a u x  exercices m ilita ire s , à des occupations 
réglées heure p a r heure, fu re n t aussi m écon ten ts  que  les soldats, 
obligés de c u lt iv e r  le  so l p o u r leurs  hôtes. I l  y  e u t p lus ieurs  
ementes ; A ra k tc h é e v  les ré p r im a  sans p it ié .

L a  to lé rance  re lig ieuse que le ts a r a v a it  si long tem ps p ra 
tiq u é e  f i t  p lace à des rigueu rs  co n tre  les ennem is de l ’o r th o 
doxie . Les jésu ites  fu re n t chassés de S a in t-P é te rsbou rg , pu is  
de to u te  la  Russie. Les p ro te s ta n ts  s’é ta ie n t ré jo u is  d e là  fa v e u r 
tém oignée p a r A le xa n d re  a u x  sociétés b ib liq u e s ; ce tte  fa v e u r

e r é m  de Bienstock, Histoire du mouvement révolutionnaire en Russie, t. I  (Paris, 
•¿d, m-8°). En russe, le gouvernement des Soviets a patronné une grande publication, 

t °u® *a direction de Pokrovsky, de tous les documents, judiciaires et autres, se rappor- 
y J l aux décembristes, Vosslanié diécabristov (Insurrection décembriste) ; Ies t. I, V  et 
du . nt Paru *es premiers (Moscou, 1925-1927, in-8°). Comme livres de vulgarisation

® O d e s  n l iD o a c  , , . .  l n J . .  -4..'    J . ,  » . n n im l  A1 A Tïl H n l ' l i p a  d as a des Russes on peut citer la traduction du manuel élémentaire de Platonov, 
Le* rftre ^ ussle (Paris, 1929, in-8°), celle des essais intéressants de G. Tchoulkov, 

s derniers tsars autocrates (Paris, 1928, in-8°), et l ’ouvrage anecdotique de Brian- 
aninov, Histoire de Russie (Paris, 1929, in-12).
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p r i t  f in , à la  grande sa tis fa c tio n  de M e tte rn ic h . L  ancien  élève 
de L a h a rp e  en v in t  à s u b ir  l ’ in flu e n ce  d u n  m o ine  fa n a tiq u e , 
ascète co n va incu  e t fa rouche , P h o tiu s  ; c’ est lu i  q u i décida le 
ts a r à congéd ier u n  « im p ie  » to u t  dévoué à son m a ître , le  p rin ce  
G a litsyne , m in is tre  de l ’ in s tru c t io n  p u b liq u e . L a  masse du  
peup le  russe accepta sans m u rm u re  le  re to u r a u x  anciens e rre 
m ents  ; une p a rtie  de la  classe élevée l ’ a pp rouva , car la  g lorieuse 
résistance de 1812, les v ic to ire s  de 1813 e t de 1814 a va ie n t 
éve illé  u n  o rgue il n a tio n a l très  v i f ,  jo in t  au désir d  a d m ire r en 
b lo c  to u t  ce q u i accusa it l ’o r ig in a lité  de la  Russie, to u t  ce q u i la  
d is t in g u a it de l ’ E urope .

M ais des idées con tra ires  s’ in f i l t r a ie n t  dans quelques groupes 
d ’o ffic iers q u i a v a ie n t connu  le T ugend -B und  en A llem agne  
e t p ris  c o n ta c t avec la  F rance. Le  lib é ra lism e  d u  ts a r  le u r 
donna des espérances p e n d a n t p lus ieurs  années : le  souve ra in  
q u i o c tro y a it  une c o n s titu t io n  à la  Pologne p o u r ra it - i l  fa ire  
m oins p o u r son peup le  fidè le  ? A uss i les prem ières sociétés,
1’ « U n io n  de la  dé liv rance  », 1’ « U n io n  d u  b o nheu r », a va ie n t- 
elles u n  p ro g ra m m e  s u r to u t m o ra l e t h u m a n ita ire , ana logue à 
ce lu i de la  Burschenschaft à ses débuts. C ependant leurs m em bres 
s u iv a ie n t avec in té rê t la  v ie  des peuples lib re s . « I l  n  y  a guère 
d ’ o ffic ie rs de la  garde », é c r iv a it  l ’am bassadeur frança is  en 
1820, « q u i ne lis e n t e t ne re lise n t les œ uvres de B e n ja m in  
C onstan t, e t q u i ne c ro ie n t les com prendre . Nos débats p a rle 
m en ta ires  les occupen t a u ta n t que si leu rs  in té rê ts  mêmes s y  
d is c u ta ie n t» .

Q uand les espérances mises dans le  ts a r  l ib e ra l fu re n t deçues, 
q u and  le rég im e d ’ A ra k tc h é e v  s é v it dans to u te  sa b ru ta lité ,  
u n  e s p rit nouveau  an im a  les sociétés d ’o ffic ie rs. L a  m o r t  du  
duc de B e rry  e t le  sou lèvem ent de N aples d o n n è ren t lie u , d ’après 
u n  té m o in  prussien, à des p ropos « q u ’u n  carbonaro  déclaré 
osera it à pe ine te n ir  ». N ’é ta ie n t- ils  p o in t  aussi capables d a g ir 
que les o ffic ie rs espagnols ou  ita lie n s  ? C erta ins d en tre  eux 
conna issa ien t pe rsonne llem ent les ré vo lu tio n n a ire s  é trangers : 
deux des fu tu rs  décem bristes fré q u e n tè re n t à P aris  les carbo- 
n a r i  frança is . Lo rsque  le tsa r, en 1822, e u t in te rd it ,  co n tra ire -, 
m e n t à sa p o lit iq u e  an té rieu re , les loges m açonniques e t les 
Groupem ents cons titués  à le u r  im age, les nouve lles sociétés 
secrètes fo rm è re n t des p ro je ts  n e tte m e n t ré v o lu tio n n a ire s . 
P a rm i les m eneurs se d is tin g u a ie n t les princes T ro u b e ts k o i 
e t V o lk o n s k y , les d e u x  frères M o u ra v ie v -A p o s to l, le  co lone l 
Peste l, q u i p a ra ît a v o ir  été le  p lus  in te llig e n t e t le  p lus énerg ique
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des consp ira teurs . Composées chacune d ’u n  p e t i t  nom bre  de 
mem bres, so uven t dissoutes e t re fa ites , elles e n trè re n t en ra p 
po rts  les unes avec les au tres e t se ré p a r t ire n t en deux  groupes, 
* <( A llia n ce  d u  n o rd  » à S a in t-P é te rsb o u rg  e t 1’ « A llia n c e  du  
sud » à Tou ltseh ine .

Ces deux fédé ra tions  n ’a va ie n t n i  u n  p rog ram m e com m un, 
m  m êm e u n  p rog ram m e b ie n  d é fin i. Les uns, P es te l s u r to u t, 
réc lam a ien t une ré p u b liq u e , les au tres se co n te n ta ie n t de la  
m onarch ie  c o n s titu t io n n e lle ; certa ins v o u la ie n t s’ap p u ye r 
su r le  peuple  p o u r a cco m p lir la  ré v o lu tio n , d ’autres le  ju g e a ie n t 
tro p  a rrié ré , t ro p  ig n o ra n t p o u r q u ’i l  f û t  possib le de co m p te r 
su r lu i. Quelques-uns, dés iran t la  lib e rté  p o u r tous , en tenda ien t 
a ffra n c h ir  les peuples allogènes et nou è re n t des re la tio n s  avec 
les sociétés secrètes po lona ises ; d ’au tres c o m p ta ie n t russ ifie r, 
dans une ré p u b liq u e  lib re , les peuples q u i a v a ie n t ju s q u ’a lo rs  
m a in te n u  le u r in d iv id u a lité . Les pap iers laissés p a r les décem- 
bris tes m o n tre n t l ’in c e rtitu d e  e t  la  v a rié té  de leurs  p ro je ts . 
Us a d m ire n t to u t  à to u r  les assemblées russes du  m oyen  âge, 
les franch ises de N o vgo rod  la  G rande, e t  la  c o n s titu t io n  espa
gnole de 1812 OU la  C harte  frança ise  ; ils  déc idèren t l ’ém an
c ip a tio n  des paysans e t d is cu tè re n t su r la  q u a n tité  de te rres 
q u ’i l  fa u d ra it  donner a u x  serfs devenus lib res . U ne grande 
fie rté  n a tio n a le , q u i annonce p a rfo is  le  chauv in ism e  des s lavo- 
ph iles, p o rte  la  p lu p a r t  à éca rte r les A llem ands , s i n o m b re u x  
jusque-là  p a rm i les fo n c tio n n a ire s . U top ies  d ’idéa lis tes ig n o 
ra n ts  des fa its , bavardages sans f in  d ’o r ie n ta u x , va ines espé
rances d ’hom m es riches e t nobles v iv a n t  lo in  du  peuple , tou tes  
ces erreurs a lla ie n t de p a ir  avec une  grande générosité, u n  p a tr io 
tism e  a rd e n t, jo in t  au désir de v o ir  les n a tio n s  lib re s  f r a te r 
n iser e n tre  elles.

Ils  p u re n t d iscu te r e t co m p lo te r long tem ps sans ê tre  pun is . 
A le xa n d re  laissa v iv re  les sociétés secrètes, m a lgré  une in te r 
d ic tio n  générale e t p la to n iq u e , m a lg ré  les avis précis q u ’i l  
re ceva it su r leurs p ro je ts  ; on  ne sa it pas s’i l  les considéra 
com m e in s ig n ifia n te s  ou si, persuadé de le u r puissance, i l  n ’osa 
risq u e r son trô n e  e t sa v ie  en essayant de les d é tru ire . Les cons
p ira te u rs  se dem andè ren t p lus ieurs  fo is  s’ils  lu i  fe ra ie n t s u b ir 
le  s o r t de P a u l Jer. U n  jo u r  u n  o ffic ie r de la  garde n o u ve lle m e n t 
rt ir tié  .o ffr it  d ’a lle r a u ss itô t l ’égorger ; ses com pagnons tro u b lé s  
a jo u rn è re n t la  décision, m ais on a p p r it  souda in  que, p a r t i  
P our u n  voyage dans le  m id i,  le  ts a r é ta it  m o r t à Taganrog , 
le  19 novem bre  1825.
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Les ré vo lu tio n n a ire s  n ’a va ie n t r ie n  préparé  en vue  de ce tte  
é ve n tu a lité , m ais un  ré p it  le u r fu t  laissé p a r les circonstances. 
L ’h é r it ie r  p ré s o m p tif d ’A le xa n d re  é ta it  son frè re  C o n s tan tin , 
co m m a n d an t de l ’arm ée polonaise ; ce personnage b iza rre , 
conscient de son in capac ité , a v a it  depuis p lus ieurs années 
renoncé à la  couronne au p ro f it  de son frè re  cadet N ico las. 
C ette  re n o n c ia tio n  é ta it  demeurée secrète ; A le xa n d re  s’ é ta it 
borné  à l ’annoncer e t à l ’a p p ro u ve r dans des p lis  scellés 
rem is au Conseil d ’É ta t ,  au Sénat e t au  S a in t-S ynode . Q uand 
A le xa n d re  fu t  m o rt, N ico las f i t  p ro c la m e r C o n s ta n tin  em pereur, 
ne v o u la n t p rend re  le  p o u v o ir  q u ’après une re n o n c ia tio n  n o u 
ve lle  e t p u b liq u e  de l ’h é r it ie r  lé g it im e  ; aucune des tro is  assem
blées n ’ e u t le  courage de s’opposer à une décis ion  q u i a v a it  le  
t o r t  de la isser le cham p lib re  a u x  ré v o lu tio n n a ire s . Ils  ne 
m a n q u è re n t p o in t d ’en p ro f ite r .

U n  tem ps p réc ieux  fu t ,  en e ffe t, pe rd u  en pou rpa rle rs  avec 
C o ns tan tin , d o n t on ne p u t  o b te n ir, en f in  de com pte , 
q u ’une d é c la ra tio n  écrite  de désistem ent. Le  trô n e  resta  a ins i 
v a c a n t p lus ieurs  semaines, que les extrém is tes  m ire n t à p ro f it .  
Ils  d e v in a ie n t q u ’une fo is em pereur N ico las m o n tre ra it  m oins 
d ’indu lgence  p o u r eux que son prédécesseur et déc idèren t 
d ’a g ir en décem bre 1825 ; d ’où le  n om  de « décem bristes » 
q u ’ on le u r donna. M ais l ’e sp rit p ra t iq u e  le u r  m a n q u a it. T o u t 
en p ré p a ra n t u n  m an ifes te  que le  Sénat d e v a it p u b lie r au 
le n d em a in  de la  ré v o lu tio n , ils  n é g ligè ren t de s’assurer des 
appu is  p o u r le  jo u r  de la  b a ta ille . Ces offic iers n ’a v a ie n t pas 
songé à gagner leurs soldats ; ces am is du  peup le  cacha ien t au 
peuple  tous  les p ro je ts  de ré form es q u i a u ra ie n t p u  le  séduire. 
E n  o u tre  l ’u n  d ’eux, l ib é ra l sincère, m ais q u i a im a it N ico las, 
c ru t d e vo ir lu i  écrire  p o u r l ’ in v ite r  à renoncer au trô n e  a fin  
de sauver sa v ie , e t i l  le m i t  p a r là  in v o lo n ta ire m e n t su r la  tra ce  
de la  co n sp ira tio n .

L e  26 décem bre (14 décem bre, v ie u x  s ty le ) au m a t in , les 
troupes de la  cap ita le  é ta ie n t réun ies p o u r p rê te r serm ent au 
n o u ve l em pereur ; les o ffic ie rs con jurés les ha ranguèren t. 
O n les tro m p a it ,  le u r d ire n t- ils  ; N ico las n ’ é ta it  q u ’u n  usu rp a 
te u r  ; la  couronne d e v a it re v e n ir  à C o n s ta n tin  ; e t a u x  cris de 
« V iv e  C o n s ta n tin  ! V iv e  la  C o n s titu tio n  ! », les o ra teurs  te n te n t 
d ’e n tra în e r la  tro u p e . Quelques soldats ré p è te n t les acc lam a
tio n s  poussées p a r leurs o ffic iers, c ro ya n t, se m b le -t-il, que la 
C o n s titu tio n  é ta it  la  fem m e de C o n s ta n tin . Le  co m m a n d an t 
de la garde, M ilo ra d o v itc h , q u i v e u t a rrê te r la  ré b e llio n , est
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tu e  d une ba lle  ; la  fou le  p a ra ît sym p a th iq u e  a u x  révo ltés , 
q u i e n tra în e n t p lus ieurs b a ta illo n s . M ais les chefs agissent m o lle - 
m en t, sans m e ttre  la  m a in  sur le n o u ve l em pereur dem euré 
un  in s ta n t à le u r m erc i. A u  b o u t de quelques heures ils  sont 
enveloppés, a ttaqués, va incus.

N icolas m ena lu i-m êm e  l ’enquête con tre  les coupables, 
i l  conna issa it beaucoup de consp ira teurs  e t su t, en les in te r ro 
geant, dép loye r son a r t  de séduire e t de fe ind re . De n o m b re ux  
aveux fu re n t a ins i ob tenus, q u i p e rm ire n t au  g rand  t r ib u n a l 
cons titué  p a r le  ts a r  de fra p p e r les m em bres notab les de tou tes  
es sociétés secrètes. Celles du  m id i a va ie n t te n té  aussi une 

Révolte u n  peu m ie u x  co ndu ite , m ais b ie n tô t étouffée. C inq  
des m eneurs les p lus  com prom is  fu re n t pendus e t m o u ru re n t 
avec courage ; les autres fu re n t condam nés à des peines variées, 
depuis les t ra v a u x  forcés à p e rp é tu ité  ju s q u ’au s im p le  in te rn e 
m e n t en S ibérie. D e u x  princesses d o n n è re n t l ’exem ple du 
dévouem ent co n ju ga l en te n a n t à su iv re  leurs m a ris  dans 
eet e x il. C ette  poignée de nova teu rs  généreux e t naïfs d isp a ru t 
sans b ru it ,  à peu près ignorée du peuple , m ais la issan t un  
souven ir p ro fo n d  à « l ’ in te lligence  » lib é ra le  de P éte rsbourg  
et de Moscou. L e u r échec, après ce lu i des ré vo lu tio n n a ire s  
d O cc iden t sur lesquels ils  a v a ie n t p ris  m odèle, com p lé ta  la  
série des tr io m p h e s  rem portés  p a r la  S a in te -A llia n ce  d ’un  b o u t 
a l ’a u tre  de l ’E urope .
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C H A P IT R E  IV

L A  D É C A D E N C E  D E  L A  S A I N T E - A L L I A N C E 1 2

Les événem ents survenus depuis 1815 a va ie n t dém ontré  
que r ie n  ne p o u v a it rés is te r à l ’u n io n  des c in q  grandes p u is 
sances ; le  lib é ra lism e  ne le u r opposa it que des groupes sans 
force, p lus  agités q u ’énergiques. M ais des d iv is ions  n a q u ire n t 
en tre  elles à propos de deux  régions que le congrès de V ienne  
a v a it  laissées de côté, la  pén insu le  des B a lkans  e t l ’ A m érique  
la tin e  ; en face de l ’e sp rit de 1815 u n  e s p rit nouveau  a p p a ru t, 
q u i p répara  la ru in e  de la  S a in te -A llia n ce .

I .  —  C AN N  IN  G E T  M O N RO E  (1822-1825) \

Le p r in c ip a l a rt is a n  de ce tte  ru in e  fu t  Georges C anning. Ce 
b r i l la n t  élève de P i t t  a p p a rte n a it depuis ses débu ts  au groupe 
to r y  ; m ais une in d o c ilité  t ro p  m arquée, s u r to u t l ’a n tip a tb ie  
q u i e x is ta it en tre  lu i  e t Castlereagh, l ’a va ie n t empêché pen
d a n t long tem ps d ’y  p rend re  une des prem ières places. Personne 
cependant n ’ ig n o ra it sa va le u r. L o rd  L iv e rp o o l, q u i a v a it  l ’a r t

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —■ Aux ouvrages de S. Charléty sur la 
France (cité p. 39), de Spencer Walpole et de Halévy sur l ’Angleterre (cités p. 32), de 
H. von Srbik sur Metternicli (p. 5), de Schiemann sur Nicolas 1er (p. 62), il faut ajouter 
Harold Temperley, The foreign policy of Canning (Londres, 1925, in-8°), où le sujet est 
renouvelé pa rl’emploi des documents tirés des archives de Londres, de Paris et de Vienne. 
Joignons-y Edouard Driault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce, de 
1821 à nos jours (Paris, 1925-1926, 5 vol. in-8»), t. 1«, de 1821 à 1830 (par Ed. Driault), 
qui met en œuvre de nombreux documents inédits, en particulier ceux des archives du 
ministère des affaires étrangères à Athènes.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —■ Aux livres cités dans la note précédente i l  faut 
ajouter surtout l ’ouvrage de Dexter Perkins, The Monroe doctrine, 1823-1826 (Cam
bridge, 1927, in-8°, vol. X N IX  des « Harvard Historical Studies »). La note biblio
graphique, très importante, placée à la fin de ce livre, indique les principaux articles 
de revues, surtout celui de Perkins,. Europe and Spanish America and the Monroe doc
trine, dans VAmerican historical Review, t. X X V II (1922), p. 207-218 ; et ceux de Harold 
Temperley, Canning, Wellington and George the Fourth, dans VEnglish historical 
Review, t. X X X V II I  (1923), p. 206-225, et French designs on Spanish America, 
dans la même revue, t. X L  (1925), p. 34-53. Temperley croit aux projets d 'in ter
vention armée de la France en Amérique, Perkins n ’y croit pas.
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de renouve le r son ca b in e t en y  fa is a n t e n tre r des hom m es de 
ta le n t, c o m p r it après la  m o r t  de Castlereagh (1822) que Georges 
C ann ing  é ta it  seul capable  de le  rem p lace r à la  fo is  com m e leader 
conserva teur à la  C ham bre des Com m unes e t com m e m in is tre  
des affa ires étrangères. I l  su rm on ta  les répugnances des v ie u x  
to ries  ; p lus  gênantes é ta ie n t celles du  ro i, q u i, à ce tte  époque, 
essayait encore de sauvegarder quelques débris  de son p o u v o ir  
personnel e t q u i, p a r s u rc ro ît, ne p a rd o n n a it p o in t à C ann ing  
d ’a v o ir donné sa dém ission p o u r a ff irm e r son a tta ch e m e n t à 
la  re ine  lo rs  d u  fa m e u x  procès. La  v o lo n té  de L iv e rp o o l f in i t  
Par l ’ e m p o rte r : C ann ing  e n tra  dans le  ca b in e t avec p lus ieurs  
de ses am is, les « C ann ing ites ».

O n a long tem ps présenté C ann ing  com m e l ’a n tithèse  v iv a n te  
de C astlereagh : après le m in is tre  conserva teur, a ttaché  à la  
S a in te -A lliance , p a rtis a n  de to u te s  les réactions, se ra it venu  le  
m in is tre  lib é ra l, ennem i de la |S a in te -A llia n c e , p ro te c te u r des 
peuples q u i v o u la ie n t s’a ffra n c h ir . C ette concep tion  est dépou r
vue  de v é rité . Les deux  m in is tre s  fu re n t des réalistes, a v a n t to u t  
défenseurs des in té rê ts  de le u r pays, aussi peu enclins l ’u n  
que l ’a u tre  à so u te n ir une d o c tr in e  générale e t absolue p o u r 
l ’ im poser à tous  les gouvernem ents  ; fo n d a n t l ’un  com m e l ’a u tre  
le u r p o lit iq u e  su r le  m a in tie n  des tra ité s  de 1815, ils  é ta ie n t 
résolus p a re ille m e n t à n ’in te rv e n ir  dans les a ffa ires d ’a u tru i que 
s i l ’A n g le te rre  y  t r o u v a it  u n  avantage. N ous avons v u  Castle
reagh com m encer en 1820 à se d é to u rn e r de la  S a in te -A lliance , 
Puis fo rm u le r des p ro te s ta tio n s  trè s  ne ttes  con tre  les p rinc ipes  
de T ro p p a u  e t de L a ib a c h  : i l  p ré p a ra it a ins i les m anifestes 
de C ann ing  en fa v e u r du  p r in c ip e  de n o n -in te rv e n tio n . Dès 
1818 C astlereagh re fusa de t r a ite r  à A ix - la -C h a p e lle  la  ques
t io n  am érica ine  ; en 1820 i l  s’e fforça d ’éca rte r de la  p é n in 
sule ib é riq u e  les armées européennes, l ’ arm ée frança ise  su r
to u t .  C’est dé jà  la  p o lit iq u e  de C anning. C ette p o lit iq u e , les 
deux hom m es la  p ra t iq u è re n t e t la  d é fe n d ire n t de façons 
très  d iffé ren tes. Castlereagh fu t  ju s q u ’au  b o u t a tta ch é  à 
1 A llia n ce  q u ’ i l  a v a it  fondée ; M e tte rn ic h  e t H a rdenbe rg  
A le xand re  I er lu i-m êm e , re s tè re n t ju s q u ’au b o u t p o u r lu i 
ies cam arades avec q u i on  a v a it  mené le  bon  c o m b a t con tre  
N apo léon ; e t ce to r y  de la  v ie il le  roche n ’im a g in a it pas q u ’i l  
P û t e x is te r u n  gouve rnem en t « respectab le  » q u i ne se ra it pas 
(me m onarch ie . C ann ing , dem euré hors du  m in is tè re  de 1812 
û 1815, n ’a v a it  p o in t  de ces souven irs de guerre. L a  S a in te - 
A llia n ce  ne lu i  in s p ira it  aucun  a tta ch e m e n t s e n tim e n ta l ;
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le systèm e des conférences, q u i p la is a it à son prédécesseur, 
lu i  p a ru t dé testab le  dès q u ’une m a jo r ité  s’y  dessina con tre  
la  p o lit iq u e  anglaise ; en fin , n ’a y a n t pas les pré jugés de Castle- 
reagh, i l  c ro y a it q u ’une ré p u b liq u e  respectueuse de ses ob liga 
tio n s  d ip lo m a tiq u e s  a v a it  d ro it  a u x  mêmes égards q u ’une 
m onarch ie .

Les deux hom m es é ta ie n t aussi très  d iffé ren ts  de goûts, de 
sen tim en ts  e t d ’a llu res. C astlereagh, f ro id  e t réservé, n ’a im a it 
pas la  p u b lic ité  ; q uand  i l  dé fe n d a it sa p o lit iq u e  d e va n t les 
Com m unes, i l  ne p ro d u is a it que les docum ents indispensables, 
e t ne s’in q u ié ta it  à aucun  degré de l ’o p in io n  p u b liq u e  en dehors 
du  P a rle m e n t. C ann ing , b r i l la n t ,  e xubé ran t, assez p o rté  au 
b lu ff, so ig n a it sa p o p u la r ité . I l  en a v a it  besoin, car le ro i et son 
en tourage c o n tin u a ie n t à se m é fie r de lu i  e t, p o u r p lus ieurs 
de ses collègues du m in is tè re , C ann ing  é ta it  un  « ja co b in  », 
com m e H a rdenbe rg  a u x  y e u x  des féodaux  prussiens ; les 
lo rds to ries  m ép risa ien t ce pa rvenu , cet Ir la n d a is  fils  d ’une 
ac trice . A uss i c h e rc h a it- il des appu is  au  dehors. De là  ces décla
ra tio n s  écla tan tes q u i, au  g rand  dé p la is ir de ses collègues, 
so u le vè re n t l ’ enthousiasm e d u  peuple  b rita n n iq u e  e t des lib é 
ra u x  du  m onde en tie r.

I l  p r i t  le  p o u v o ir  dans des circonstances q u i para issa ien t 
dé jà  très  in q u ié ta n te s  à son prédécesseur : le congrès de Vérone 
a l la i t  s’o u v r ir  e t décider de l ’ in te rv e n t io n  en Espagne. L ’A n g le 
te rre , q u i se so u ve n a it du  P acte  de fa m ille  e t de la  guerre 
p én insu la ire , c ra ig n a it de v o ir  l ’ in flu e nce  frança ise  d o m in e r en 
Espagne. Q uand le congrès e u t passé o u tre  à ses p ro te s ta tio n s , 
quand  la  F rance  e u t p r is  les arm es, C ann ing  essaya va in e m e n t 
de l ’a rrê te r ; ses d iscours du  14 e t du  28 a v r i l  1823, prononcés 
q u and  l ’o ffensive frança ise  é ta it  dé jà  engagée, té m o ig n è re n t 
d ’ une colère im pu issan te . Georges IV  d ’a illeu rs  c o n fia it aux  
am bassadeurs d ’A u tr ic h e  e t de Russie son désaccord avec 
le  m in is tre . C ann ing  d u t assister les bras croisés à la  fac ile  
v ic to ire  du  duc d ’A ngou lêm e.

I l  v o u lu t p rend re  sa revanche en A m é riq u e , où les colons 
espagnols a v a ie n t secoué le jo u g  de la  m é tro p o le 1. D epuis 
d ix  ans dé jà  ce tte  ré v o lu t io n  é ta it  p o u r l ’A ng le te rre  la  source de 
p ro f its  considérables : son com m erce a v a it  bénéfic ié  de la  
suppression des barriè res opposées p a r l ’ancien rég im e, de l ’a u tre  
côté de l ’A tla n t iq u e , a u x  p ro d u its  étrangers ; chance inespérée

La  décadence de la Sainte-Alliance

1. Voir ci-dessous livre V I chap. in , p. 536.
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p o u r l ’ in d u s tr ie  b r ita n n iq u e , au  m o m e n t où le  c o n tin e n t euro
péen se hé rissa it de ta r ifs  douaniers. A u x  grandes puissances 
continen ta les, au  ts a r  s u rto u t, q u i, con fo rm ém en t a u x  p rinc ipes 
de la  S a in te -A llia n ce , ré c la m a it une in te rv e n t io n  co llec tive  p o u r 
rendre  les colonies à le u r souvera in  lé g itim e , Castlereagh 
a v a it  en 1817 dans u n  m ém orandum , pu is  o ra lem ent, lo rs 
du  congrès d ’A ix - la -C h a p e lle , ré pondu  p a r une énergique 
f in  de non -recevo ir. I l  s’ é ta it  m êm e, peu après, m o n tré  disposé à 
reconna ître  les n o u ve a u x  É ta ts  de l ’ A m é riq u e  la tin e  e t à 
nouer des re la tio n s  o ffic ie lles avec eux, p o u rv u  q u ’ils  consen
tisse n t à se donner u n  rég im e m onarch ique . C ette  dern iè re  
c o n d itio n  fu t  abandonnée p a r C anning. D épu té  de L iv e rp o o l 
a u x  Com m unes, i l  co m p re n a it l ’ im p o rta n ce  du nouveau m arché 
o u ve rt au com m erce angla is. A près la  v ic to ire  des F rança is  
en Espagne, le  danger d ’une a c tio n  européenne en A m érique  
lu i p a ru t d ’ a u ta n t p lus pressant que W e llin g to n  dé c la ra it 
le succès possible p o u r les envahisseurs. C ann ing  v o u lu t p ré v e n ir 
ce danger p a r une en ten te  avec les É ta ts -U n is .

C eux-ci a va ie n t dès le  p re m ie r jo u r  app rouvé  chaudem ent la  
ré vo lte  des colonies espagnoles : in té rê t com m erc ia l, sen tim en t 
de l ’ indépendance am érica ine, m épris  p o u r le u r vo is ine  l ’ Espa
gne, to u t  les y  poussait. A près 1815 le gouve rnem en t am érica in  
a v a it conservé que lque tem ps une a tt itu d e  p ruden te , se te n a n t 
au co u ra n t des p ro je ts  d ’ in te rv e n t io n  européenne sans les 
p rendre  au sérieux. Le  p rés iden t M onroe a v a it  cho is i u n  secré
ta ire  d ’ É ta t  in te llig e n t e t a c tif,  J o h n  Q u in c y  A dam s, q u i v e il la it  
fi m a in te n ir  l ’ indépendance de la  p o lit iq u e  am érica ine  ; en 
1818 A dam s opposa u n  re fus p o li au  tsa r q u i in v i t a i t  la  
grande ré p u b liq u e  à e n tre r dans la S a in te -A lliance . E n  mêm e 
tem ps A dam s et M onroe, q u i négoc ia ien t alors avec l ’E s
pagne la  cession de la  F lo r id e , s’é ta ie n t efforcés de ca lm er l ’ im p a 
tience du Congrès, pressé de v o ir  a d m e ttre  les nouveaux  
É ta ts . M ais le  tr a ité  de cession une fo is ra t if ié  (1821), le gouver
nem ent de W a sh in g to n , se tro u v a n t libre', a v a it en 1822 reconnu  
o ffic ie lle m e n t les nouvelles répub liques.

C ette reconnaissance a v a it  dép lu  a u x  puissances co n tin e n 
ta les d ’ E urope , m ais elles é ta ie n t tro p  ind iffé ren tes  a u x  choses 
d ’ A m érique , tro p  absorbées p a r les affa ires du  V ie u x  M onde 
P our m a n ife s te r beaucoup de m auva ise  hum eur. E n  revanche, 
C ann ing  v i t  là  en 1823 une exce llen te  occasion de s’ assurer 
le concours des É ta ts -U n is  ; p e u t-ê tre  aussi e sp é ra it- il a ins i les 
dé tou rne r du  p ro je t q u ’on le u r a t t r ib u a it  depuis que lque  tem ps
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d ’occuper b rusquem en t Cuba. E n  a o û t 1823 i l  en tam a des 
conversa tions avec R ush, le  m in is tre  des É ta ts -U n is  à Londres, 
su r la  p o ss ib ilité  d ’une enten te , au m oins d ’u n  m an ifeste  
com m un  con tre  l ’ in te rv e n t io n  de la  S a in te -A lliance  ; i l  ins is ta  
d ’a u ta n t p lus que Paris  a n n o n ça it les p ré p a ra tifs  d ’u n  congrès 
destiné  à t r a ite r  la  ques tion  des colonies espagnoles,

M onroe consu lta  ses prédécesseurs, Jefferson e t M adison, 
q u i l ’engagèrent à se p rononce r p u b liq u e m e n t. « Tand is  que 
l ’E u rope , lu i  é c r iv a it Jefferson, tra v a il le  à deven ir le sé jour 
du  despotism e, n o tre  e ffo rt d o it  ê tre  de fa ire  de n o tre  h é m i
sphère le sé jou r de la  lib e rté . » M ais A dam s n ’e n te n d a it p o in t 
se m e ttre  à la  rem orque  de la  G rande-B re tagne  ; i l  lu i  f u t  fac ile  
de répondre  à Lond res , com m e l ’a v a it  dé jà  fa i t  R ush, que 
l ’A n g le te rre  d e va it a v a n t to u t, à l ’ exem ple des É ta ts -U n is , recon
n a ître  o ffic ie lle m e n t les nouvelles répub liques. O r, C ann ing  
ne p a rv e n a it pas à y  décider ses collègues du m in is tè re , et 
Georges IV  s’in q u ié ta it  à l ’ idée q u ’u n  p a re il honneu r fa i t  aux  
insurgés du N ouveau  M onde p o u r ra it  ê tre  u n  encouragem ent 
à ceux d Ir la n d e . Le  p rés iden t M onroe d ’a illeu rs  é ta it  soüs l ’ im 
pression d ’un  oukase p u b lié  en 1821 p a r le  ts a r p o u r réserver 
a u x  va isseaux russes le  m onopo le  du  com m erce e t de la  n a v i
g a tio n  sur la  côte no rd -es t du  P a c ifiq u e  ju s q u ’au 51e degré de 
la t itu d e  no rd . I l  adressa, le  2 décem bre 1823, au  Congrès 
le  célèbre message si souven t rappe lé  depuis sous le  nom  de 
« d o c tr in e  de M onroe ». Les puissances européennes, d is a it- il,  
ne d o iv e n t pas essayer « d é tendre le u r in fluence  sur n ’ im p o rte  
que lle  p a rt ie  des A m ériques  » :

Nous ne sommes jamais intervenus et n ’interviendrons jamais 
dans les questions intéressant les colonies et dépendances actuelles 
d ’une puissance européenne. Mais à l ’égard des gouvernements 
qu i ont proclamé et m aintenu leu r indépendance, indépendance 
que nous avons reconnue après m ûr examen et pour des raisons de 
justice, nous ne saurions adm ettre aucune entremise de puissance 
européenne, pour les opprim er ou disposer de leur destinée en quelque 
façon que cejsoit. Nous y  verrions la  preuve de dispositions inamicales 
contre les É tats-Unis.

F a isa n t a llu s io n  a u x  p ro je ts  du  ts a r sur la  C a lifo rn ie , le 
message d is a it encore :

Les continents américains ayant conquis leur autonomie, leur 
indépendance, et prétendant la m ain ten ir, ne doivent plus être à
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1 avenir présumés susceptibles de devenir jamais colonies d’une 
puissance européenne’ quelconque.

A in s i le  p re m ie r dé fi je té  à la  S a in te -A lliance  p a r u n  É ta t  
organisé v in t  du  N ouveau  M onde. Le  message f u t  loué p a r les 
p r in c ip a u x  jo u rn a u x  ang la is  e t g lo r if ié  d e v a n t les Communes 
p a r B ro u g h a m  ; en F rance i l  o b t in t  les éloges de L a fa y e tte  e t 
des lib é ra u x . Les gouvernem ents de la  S a in te -A llia n ce  en fu re n t 
n a tu re lle m e n t m écon ten ts  ; m ais aucun  ne le  p r i t  assez au 
seneux p o u r a v o ir  l ’ idée de p ro tes te r. C ann ing  se déclara 
sa tis fa it, n o n  sans re g re tte r que les É ta ts -U n is  eussent refusé 
de conce rte r le u r a c tio n  avec la  G rande-B re tagne .

_ C ann ing  n ’é ta it  d ’ a illeu rs  pas resté in a c t if  ; a v a n t l ’a p p a ri
t io n  du  message i l  a v a it eu, en oc tob re  1823, des en tre tiens  
pro longés avec l ’am bassadeur de F rance  à Londres, P o lignae, 
e t lu i  a v a it  laissé en tendre  que, si l ’on v o u la it  em p loye r la  fo rce  
con tre  les colonies espagnoles, la  G rande-B re tagne  a u ra it  « à 
consu lte r ses in té rê ts  ». L e  gouve rnem en t frança is  a v a it  f a i t  
répondre  q u ’i l  é ta it, p o u r sa p a rt, décidé à ne pas in te rv e n ir  
rn ilita ire m e n t en A m é riq u e , e t les e n tre tiens  de Londres a va ie n t 
été résumés dans u n  m ém orandum  dem euré secret. E n  m ars 1824 
C anning, p a r une de ces audaces q u i scanda lisa ien t les d ip lo 
m ates, p u b lia  le  m é m orandum  p o u r m o n tre r q u ’a v a n t M onroe 
i l  a v a it p ris  l ’ in it ia t iv e  d ’une in te rv e n t io n  en fa v e u r de l ’A m é 
riq u e  la tin e , e t p a rla  au m in is tè re  de se re t ire r  si l ’on s a c r if ia it 
les in té rê ts  du  com m erce b r ita n n iq u e  à des scrupules surannés. 
Les événem ents p la id a ie n t p o u r lu i  ; la  v ic to ire  d ’A yacucho , 
rem portée  p a r Sucre le 9 décem bre 1824 d o n n a it le  coup 
décis if au p o u v o ir  de l ’ Espagne en A m é riq u e 1. Les tro is  pays 
cpu fa isa ie n t fig u re  d ’É ta ts  régu lie rs , la  C olom bie, le  M exique  
e t la  R é p u b liq u e  A rg e n tin e , o b tin re n t la  reconnaissance o ff i
c ie lle  de la G rande-B re tagne  en ja n v ie r  1825. C ann ing  a lla it  
ru e n tô t d ire  fiè rem en t, e t n o n  sans hype rbo le , a u x  Com m unes : 
“  J ’a i appelé le  N ouveau  M onde à l ’existence p o u r redresser 
1 é q u ilib re  de l ’A nc ien . »

,  I L  — L ’IN T E R V E N T IO N  D E  C A N N IN G  A U  PORTUGAL  
(1826) ‘.

L’Espagne était ainsi punie d’avoir fait appel aux armes de la
1' V o ir  ci-dessous, l iv re  V I ,  c liap . in ,  p . 533.

• O u v r ag es  a  c o n s u lt e r . —  O live ira  M a ttin s , ouv r. c ité  p . 50.
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France. Q u a n t au P o rtu g a l, aucun  m in is tre  anglais ne v o u la it  
y  a d m e ttre  une in fluence  r iv a le  de celle de la  G rande-Bretagne. 
Le  m in is tè re  a b so lu tis te  fo rm é  à L isbonne  en 1823 é ta it  com 
posé p o u r p a rt ie  d ’am is de la  F rance, p o u r p a rtie  d ’am is de 
l ’A n g le te rre . Les prem iers songèrent, a fin  de ré ta b lir  l ’o rd re  
sans cesse tro u b lé , à appe ler des troupes françaises d ’ Es
pagne ; a u ss itô t C ann ing  p ro m it a u x  seconds, avec l ’assenti
m e n t de Georges IV , l ’en vo i de troupes hanovriennes, e t i l  
ne s’ a b s tin t que m o ye n n a n t la  promesse écrite , donnée p a r le 
gouve rnem en t frança is , de ne pas fa ire  e n tre r ses soldats au 
P o rtu g a l.' Les m in is tres  francoph iles  d u re n t q u it te r  le p o u vo ir . 
C ann ing  usa de son a u to r ité  à L isbonne  p o u r com p lé te r la  
lib é ra t io n  de l ’A m é riq u e  du Sud ; i l  o b t in t  la  conclus ion en tre  
le P o rtu g a l e t le B rés il d ’un  tra ité  pa r leque l la  m é tropo le  recon
na issa it l ’ indépendance de son ancienne colonie (1825).

Le  P o rtu g a l é ta it  un  pro tégé assez gênant, sans cesse ag ité  
p a r des émeutes. A  la  m o r t de Jean V I  (1826), Pedro, v o u la n t 
res te r em pereur du  B rés il, renonça au trô n e  de P o rtu g a l au 
p ro f it  de sa fi l le  M a ria  ; sa sœur d e v a it exercer la  régence 
ju s q u ’à la  m a jo r ité  de ce tte  p e tite  re ine  de sept ans, q u i fu t  
im m é d ia te m e n t fiancée à M igue l. M ais on s a va it que ce lu i-c i, 
u n  jeune  hom m e de v in g t-q u a tre  ans, cher a u x  abso lu tis tes, 
ne v o u la it  pas a tte n d re  aussi long tem ps le p o u v o ir  e t que 
F e rd in a nd  V I I  l ’encouragea it à l ’ ac tion . A  la  f in  de 1826, 
i l  fa l lu t  que C ann ing  f î t  m ine  d ’ em barquer des troupes à des
t in a t io n  de L isbonne  p o u r em pêcher le gouve rnem en t espagnol 
d ’ e n va h ir le P o rtu g a l.

L o rs q u ’ un déba t sur ce su je t s’ engagea d evan t les Communes, 
C ann ing  in vo q u a  la p o lit iq u e  tra d it io n n e lle  de son pays envers le 
P o rtu g a l, m ais se posa aussi en ch am p ion  du libé ra lism e . 
I l  a v a it  dû , à l ’ en tendre , p rend re  la  défense de la  lib e rté  
con tre  l ’a u to c ra tie , maîtresse de l ’ Espagne. Si la  guerre éclate, 
a jo u ta it - i l,  si la  G rande-B re tagne y  est en tra înée, « je *c ra in s  
q u ’elle ne puisse é v ite r  de v o ir  se range r sous ses d rapeaux tous 
les agités e t les m écontents des n a tio n s  avec lesquelles elle se 
tro u v e ra  a u x  prises ». « C’ est que lque peu in q u ié ta n t p o u r l ’A n 
g le te rre  », c o n tin u a it - i l  : « a u tre  chose est d ’a v o ir la  fo rce  d ’u n  
géant e t de v o u lo ir  en user com m e u n  géant. » Ceux q u i, des deux 
côtés, p ro fessa ien t des doc trines  v io len tes  e t exagérées deva ien t 
re co n n a ître  e n fin  que le u r  in té rê t n  é ta it  pas d ’a v o ir  l ’A n g le 
te rre  con tre  eux.

Le  discours de C ann ing  souleva les applaudissem ents cha
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leu reux  de la  C ham bre, des w higs p lus encore que des to ries. 
On com prend que M e tte rn ic h  a it  dénoncé le m in is tre  anglais 
comm e l ’e sp rit du  m a l. C e lu i-c i n ’é ta it  pas en reste avec lu i  : 
dans une le ttre  p rivé e  i l  p a r la it  du  chance lie r a u tr ic h ie n  com m e 
« du p lus g rand  coqu in , du  p lus g rand  m e n te u r q u i e x is tâ t 
sur le  c o n tin e n t, e t p e u t-ê tre  dans le m onde e n tie r ». O ù é ta it  
l ’a m itié  q u i u n issa it Castlereagh e t M e tte rn ic h  ?

L'échec de la réaction en Angleterre (1822-1829)

I I I .  — L'ÉCHEC D E  L A  R ÉAC TIO N  E N  ANG LETERR E  
(1822-1829)K

U n  e sp rit nouveau  se fa is a it  se n tir égalem ent dans la  p o lit iq u e  
in té rie u re  d u  R o ya u m e -U n i. A près quelques années de réac
t io n , le gouve rnem en t e t les Cham bres com m encèren t à exa
m in e r des ré form es q u i tro u v a ie n t des pa rtisans  dans les groupes 
les p lus d ive rs . Les p lus arden ts  fu re n t les « ra d ic a u x  » ; ce m o t 
cessa d ’ être  synonym e de m a lfa ite u r  e t d ’anarch is te . Le  grand  
th é o r ic ie n  du  rad ica lism e , B e n th a m , long tem ps in co n n u  e t 
suspect, a cq u é ra it à l ’ é trange r une ré p u ta tio n  q u i lu i  v a lu t ,  
p a r co n tre -co u p , l ’estim e de ses co m pa trio tes . Son liv re  de 1820, 
R ad ica lism  not dangerous, a ffirm e  l ’ existence d ’u n  rad ica lism e  
bourgeois, ph ilosoph ique , to u t  d iffé re n t du  com m un ism e p e r
tu rb a te u r. Ses idées fu re n t défendues au P a rle m e n t p a r H um e, 
le  p ro te c te u r des classes ouvriè res, e t p a r F ranc is  B u rd e tt , 
le  dém ocra te  o p u le n t que la  c irc o n s c rip tio n  de W e s tm in s te r 
é ta it  fiè re  de posséder. A  côté des ra d ic a u x  les w h igs, si lo n g 
tem ps a ffa ib lis  p a r leurs d iv is ions , a lla ie n t t ro u v e r  e n fin  à  la  
C ham bre des Com m unes u n  défenseur de p re m ie r o rd re  ; 
c é ta it  le fils  d ’u n  des p lus grands seigneurs du  royaum e, lo rd  
Jo h n  Russell, à la  fo is  é loquen t, a c t if  e t « respectab le  ».

Dans le gouve rnem en t, l ’ e sp rit de ré fo rm e  a v a it  pénétré  
avec le g roupe des « C ann ing ites ». C’é ta ie n t s u r to u t des éco
nom istes, R ob inson , chance lie r de l ’ É ch iq u ie r, e t H uskisson, 
p rés iden t du  B oard  o fT ra d e  ; ils  s’ a tta q u è re n t aux  p ra tiq u e s  p ro -

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages cités p. 32 et 35, ajouter Élie Halévy, 
~ a formation du radicalisme philosophique (Paris, 1901-1904, 3 vol. in-8°) ; Leslie 
Stephen, The English Utilitarians (Londres, 1912, 3 vol.in-80). — Sur les divisions entre 
^ c l iq u e s  anglais et irlandais, voir Mgr Ward, The eve of catholic emancipation, 
1803-1829 (Londres, 1911, 3 vol. in-8°).Cf. Paul Thureau-Dangin, La renaissance catho
lique en Angleterre au X IX e siècle, t. I  (Paris, 1899, in-8°). I l y  a certains détails inté
ressants dans le volume collectif du centenaire, Catholic emancipation, 1829-1929 
(Londres, 1929, in-8°), ainsi que chez Michael Mac Donagh, Daniel O’ Connell and the 
8 orV of catholic emancipation (Londres, 1929, in-8°).
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te c tio n n is te s  quasi p ro h ib it iv e s  q u i a va ie n t tr io m p h é  pendan t 
les guerres napoléoniennes. U n  m em bre  ancien du  cab ine t, lo rd  
P a lm e rs to n , se jo ig n it  à eux en dé c la ra n t q u ’i l  a b a n d o n n a it le 
« v ie u x  s tup ide  p a r t i  to r y  ». Ce p a r t i  v i t  b ie n tô t la  cause des 
ré form es adoptée p a r le  p lus re m arquab le  de ses jeunes chefs, 
R o b e rt Peel. C’é ta it  le ty p e  du  g rand  p o lit iq u e  réa lis te , p rê t 
à co n fo rm e r ses actes a u x  nécessités de l ’heure, à évo luer 
h a rd im e n t sans se la isser re te n ir  p a r d ’ anciens p a r t i p ris . 
D is ra e li p lus  ta rd  lu i  a m êm e reproché « d ’ a v o ir une sym 
p a th ie  dangereuse p o u r les c réa tions d ’ a u tru i ». A d o p ta n t 
certa ines p ro p o s itio n s  du  ju r is te  w h ig  M a ck in to sh , i l  f i t  effacer 
d u  code c r im in e l une centa ine  de cas de peine cap ita le . Secré
ta ire  de l ’ in té r ie u r  en 1822, i l  su p p rim a  sans b ru it  les agents 
p rovoca teu rs  e t les espions, to u t  cet a t t ir a i l  de po lice secrète 
q u i p la is a it à ses devanciers. M a lg ré  l ’ a n tip a th ie  personnelle  
q u i sépa ra it Peel de C ann ing , aucune des audaces de ce lu i-c i 
ne d e v a it le  scandaliser.

Les ré fo rm es se f ire n t sans ordre , sans p la n  préconçu, e t ne 
fu re n t arrachées que p a r des cam pagnes répétées. Les réform es 
économ iques fu re n t dues a v a n t to u t  au désir de fa c il ite r  les re la 
t io n s  com m ercia les avec l ’A m é riq u e  ; on su p p rim a  to u te s  les 
p a rties  caduques de 1’ « A c te  de n a v ig a tio n  » p rom u lgué  au 
x v n e siècle ; on accorda au gouve rnem en t le d ro it  de conclure 
des tra ité s  de ré c ip ro c ité . Des a tté n u a tio n s  fu re n t apportées, 
en a tte n d a n t le u r a b ro g a tio n , a u x  lo is  q u i in te rd is a ie n t la  
so rtie  des o u v rie rs  q u a lif ié s  et l ’ e x p o rta tio n  des m achines. 
Des ré form es sociales fu re n t amorcées : la  lo i de 1824 sur la  
lib e r té  des co a litions  suscita , i l  est v ra i,  une te lle  ép idém ie 
de grèves q u ’ on la  re s tre ig n it dès 1825, m ais le  p r in c ip e  dem eura 
in ta c t.

L o rd  L iv e rp o o l, fra p p é  d ’une a tta q u e  d ’apop lexie , a y a n t dû  
abandonner la  présidence du  m in is tè re  au m ois de fé v r ie r  1827, 
Georges IV  après quelques h é s ita tio n s  fu t  ob ligé  de l ’o f f r ir  
à C ann ing  q u i, fa u te  d ’a v o ir  p u  o b te n ir  le  concours des p r in 
c ip a u x  to r ie s , fo rm a  u n  cab ine t de c o a lit io n . P o u r la  p rem iè re  
fo is  depuis v in g t  ans, p lus ieu rs  w higs y  fig u ra ie n t. M ais Can
n in g , fa tig u é  e t m a lade, succom ba peu après (a oû t 1827), 
e t le  ro i ne ta rd a  pas à ra p pe le r les chefs to ries . Dans le m in is 
tè re  que c o n s titu a  en ja n v ie r  1828 le duc de W e llin g to n  secondé 
p a r R o b e rt Peel, une p lace a v a it  été réservée a u x  C ann ing ites ; 
m ais, dans son ensem ble, le  ca b in e t é ta it  s i conse rva teu r q u ’au 
b o u t d ’u n  an ils  le q u ittè re n t.
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L ’échec de la réaction en Angleterre (1822-1829)

C’est p o u r ta n t ce m in is tè re  accusé de ré a c tio n  q u i a l la it  
a cco m p lir la  ré fo rm e  la  p lus â p rcm e n t co m b a ttu e  depuis v in g t  
ans p a r son p a r t i,  l ’é m a n c ip a tio n  des ca tho liques . L a  s itu a tio n  
de l ’ Ir la n d e  l ’y  décida. L ’é ta t économ ique de ce pays a lla it  
s’agg ravan t. L a  p o p u la tio n , grâce à une n a ta lité  exubé ran te , 
a u g m e n ta it sans cesse, a lors que ses ressources d im in u a ie n t. 
Le  déve loppem en t de la  grande in d u s tr ie  en A n g le te rre  e t 
en Écosse ru in a it  les fab riques  irlanda ises, incapab les de 
so u te n ir la  concurrence, fa u te  de c a p ita u x  e t de charbon. R é d u it 
à la  c u ltu re , à une c u ltu re  pauvre , sans engrais n i m achines, le 
peuple ne m angea it guère que des pom m es de te rre  ; s i la  réco lte  
m a n q u a it une année, c’ é ta it  une ca tastrophe , com m e o n  le 
v i t  en 1822. Chez ces paysans m isérables e t fa n a tiq u e s  la  ha ine 
con tre  les m aîtres p ro te s ta n ts  s’ exaspé ra it e t a b o u tis s a it à 
des a tte n ta ts . Le  P a rle m e n t v o ta i t  a lors la  suspension des 
libe rtés  co n s titu tio n n e lle s  e t r e t ir a it  les jugem en ts  au ju r y  
p o u r les c o n fie r à des com m issaires e x tra o rd in a ire s . U  In su rre c 
tio n  A c t de 1822 fu t  a p p liq u é  avec une du re té  p a rt ic u liè re  •; 
la  seule com m iss ion  de C o rk  p rononça  tre n te -c in q  condam na
tions  à m o rt. Ces rigueu rs  p ro v o q u a ie n t de n o u veaux  crim es.

C o m m e n t s o r t ir  de ce cercle v ic ie u x  ? D epuis long tem ps les 
homm es éclairés é ta ie n t d ’avis de donner u n  com m encem ent de 
sa tis fa c tio n  à l ’é lite  ir landa ise  en abo lissan t la  lo i q u i dé fe n d a it 
a u x  ca tho liques d ’ê tre  députés ou  fo n c tio n n a ire s . Les discip les 
de P it t ,  C astlereagh e t C anning, a va ie n t co n tin u é  su r ce p o in t 
les e ffo rts  de le u r  m a ître , e t le leader des Ir la n d a is  loya lis tes , 
G ra tta n , a v a it  p e n d a n t v in g t  ans réclam é ce tte  concession. 
Mais to u t  f u t  in u t i le  : la  ré fo rm e , p lus ieu rs  fo is  vo tée  p a r la 
C ham bre  des C om m unes, é ta it  to u jo u rs  venue se b rise r con tre  
la  résistance de la  C ham bre des lo rds, encouragée p a r les 
princes de la  fa m ille  roya le . Les frères de Georges IV  dem eu
ra ie n t fidèles à l ’ in trans igeance  de le u r père. Les p ro te s ta n ts  
d ’ Ir la n d e  se re fu sa ie n t p a re ille m e n t à to u te  com prom iss ion  : 
ir r ité s  de v o ir  les hau ts  fo n c tio n n a ire s  de D u b lin  gagnés à l ’ idée 
de l ’ém an c ip a tio n , ils  ressusc ita ien t les anciens g roupem ents 
orangistes, les B ru n sw ick  C lubs. D ’a illeu rs  les ca tho liques  
é ta ie n t d iv isés : ceux d ’A n g le te rre , hab itués  à se co n te n te r de 
peu, é ta ie n t p rê ts  à la  .c o n c ilia tio n ; ceux d ’ Ir la n d e , menés p a r 
des évêques m ilita n ts , g a rd a ie n t le u r in trans igeance  e t p a rfo is  
b lâ m a ie n t la  fa ib lesse du  Saint-S iège.

E n  1823 une m é thode  no u ve lle  a p p a ru t chez les Ir la n d a is  : 
to u t  en se m o n tra n t résolus à respecte r la  lé g a lité , à é v ite r
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les vio lences, ils  s’a b s tin re n t désorm ais de rechercher, com m e 
l ’a v a it  f a i t  G ra tta n , l ’a p p u i du  gouvernem ent. A u x  B ru n sw ick  
Clubs  s’ opposa 1’ « A ssoc ia tion  ca th o liqu e  », ra p id e m e n t o rga 
nisée p a r to u t, avec des co tisa tions  régulières. L ’âme de ce 
m o u ve m e n t fu t  O ’C onnell, avoca t de bonne fa m ille , in s tru it ,  
q u i jo ig n a it  à l ’h ab ile té  du  lég iste  e t du  p o lit ic ie n  la  puissance 
o ra to ire  du  t r ib u n  ; la  cause de l ’ Ir la n d e , ju sque  là  défendue 
p a r des p ro te s ta n ts , a v a it  m a in te n a n t u n  leader ca tho lique . 
I l  a c q u it une te lle  p o p u la r ité  q u ’une c irco n sc rip tio n  irlanda ise , 
to u t  en le sachant in é lig ib le , le nom m a député  a u x  Communes
(1828). R o b e rt Peel jugea q u ’ i l  é ta it  tem ps d ’accorder l ’ém an
c ip a tio n .

C elle-c i é ta it  dé jà  réclam ée p a r les w h igs et p a r les ra d ica u x . 
V o u la n t m e ttre  f in  à la  tou te -pu issance  de l ’ Église anglicane, 
inféodée a u x  to r ie s , les opposants com m encèrent p a r dem ander 
l ’ém a n c ip a tio n  des d iss idents p u r ita in s , l ’abandon  du  rég im e 
b iza rre  q u i o b lig e a it le P a rle m e n t à v o te r  chaque année 
p o u r eux u n  « acte d ’in d e m n ité  ». Le  leader w h ig , lo rd  J o h n  
R ussell, o b t in t  ce p re m ie r ré s u lta t. R o b e rt Peel, q u i l ’a v a it  
laissé fa ire , m o n tra  que ce tte  ré fo rm e  e n tra în a it l ’a u tre  ; 
W e llin g to n , a y a n t en lu i  une confiance entière , se laissa con
va in c re  et f in i t  p a r o b te n ir  le  consentem ent du  ro i. Les v ie u x  
to ries  fu lm in è re n t con tre  le « tra î t re  » Peel, que l ’ U n iv e rs ité  
d ’O x fo rd  ne v o u lu t  pas réé lire  dépu té  ; u n  lo rd  é c r iv it  une le ttre  
in ju rie u se  q u i décida W e llin g to n  à se b a ttre  en due l avec lu i  ; 
e t Georges IV ,  ébran lé  p a r u n  de ses frères, p a rla  m êm e u n  
in s ta n t de re v e n ir sur sa promesse ; la  dém ission co lle c tive  
d u  cab ine t le  f i t  céder. P é titio n s , serm ons, appels con tre  le 
pap ism e, r ie n  ne dé tou rna  Peel de sa vo ie , e t l ’a b o lit io n  du  
b i l l  du  T est, vo tée  avec em pressem ent p a r les Com m unes, 
o b t in t  à la  C ham bre des lo rds  une m a jo r ité  inespérée (1829). 
C’é ta it  u n  des p ilie rs  de l ’ancien rég im e angla is q u i s’ e ffo n d ra it.

IV . — CHARLES X  E T  L'ÉCHEC DE L A  R ÉAC TIO N  E N  
FRANCE (1824-1829) h

E n  F rance la  m o r t de Lou is  X V I I I  (16 septem bre 1824) e t 
l ’avènem ent de son frè re , l ’ancien  com te  d ’A rto is , sous le

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  A u x liv re s  cités p. 39 e t 42, on joindra Pierre de la Gorce, 
La Restauration. Charles X  (Paris, 1928, in-16) ; Lucas-Dubreton, Le comte d’Artois. 
Charles X  (Paris, 1927, in-8°, dans la collection des « Figures du passé » ), anecdotique; 
Pileuco, Les mœurs électorales en France. Régime censitaire (Paris, 1928, in-8°), très neui
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n o in  de Charles X  a va ie n t donné a u x  u ltra -ro y a lis te s  l ’espoir 
de réa liser e n fin  le u r p rogram m e. Le  nouveau  ro i, b ie n v e illa n t, 
mais a u to r ita ire , incapab le , paresseux, conserva le  p o u v o ir  
à V illè le . H a b ile  financ ie r, ce lu i-c i com p lé ta  l ’œ uvre de ses 
prédécesseurs p a r une bonne o rgan isa tion  de la  c o m p ta b ilité  
p u b liq u e  ; sa c la ire  in te llig e n ce  lu i  fa is a it com prendre  les 
nécessités d ’u n  gouvernem ent m oderne ; m ais i l  ne sa va it pas, 
comm e R o b e rt Peel, te n ir  tê te  à son p a r t i  e t p ré ve n ir les dangers 
d ’une ré a c tio n  excessive. Charles X  fu t  sacré à R eim s avec le 
cérém onia l de l ’ancien rég im e. U ne ordonnance m it  à la  re tra ite  
cent c in quan te  généraux de l ’arm ée im pé ria le . L ’in d e m n ité  
de 30 m illio n s  de rentes accordée a u x  émigrés (1825) p ré se n ta it 
de sérieux avantages sociaux, p u isq u ’ elle rég la  une question  
ir r i ta n te , m i t  les acquéreurs des biens n a tio n a u x  à l ’a b r i de 
to u te  re ve n d ica tio n  ju r id iq u e  e t f i t  hausser la  v a le u r de leurs 
terres ; m ais ce don fa i t  p a r la  F rance à des hom m es q u i a va ie n t 
c o m b a ttu  con tre  elle d e v a it laisser des souvenirs amers ; lo n g 
tem ps on pa rla  du  « m ill ia rd  des émigrés » (q u i d e v a it se rédu ire  
dans la  ré a lité  à 650 m illio n s ). L a  lo i pu n issan t de m o r t le 
sacrilège com m is dans les églises (1825) causa une ém o tion  
p lus p ro fonde  encore, parce q u ’elle reposa it su r le  p r in c ip e  de 
1 ancien rég im e, le bras sécu lier m is au service de la  re lig io n . 
U n  p ro je t fu t  présenté p o u r le ré tab lissem en t du  d ro it  d ’aînesse ; 
un  au tre , « la  lo i de ju s tice  e t d ’a m o u r », com m e on l ’appela 
iro n iq u e m e n t, p répara  a u x  jo u rn a u x  u n  rég im e p lus sévère 
fiue  ce lu i q u i en 1822 a v a it  p a ru  su ffisan t. C’é ta it  b ien  le p ro 
gram m e de la  co n tre -ré v o lu tio n  q u i se ré a lisa it.

On le com p lé ta  en d o n n a n t au clergé l ’ éduca tion  de la  je u 
nesse. L ’ U n iv e rs ité  de F rance é ta it, de to u te s  les créa tions 
napoléoniennes, celle q u i dès 1814 a v a it  soulevé l ’h o s tilité  
U  p lus v iv e  chez les u ltra -ro ya lis te s . P lus ieurs fo is  ils  a va ie n t 
parlé  de la  d é tru ire  ; e t m a in te n a n t, m aîtres  du  p o u v o ir , de 
naême q u ’ ils  conserva ien t la  ce n tra lisa tio n  a d m in is tra t iv e  p o u r 
su rve ille r les lib é ra u x , ils  conserva ien t la  ce n tra lisa tio n  scola ire

Charles X  et l'échec de la  réaction en France (1824-1829)

intéressant; le chanoine Adrien Garnier, Frayssinous. Son rôle dans VUniversité 
®°üs la Restauration (Paris, 1925, in-8°), très documenté ; Poirier, L ’Université provisoire, 

ans la Revue d’histoire moderne, nouvelle série, t. I er (1926), p. 241-279; t. I I  (1927), 
P- d-35 et 261-306 ; Charles H. Pouthas, Les projets de réforme administrative sous la 
^ estauralion, dans la Revue d'histoire moderne, n o u v e lle  série, t. I er (1926) 321-367.
et /  ̂ ‘ “ demnité aux émigrés, voir l ’ouvrage approfondi d’André Gain, La Restauration 
a es biens des émigrés (Nancy, 1926, 2 vol. gr. in-8°). — Sur le libéralisme franco- 
SJ  ais> Margery E. Elkington, Les relations de société entre l ’Angleterre et la France 

Us la Restauration (Paris, 1929, in-8°).
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L a  décadence de la  Sainte-Alliance

p o u r « ca tho lie ise r » l ’enseignem ent. U n  évêque, F rayssinous, 
a v a it  reçu  en 1822 la  charge de G rand  M a ître  de l ’ U n ive rs ité  ; 
en 1824 i l  f u t  créé m in is tre  des a ffa ires ecclésiastiques e t de 
l ’ in s tru c t io n  p u b liq u e . Les mesures v io len tes  ne m an q u è re n t pas 
sous son a d m in is tra t io n  : i l  d e s titu a  p lus ieu rs  professeurs des 
Facu ltés  e t su p p rim a  l ’ Éco le  no rm a le . M ais ce t hom m e p ru d e n t, 
hab ile , de caractère  m odéré, p ré fé ra it l ’a c tio n  p a tie n te  et su iv ie . 
Dans rense ignem en t secondaire i l  m it  le  clergé à la  tê te  des 
collèges : sur 25 p rov iseu rs  de collèges ro y a u x  (les anciens 
lycées) nom m és p a r lu i,  20 é ta ie n t p rê tres $ en 1828 on s ig n a la it 
com m e prê tres, dans les collèges co m m u n a ux , 117 p r in c ip a u x  
e t 169 régents. L ’ordonnance du  8 a v r i l  1824 p laça en tiè rem en t 
l ’ in s tru c t io n  p r im a ire  sous la  m a in  des évêques.

L ’ U n ive rs ité , m êm e a ins i transform ée., d e m e u ra it suspecte 
a u x  ca tho liques m ilita n ts . O n  le u r p e rm it d ’y  échapper, de 
to u rn e r le m onopole  en se se rva n t des p e tits  sém inaires. Ces 
m aisons, laissées à la  lib re  d ire c tio n  des évêques p o u r assurer 
le  re c ru te m e n t du  clergé, d e v in re n t a lors, b ien  p lus que sous 
l ’E m p ire , de vé rita b le s  collèges où s’o rg a n isa it u n  ensei
gnem ent com p le t, confessionnel, e t r iv a l  de l ’enseignem ent 
u n ive rs ita ire . Sept de ces p e tits  sém inaires fu re n t confiés a u x  
jésu ites, q u i su ren t y  a t t ir e r  bon  nom bre  des fils  de la  noblesse, 
#r L a  p o lit iq u e  de la  d ro ite  re n co n tra  une résistance d ’a u ta n t 
p lus  fo r te  que le  p a r t i  l ib é ra l a v a it  renoncé a u x  com plo ts  p o u r 
se can tonne r su r le  te r ra in  léga l. A u x  p ré te n tio n s  exclusives 
de la  noblesse e t du  clergé i l  opposa it la  C harte , œ uvre de 
Lou is  X V I I I  ; a u x  jésu ites  i l  d é n ia it l ’ existence légale, en fa i
san t v a lo ir  que Lou is  X V  les a v a it  supprim és ; con tre  les 
doctrines u ltra m o n ta in e s  i l  in v o q u a it la  d é c la ra tio n  de  1682, 
approuvée  >par Lou is  X IV .  L a  « C ongréga tion  », form ée d ’an
ciens élèves des jésu ites, co rrespondan t avec des groupem ents 
a ffiliés dans les p rinc ipa les  v ille s  de F rance , lu i  appa ra issa it 
com m e une société secrète re d o u ta b le , centre  d ’espionnage 
e t d ’in tr ig u e s . E n  1826 u n  v ie u x  gen tilho m m e  ca th o liqu e  et 
ro ya lis te , M o n tlos ie r, dénonça dans u n  liv re  re te n tis sa n t la  
C ongrégation , les jésu ites  e t le « p a r t i  p rê tre  ».

L a  grande fo rce  du  p a r t i  l ib é ra l é ta it  dans la presse. La  
presse frança ise n ’a tte ig n a it  pas l ’ im p o rta n ce  de la  presse 
anglaise ; elle n ’a v a it  pas su encore assurer son existence 
m a té rie lle  p a r l ’ e m p lo i des annonces com m ercia les ; ses res
sources ne lu i  p e rm e tta ie n t pas d ’e n tre te n ir des correspondants 
à l ’ é trange r ; des lo is  sévères lu i  im p o sa ie n t u n  cau tio n n e m e n t



élevé ou lu i  fa isa ie n t c o u r ir  le  risque  d ’amendes considérables. 
Mais si ce n ’é ta it  pas une presse d ’in fo rm a tio n , c ’é ta it  une 
presse d ’o p in io n , e t de là  v e n a it sa puissance. Le  p u b lic  in s t ru i t  
se pass ionna it p o u r les questions p o lit iq u e s  ; i l  l is a it  a v id e m e n t 
les a rtic les  de d o c tr in e , les discours de la  C ham bre des députés, 
les procès q u i am ena ien t les avocats à tra n s fo rm e r le  pa la is  
de ju s tic e  en tr ib u n e . T o u te  fa m ille  r ich e  é ta it  abonnée à 
n n  jo u rn a l (la ve n te  au  num éro  n ’ e x is ta it  pas) ; les autres 
a lla ie n t l ire  le u r fe u ille  pré férée au café. L a  presse de gauche, 
avec le  C onstitu tionne l e t le  J o u rn a l des Débats, é ta it, com m e 
c h iffre  de tira g e  e t com m e in flu e nce , n e tte m e n t supérieure  
a celle de d ro ite , d o n t les deux p r in c ip a u x  organes fu re n t 
la  Q uotidienne  e t la  Gazette de France. Les lib é ra u x  tro u v a ie n t 
b ien  d ’au tres appu is  p a rm i les écriva ins  : les p a m p h le ts  de 
P a u l-L ou is  C ourie r fu re n t u n  réga l p o u r la  bourgeois ie , e t les 
chansons où B é ranger f lé tr is s a it les m oines e t e x a lta it  les e xp lo its  
accom plis sous le  d rapeau  tr ic o lo re  f ire n t le to u r  du  pays.

L ’o p p o s itio n  gagna les grands corps de l ’ É ta t .  L a  C our 
roya le  de P a ris  a im a it à se considérer com m e l ’h é rit iè re  de 
1 ancien P a rle m e n t ; e lle  a c q u itta  deux jo u rn a u x  lib é ra u x  en 
dé c la ra n t que les a rrê ts  rendus sous Lou is  X V  con tre  les jésu ites 
g a rd a ie n t le u r v a le u r légale. L ’A cadém ie  frança ise  p ro te s ta  
con tre  la  lo i su r la  presse. L a  C ham bre des p a irs  am enda la  
lo i su r le  sacrilège de m an iè re  à la  ren d re  ino fïens ive , pu is  
repoussa le  d ro it  d ’aînesse e t fo rça  le  gouve rnem en t à re t ire r  
la  lo i su r la  presse. La  C ham bre des députés m êm e, où la  m a jo r ité  
nom m ée en 1824 se m b la it sûre, com m ença it à se fa t ig u e r d ’u n  
m in is tè re  q u i a v a it  duré  t r o p  long tem ps. A  l ’o p p o s itio n  de 
gauche, peu nom breuse, m ais très  a c tive , se jo ig n a it  une oppo
s it io n  de d ro ite  ; C ha teaub riand , m o itié  p a r rancune  person
ne lle  con tre  V illè le , q u i l ’a v a it  chassé d u  m in is tè re  des a ffa ires 
ctrangères « com m e u n  dom estique  », m o itié  p a r re to u r  sincère 
à ses anciennes idées libé ra les, a tta q u a it  to u te  l ’ œ uvre du  
P résident du  conseil, e t u n  groupe assez n o m b re ux  de députés, 
le  g roupe de la  « d é fec tion  », se jo ig n a it  à lu i.  C’é ta it  lu i  d ’a illeu rs  
f lu i a v a it  f a i t  passer le J o u rn a l des Débats de d ro ite  à gauche, 
» illè le  se c ru t de fo rce  à b rise r to u s  les obstacles. L a  garde 

n a tio n a le  de P aris , q u i a v a it  m an ifesté  con tre  lu i,  f u t  d issoute ; 
une fournée de pa irs  changea la  m a jo r ité  à la C ham bre ha u te , 
e t en mêm e tem ps i l  ren vo ya  la  C ham bre des députés, c o m p ta n t 
s u r des é lections favo rab les  (novem bre  1827).

C é ta it  s’aveug le r é trangem en t su r les d ispos itions  d u  pays,

Charles X  et l ’ècliec de la réaction en France (1824-1829)
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où les progrès de la co n tre -ré v o lu tio n  sou leva ien t à la  longue 
b ien  des colères. L a  tâche  de ceux q u i che rcha ien t à fo rm e r un  
fa isceau de tou tes  les forces libé ra les  en é ta it  fa c ilité e  d ’au
ta n t .  Le  ré tab lissem en t de la  censure p réa lab le  sur les jo u rn a u x , 
en ju in  1827, a v a it  suscité la  fo rm a tio n  d ’une « Société des am is 
de la  lib e rté  de la  presse », d o n t C ha teaub riand  fu t  nom m é 
p rés iden t. U n  m ois p lus  ta rd  la  jeunesse d o c tr in a ire  e t lib é ra le  
fonda  la  société « A id e -to i, le  c ie l t ’a idera  » : t o u t  en se m a in te 
n a n t su r le  te r ra in  léga l, elle s’ a p p liq u a it à secouer l ’ indo lence 
de la  p ro v in ce , à fa ire  in sc rire  su r les lis tes é lectorales, m a lgré  
les pré fe ts , tous les c itoyens q u i y  a va ie n t d ro it ,  à fo rm e r des 
com ités p ro v in c ia u x . Aussi, grâce à elle, le  nom bre  des élec
teu rs  d é fin it iv e m e n t adm is au v o te  en novem bre  1827 passa- 
t - i l  d ’u n  coup de 67.400 à près de 83.000. E n  d é p it du  sys
tèm e du  doub le  v o te 1, q u i assu ra it la  prépondérance a u x  p lus 
riches co n tr ib u a b le s , ce tte  ré v is io n  des lis tes v a lu t  à l ’ op p o s itio n  
une v ic to ire  si n e tte  q u ’après quelques essais de rep lâ trages 
V illè le  fu t  ob ligé  de se re t ire r  (3 ja n v ie r  1828).

Le  nouveau  m in is tè re , sans p rés iden t du  conseil, e u t com m e 
p r in c ip a l o ra te u r M a rtig n a c , ro y a lis te  conva incu , m ais très 
m odéré , q u i v o u lu t re fa ire  le  p a r t i  du  centre . E n tre p r ise  d if f i 
c ile , ca r la  d ro ite  c o m p ta it sur Charles X  et la  gauche e n te n d a it 
re c u e illir  les fru its  de sa v ic to ire . La  gauche o b t in t  con tre  le  
p a r t i-p rê tre  les ordonnances de 1828 : l ’une re s ta u ra it le  m ono
pole de l ’U n iv e rs ité  au d é tr im e n t des p e tits  sém inaires, l ’a u tre  
é c a rta it de l ’ enseignem ent secondaire les m em bres des congré
gations n o n  autorisées, c ’est-à -d ire  les jésu ites. Les évêques 
p ro te s tè re n t, m ais le  gouve rnem en t o b t in t  de R om e des conseils 
de soum ission. P u is M a rtig n a c  annonça une ré fo rm e  souven t 
réclam ée depuis qu inze  ans : la  s u b s titu t io n  du  rég im e é lecto ra l 
à ce lu i de la  n o m in a tio n  ro ya le  p o u r le re c ru te m e n t des conseils 
m u n ic ip a u x  e t des conseils généraux de départem ents . I l  
s’in té re ssa it s u r to u t a u x  prem ie rs , ta n d is  que la  gauche v o u la it  
ré fo rm e r d ’abo rd  les seconds p o u r les opposer a u x  p ré fe ts 
« v illé lis te s  » ; les c ritiq u e s  adressés des deux côtés de l ’assem
blée a u x  p ro je ts  d u  gouvernem ent fu re n t si v ives  que M a rtig n a c  
d u t  les re t ire r. Le  ro i, q u i s u p p o rta it son m in is tre  avec peine 
depuis p lus d ’u n  an, p ro f ita  de ce t échec p o u r le  congédier 
(6 a o û t 1829). N éanm oins le libé ra lism e , en F rance com m e en 
A ng le te rre , a v a it  p ris  une te lle  fo rce , une te lle  confiance en

1. Voir plus haut, p. 43.
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lu i-m êm e, q u ’i l  se s e n ta it capable désorm ais de rés is te r à un  
re to u r o ffens if de l ’e sp rit de la  S a in te -A lliance , m êm e soutenu 
p a r le ro i.

V. — L A  R ÉVO LU TIO N  GRECQUE (1821-1824)1.

Les lib é ra u x  de l ’ O cc iden t fu re n t encouragés p a r la  v ic to ire  
que leurs idées re m p o rta ie n t à ce t in s ta n t mêm e en O rien t. 
U ne ré vo lte  in s ig n ifia n te , commencée depuis quelques années 
dans la  pén insu le  des B a lkans , a v a it  f in i  p a r é m o u vo ir to u te  
l ’ E u rope  en fa v e u r de la  Grèce.

O n ne s’in q u ié ta it  guère de la  Grèce a v a n t 1820 ; on la  consi
d é ra it com m e une s im p le  p ro v in ce  tu rq u e . Les îles Ioniennes 
é ta ie n t la  seule te rre  grecque demeurée en apparence autonom e. 
Le  tra ité  signé à Paris p a r les A llié s , le  5 novem bre  1815, en 
a v a it fa i t  « u n  É ta t  l ib re  e t ind é pe n d a n t » sous la  p ro te c tio n  
de la  G rande-B re tagne  ; m ais le  h a u t com m issa ire  angla is, 
M a itla n d , q u i les gouverna de 1816 à 1823, to r y  a u to r ita ire  de 
l ’ école de Castlereagh, a v a it  su ré d u ire  à peu près à r ie n  les 
libe rtés  d u  pays. Q u a n t à la  Grèce tu rq u e , on  ne la  conna issa it 
p o in t.

E n  ré a lité , ce peuple  que les étrangers c ro ya ie n t m o r t  pos
sédait de sérieux élém ents de v ie  e t d ’a ve n ir, en trevus p a r 
quelques voyageurs. Des b a n d its  p a tr io te s , les « k leph tes  », 
les « pa lika res  », occupa ien t les m ontagnes e t fa isa ie n t la  guerre 
aux  Turcs ; les M aïnotes s u rto u t, re tranchés dans le pays des 
anciens S partia tes , a v a ie n t réussi à conserver une dem i-indé - 
pendance. Les T u rcs  opposa ien t b ien  a u x  pa lika re s  d ’au tres 
Land its  trans fo rm és en gendarm es, les « arm ato les », m ais sans 
p o u v o ir co m p te r su r le u r f id é lité . L a  Grèce t r o u v a it  une fo rce  
p lus grande encore dans ses m a rins  : les uns, p ira tes  redou tab les,

O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Le tome I  (par E. Driault) de l ’ouvrage de Driault 
et ^héritier, cité p. 68, renferme une importante bibliographie ; on se reportera aussi 
aux ouvrages cités (p. 5 et 27) sur Alexandre et Metternich, ainsi qu’à celui de Webster 
y'i^Oastlereâgh (citép. 5). Ajouter les suivants: Bikélas, La Grèce avant la révolution de 

(Paris, 1884, in-8°) ; S. Lambros, ToTopiaTrjç'EXXaôoç (Athènes, 1885-1888, in-8°) ; 
 ̂ * ^ ei}nadius, La Grèce moderne et la guerre de l'indépendance, trad. française (Paris, 

“ 7, in-8°) ; G. Isambert, L'indépendance grecque et l'Europe (Paris, 1900, in-8°) ;
• Jorga, Geschichle des osmanischen Reiches, t. V (Gotha, 1924, in-8°, dans 1’ « Allgemeine 
aatengeschichte ») ; du même, Histoire des États balkaniques (Paris, 1925, in-8°) ; 
’ .Miller, A History of the Greek people, 1821-1921 (Londres, 1922, in-8°) ; S. Th. Las- 

aris» Capodistrias avant la révolution grecque (Lausanne, 1918, in-8°). —  Sur les voya- 
j voir Lovinesco, Les voyageurs français en Grèce au X IX e siècle (Paris, 1909, 
q )* et Malakis, French travellers in  Greece, 1770-1820 (Philadelphie, 1925, in-8°). 

n peut consulter aussi Rados, Napoléon l eT et la Grèce (Athènes, 1921, in-80).
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p illa ie n t les va isseaux étrangers, ceux des T u rcs  de p ré fé 
rence ; les autres, com m erçants habiles, a rb o ra ie n t le  p a v illo n  
russe depuis les v ic to ire s  de C atherine  I I  e t, p re n a n t la  p lace 
de la  m a rin e  b rita n n iq u e , a lors absorbée p a r les guerres na p o 
léoniennes, a lla ie n t p o rte r les blés de Russie dans to u te s  les 
régions de la  M éd ite rranée. B eaucoup de ces hom m es se fa i 
sa ien t p ira tes  e t com m erçants to u r  à to u r , selon les saisons e t les 
années ; c ’é ta it  le  cas des m a rins  éprouvés q u i h a b ita ie n t les 
tro is  îles d ’ H y d ra , Spetsa e t Psara. H o rs  de la  Grèce p ro p re  les 
colonies grecques, enrich ies p a r le  com m erce, é ta ie n t nombreuses 
dans l ’em p ire  o tto m a n . Celle du  P h a n a r à C ons tan tinop le , 
groupée a u to u r d u  p a tr ia rch e , a v a it  acquis, grâce à son in te l
ligence e t à son ha b ile té , une in fluence  considérab le  sur le  gou
ve rn e m e n t d u  su ltan . C e lu i-c i a v a it  laissé a u x  Grecs leurs 
cadres ecclésiastiques e t m u n ic ip a u x  ; les évêques e t les papas 
o rthodoxes jo u issa ie n t d ’u n  g rand  p o u v o ir  dans les com m unes, 
L ’ Ég lise  grecque d o m in a it les chré tiens de la  pén insu le , t r a 
v a i l la n t  avec u n  soin co n s ta n t à he llén iser Slaves e t R oum a ins  
e t à les te n ir  sous l ’ a u to r ité  du  p a tr ia rch e  de C onstan tinop le .

C ependant hors de l ’ em pire  o tto m a n  a v a it g ra n d i une Grèce 
com m erçan te , r ich e  e t in s tru ite , in s ta llée  dans tous  les p o rts  
depuis Odessa ju s q u ’à M arse ille . E lle  n  a v a it  p o in t oub lié  la  
te rre  n a ta le  e t d o n n a it des sommes considérables _ p o u r les 
écoles grecques ; une v é r ita b le  U n iv e rs ité  fondée a C hio  a t t i r a i t  
des m illie rs  d ’élèves. Ces Grecs du  dehors e n tre te n a ie n t p a r 
leurs subsides les hom m es q u i a lla ie n t p la id e r la  cause de le u r 
pays dans la  Russie o rth o d o xe  ou dans ce tte  F rance  d ’où l ’ idée 
de lib e r té  se ré p a n d a it ju s q u ’en O rie n t. U n  g rand  é ru d it, 
Coraï, fixé  à Paris , fa is a it en O cc iden t 1 apo log ie  de la  Grèce 
e t fo u rn is s a it a u x  Hellènes le  p rog ram m e de 1 œ uvre in te lle c 
tu e lle  nécessaire à le u r résu rrec tion . Ses appels a va ie n t co n tr ib u é  
à la  naissance de la  société des « P h ilo  muses )), fondée a A thènes 
en 1812 e t an im ée d ’u n  p a tr io t is m e  l i t té ra ire  q u i p ré p a ra it 
le  p a tr io t is m e  p o lit iq u e . L  « H e ta in e  am ica le  » (ou société 
am ica le ), a u tre  assoc ia tion  fondée en 1814 à Odessa, tra n s 
p o rta  q u a tre  ans p lus  ta rd  son siège ce n tra l à C ons tan tinop le , 
près du  P hana r ; e lle p r i t  p o u r co rrespondan t à M arse ille  u n  
a rc h im a n d rite  q u i long tem ps a v a it  so llic ite  N apo léon  d in te r 
v e n ir  en fa v e u r de ses com pa trio tes .

D epu is 1815 les Grecs p la ça ie n t le u r espoir dans le  g rand  ts a r 
q u i a v a it  tr io m p h é  de N apo léon. Ne v o y a ie n t- ils  pas auprès de 
lu i  u n  des leurs, C apodis trias  ? P e n d a n t la  co u rte  période
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où les îles Ion iennes fu re n t à la  R ussie , ce jeune  C orfio te  
a v a it passé de son pays n a ta l au  service d ’A le xand re  
e t s’ e fïo rça it de l ’ in téresser à ses com pa trio tes . M ais i l  d e va it 
a g ir avec p rudence e t défendre les in té rê ts  de la  Russie a v a n t 
ceux des ch ré tiens  ba lkan iques. U n  a u tre  Grec, A le xa n d re  
Y p s ila n ti, m em bre  d ’ une des grandes fa m ille s  du  P hanar, a v a it  
réussi à co n q u é rir dans l ’arm ée russe le  t i t r e  d ’ aide de cam p de 
l ’ em pereur d o n t i l  é ta it  devenu le fa m ilie r . Ce jeune  général, 
p le in  de confiance en lu i-m êm e , p r i t  au  sérieux les encourage
m ents de C apod is trias , o b t in t  u n  congé du  ts a r e t a lla  p ré p a re r 
la  révo lte .

A u  lie u  de sou lever les pays v ra im e n t grecs, i l  v o u lu t com 
m encer la  guerre dans les p rin c ip a u té s  danubiennes, p o u r ê tre  
p lus près de l ’arm ée russe d o n t i l  espéra it b ien  o b te n ir  le  con
cours. L ’heure se m b la it fa vo ra b le  à cause de la  ré v o lte  du  
pacha de Ja n in a , A li ,  un  A lb a n a is , aussi in d o c ile  e t a m b itie u x  
que son c o m p a tr io te  M o h a m e d-A li, pacha d ’É g y p te  ; i l  s’ é ta it 
ta il lé  en Ë p ire , sous le  t i t r e  de v ic e -ro i, une p r in c ip a u té  q u ’i l  
g o u ve rn a it à sa guise. Le  su lta n  a y a n t en trep ris  de le  ré d u ire  à 
l ’obéissance, i l  in vo q u a  l ’a p p u i de C apodistrias, in tr ig u a  en 
Serbie, o f f r i t  son a p p u i à ses ennem is les k leph tes. Les m eilleures 
troupes de l ’ arm ée tu rq u e  a llè re n t m e ttre  le  siège d e va n t Ja n in a .

Y p s ila n t i fra n c h it  le P ru th  e t occupa Iassy (7 m ars 1821) 
en  appe la n t les Grecs à la  lib e rté . Quelques bandes le s u iv ire n t, 
p d la n t et m assacrant les T u rcs  ; m ais les paysans m oldaves e t 
v alaques, t ro p  asservis a u x  boya rds  p o u r s’in té resser à la  p o li
tiq u e , n ’écou tè ren t pas ces appels. U n  chef de bandes éner
gique, Théodore  V la d im ire sco , se m o n tra it  disposé à co m b a ttre  
les Turcs, m ais ce R o u m a in  ne v o u la it  p o in t t ra v a il le r  p o u r les 
Grecs ; i l  ne p u t  s’en tendre  avec Y p s ila n t i,  q u i le f i t  p é r ir  (4 ju in ) .  
Isolé, ce de rn ie r a v a it  é c r it au ts a r p o u r dem ander secours ; m ais 
la  le ttre  p a rv in t  à son adresse pen d a n t le congrès de La ibach . 
M e tte rn ic h  a ffirm a  que la  ré vo lte  m ili ta ire  d ’ Iassy a lla it  de 
p a ir  avec celles de M a d r id  e t de Naples, que l ’H é ta ir ie  é ta it  un  
second exem p la ire  de la  C harbonnerie . A le xand re  ne se bo rna  
p o in t à re fuser le secours q u i lu i  é ta it  dem andé : i l  donna o rd re  
à Y p s ila n t i d ’abandonner a u ss itô t l ’ entreprise. Désavoué en 
même tem ps p a r le  p a tr ia rch e  grec de C onstan tinop le , va in c u  
pa r les Tu rcs , Y p s ila n t i d u t fu i r  chez les A u tr ich ie n s  (27 ju in ) ,  
q u i le g a rdè ren t en c a p tiv ité  p e n d a n t s ix  ans. Les représa illes 
tu rques fu re n t te rr ib le s  con tre  les p rinc ipau tés  q u i a v a ie n t laissé 
a ré vo lte  s’é tendre  sans résistance.
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L ’in su rre c tio n  n ’é ta it  cependant pas étouffée ; d u  n o rd , elle 
a v a it  gagné la  Morée. C ette  p resqu ’île , où 50.000 m usu lm ans 
v iv a ie n t au m ilie u  de 400.000 chré tiens, re n fe rm a it des p o p u 
la tio n s  à m o itié  barbares, to u te s  prêtes à c o u r ir  sus a u x  in f i 
dèles sous les ordres des chefs re lig ie u x  e t des « p r im a ts  » ou 
notab les. P a rm i les prem ie rs  se t r o u v a it  Germanos, 1 a rd e n t 
archevêque de P a tras ; p a rm i les seconds se s igna lè ren t Petros 
M a u ro m ich a lis  surnom m é P e tro -bey , com m andan t des M aï- 
notes, e t C o locotron is q u i, p a r u n  m élange de courage e t de 
ruse, de b a rb a rie  e t de bonhom ie , fu t  le v ra i ty p e  dù k leph te . 
Y p s ila n t i,  à la  v e ille  de sa prise d ’armes, le u r a v a it  envoyé 
des agents ; ils  les a ccu e illire n t avec fa v e u r e t m a rchè ren t 
c o n tre 1les T u rcs  (m ars 1821). Les m a rins  grecs, s u r to u t ceux des 
tro is  îles, très  supérieurs a u x  m édiocres équipages des Tu rcs , 
e t b ie n tô t célèbres p a r les te rr ib le s  b rû lo ts  q u i fa isa ie n t sauter 
les gros va isseaux ennem is, n ’a v a ie n t pas ta rd é  à se jo in d re  aux  
insurgés, ta n d is  que, dans la  Grèce co n tin e n ta le , se le v a ie n t 
de tous côtés des chefs de pa rtisans , depuis A thènes ju s q u ’à 
M isso longh i.

Les rebelles e u ren t la  chance de su rp rendre  les T u rcs  et 
ne respectè ren t aucune c a p itu la t io n  ; T r ip o litz a , la  cap ita le  
tu rq u e  en Morée, long tem ps bloquée, succom ba dans u n  assaut 
s u iv i de scènes h o rr ib le s  (a v r il  1821), q u i p ro vo q u è re n t un  
b rusque  ré v e il du  fa n a tism e  m usu lm an . L a  cruau té  des Turcs 
dépassa b ie n tô t celle des Grecs : dans to u te s  les grandes v ille s  
on se je ta  su r les riches ra ïas  ; à C ons tan tinop le  le p a tr ia rch e  
fu t  pendu  à la  p o rte  de son église. N u lle  p a r t  ce tte  fu re u r ne 
se déchaîna com m e à Chio. L a  p o p u la t io n  opu len te  e t m o lle  
de ce tte  île  avait, refusé de se ré v o lte r , m ais a v a it  laissé le 
cham p lib re  a u x  insu la ires  vo is ins q u i y  é ta ie n t venus p ro 
c lam er l ’ indépendance (9 a o û t 1821). Quelques semaines p lus 
ta rd  (a v r il  1822) la  f lo tte  du  s u lta n  a rr iv a  et, secondée p a r la  
popu lace  accourue d ’Asie M ineure , a cco m p lit d ’e ffroyab les 
massacres q u i é p o u va n tè re n t le  m onde e n tie r ; 30.000 Chiotes 
fu re n t vendus com m e esclaves. Le  héros de Psara, Canaris, 
les vengea en fa is a n t sau te r le  va isseau-am ira l où to u s  les o ff i
ciers de la  f lo t te  se tro u v a ie n t réun is  p o u r une fê te .

D iv isés en tre  eux, les Grecs se tro u v a ie n t en fâcheuse posture . 
Les chefs de bandes, les clans de m on tagnards  ne v o u la ie n t pas 
se p lie r à la  d ire c tio n  d ’u n  gouve rnem en t régu lie r. Dès que l ’on 
c o n v o q u a it une assemblée n a tio n a le , ce lle -c i v o y a it  re n a ître  
les passions p o lit iq u e s  e t les querelles de personnes q u i a va ie n t
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re m p li ja d is  l ’h is to ire  de la  Grèce. D ém étrios  Y p s ila n t i,  frè re  
de l ’a u te u r du  p re m ie r sou lèvem ent, d u t à son nom  le t i t r e  
de général en chef ; m ais i l  n ’o b t in t  ja m a is  l ’obéissance de 
ses lieu tenan ts . Les rudes cap ita ines de la  Morée n ’a im a ie n t 
pas les Grecs affinés q u i a rr iv a ie n t de la  Grèce du  n o rd  e t le u r 
d is p u ta ie n t le  com m andem ent : M au roco rda to , le  b r i l la n t  gen
tilh o m m e  p h a n a rio te , ou N égris, a u tre fo is  d ip lo m a te  au service 
de la  T u rq u ie . C erta ins despotes rég ionaux, com m e le s u b ti l  
Odysseus en Thessalie, ne p re n a ie n t p o in t au  sérieux les réso
lu tio n s  votées p a r les assemblées na tiona les. Celles-ci néanm oins 
te n tè re n t d ’organ iser u n  gouvernem ent. L ’assemblée de Morée, 
siégeant près des ru ines de l ’ a n tiq u e  É p idau re , p u b lia  le 13 ja n 
v ie r  1822 la  d é c la ra tio n  d ’ indépendance de la  n a tio n  grecque, 
pu is adop ta  une c o n s titu t io n  p ro v iso ire . C o rin th e  fu t  choisie 
comme cap ita le . L ’assemblée adressa u n  m an ifes te  au m onde 
p o u r désavouer to u t  p rin c ip e  subvers if, ne ré c la m a n t, d isa it- 
elle, p o u r la  Grèce q u ’ un  so rt p a re il à ce lu i des au tres na tions  
civilisées.

N i le  degré de c u ltu re  du  peup le  grec, n i la  guerre con tre  les 
Turcs ne p e rm ire n t jam a is  d ’a p p liq u e r la  c o n s titu t io n  d ’É p i-  
daure. D ’ a illeu rs  les Hellènes y  a v a ie n t s u r to u t cherché u n  
m oyen de gagner les sym path ies de l ’O ccident. Ils  com pre
n a ie n t q u ’u n  secours du  dehors é ta it  nécessaire. Ils  a va ie n t 
escompté d ’abo rd  ce lu i d ’A l i  ; m ais Jan ina  succom ba (m a i 1822), 
e t les troupes albanaises, ro m p a n t avec les Grecs après la  m o r t 
du  pacha, se so u m ire n t au su ltan . Le  ts a r de m e u ra it le  g rand  
espoir des M oréotes. A près L a ib a ch  A le xa n d re  hésita  que lque 
tem ps en tre  son entourage, favo ra b le  aux  Grecs, e t les m in is tres  
de la  S a in te -A llia n ce , Castlereagh e t M e tte rn ich , to u jo u rs  
prê ts à lu i  m o n tre r dans ce tte  ré v o lte  u n  nouveau  m é fa it des 
sociétés secrètes. Ces dern iers l ’ em po rtè re n t ; C apodistrias 
o b t in t  u n  congé q u i é q u iv a la it à une disgrâce ; au congrès de 
Vérone, en octobre , le  ts a r  app rouva  le  re fus de recevo ir les 
envoyés hellènes e t se donna to u t  e n tie r à l ’ in te rv e n tio n  con tre  
l ’ Espagne.

N éanm oins, à la  f in  de 1822, les insurgés p o u va ie n t être sa tis 
fa its  de la  s itu a tio n  m ili ta ire  : sur te rre  ils  a va ie n t chassé de 
Morée une arm ée tu rq u e  ; su r m er ils  é ta ie n t les m aîtres, grâce 
aux  e xp lo its  des M iaou lis  e t des Canaris. A u  d é b u t de 1823 
les Turcs échouèrent dans le u r p re m ie r e ffo rt con tre  M isso- 
lo n g h i, le bo u leva rd  de la  Grèce occidenta le . M ais alors les 
Grecs rassurés s’ em pressèrent de re v e n ir a u x  guerres c iv iles ,
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q u i re m p lire n t la  f in  de 1823 e t l ’ année 1824. Les « p rim a ts  » 
c iv ils , q u i sou tena ien t l ’assemblée n a tio n a le  d irigée p a r M auro - 
co rda to , pu is  p a r C o le ttis , ancien m édecin  d ’A l i  pacha, fu re n t 
a u x  prises avec les « cap ita ines » ou chefs m ilita ire s , Coloco- 
tro n is  en tê te . C e lu i-c i, le « v ie u x  de la  M orée », f u t  deux 
fo is  v a in c u  e t fa i t  p riso n n ie r. Les m a rins  des tro is  îles e x i
gea ien t le  rem boursem en t de leurs  dépenses. L  a rg e n t fo u rn i 
p a r u n  e m p ru n t en A ng le te rre  e xc ita  de te lles  convo itises q u 'une  
p a rt ie  f u t  gaspillée en pu re  pe rte . L a  guerre c iv ile  a m ena it 
p a rfo is  des trah isons  : Odysseus fu t  m is à m o r t p o u r a v o ir  t ra ité  
avec les Turcs.

U n  orage te r r ib le  m e n a ça it les clans absorbés p a r ces que 
relles. L a  T u rq u ie  a v a it  fa i t  appe l au concours du  pacha 
d ’ É g yp te , M oham ed A li ,  q u i v e n a it de le  p ro m e ttre  à co n d i
t io n  de conserver la  Crète. C ette  grande île , q u ’on a p p e la it 
a lors C andie, s’ é ta it  révo ltée  com m e le  reste  de la  Grèce, m ais en 
ag issant à p a rt. Les troupes égyptiennes, débarquées depuis 
1822, ve n a ie n t d ’ en achever la  conquête. A lo rs  le  s u lta n  nom m a, 
en fé v r ie r  1824, M oham ed A l i  com m andan t en chef de l ’arm ée 
q u i d e v a it soum e ttre  la  Morée. C e tte  nouve lle , accompagnée 
d ’u n  coup de m a in  heu reux  des T u rcs  su r Psara, secoua l ’ in e rtie  
des m arins  d ’ H y d ra  e t de Spetsa, q u i a cco m p lire n t quelques 
beaux  e xp lo its . M ais ils  se re t irè re n t t ro p  v ite , la issan t le  fils  de 
M oham ed A li ,  Ib ra h im , déba rque r en décem bre 1824 dans l ’ île 
de Crète, où i l  o rganisa une base d ’opé ra tions  e t de ra v ita i l le 
m e n t, p o u r a tta q u e r la  M orée en 1825.

L a  décadence de la Sainte-Alliance

V. — L A  GRÈCE E T  L ’IN T E R V E N T IO N  EUR O PÉEN N E  
(1824-1829j 1.

Si le  danger g ra n d issa it à l ’ O r ie n t, la  Grèce re ce va it m a in te 
n a n t les secours de l ’ O cc iden t, soulevé p a r une vague de p h ilh e l
lén ism e. Issu des m ilie u x  lib é ra u x , d o n t les sym pa th ies  é ta ie n t

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Outre les ouvrages cités au paragraphe précédent 
et ceux de Temperley sur Canning et de Schiemann sur Nicolas I "  (cités p. 62 et 68), 
voir E. Driault, La question d'Orienl in -8 °; 8_ ed corrigée, 1921) ; Canat,
La renaissance de la Grèce antique, 1820-1850 (Pans, 1911, m-8°) ; Debidour, Le général ; 
Fabvier (Paris, 1904, in-8°) ; Economos, Essai sur la vie au comte Capodistria (Paris, 
1926 in-8°) ; Gaston Deschamps, Le philhellénisme et le Journal des Débats, dans 
Le livre du centenaire du Journal des Débats (Paris, 1889, in-8®); Earle, American 
interest in  the Greek cause, dans VAmerican historical Review, X. X X I I I  (1927), p. 44-63, 
Sur la bataille décisive, voir G. Doum, Navarin (Le Caire, 1927, in-8°, dans la 
collection des Publications de la Société royale de géographie d’Egypte).

—  88 —



La  Grèce et l'intervention européenne (1824-1829)

d ’avance acquises a u x  Grecs, to u t  com m e a u x  so lda ts  de Pepe 
ou de R iego, le  m o u ve m e n t ph ilhe llène  tro u v a  aussi, dès le 
p rem ie r jo u r , e t ce fu t  sa force, des soutiens dans les p a rt is  
conservateurs. N o n  seulem ent la  g rande n a tio n  o rthodoxe , 
la  Russie, m ais les ca tho liques e t les p ro te s ta n ts  s’ in té ressèren t 
à u n  peuple  ch ré tie n  op p rim é  p a r l ’ is la m : le ré v e il re lig ie u x  
favorisé  p a r les souverains d e v a it é ve ille r d ’u n  b o u t à l ’ a u tre  
de l ’ E u rope  le se n tim e n t de la  s o lid a rité  ch ré tienne . L ib é ra u x  
ou réactionna ires, am is ou ennem is de la  S a in te  A llia n ce , a v a ie n t 
tous reçu l ’ éduca tion  classique ; tous  é ta ie n t hab itués  depuis 
le  collège à véné re r les grands hom m es de l ’ ancienne H e llade  : 
com m ent n ’ a u ra ie n t- ils  pas v ib ré  au ré c it  des com bats soutenus 
Par des hom m es q u i in v o q u a ie n t dans leurs m an ifestes les 
souvenirs de M a ra th o n  et des T he rm opy les , q u i se p ro c la m a ie n t 
les descendants de León idas e t de Périclès ?

L a  p lu p a r t des pays co n n u re n t u n  doub le  p h ilhe llén ism e  : 
ce lu i de l ’a rriè re , q u i ré u n issa it de l ’a rg e n t e t des secours au 
m oyen de quêtes, de conférences, de fêtes de ch a rité  ; ce lu i des 
vo lo n ta ire s , q u i s’ en a lla ie n t co m b a ttre  les Turcs. Le  p h ilh e llé 
n ism e p a c ifiq u e  débu ta  p a r les appels des écriva ins, des p h i
lologues, des poètes. E n  A llem agne , pays des U n ive rs ités , le  
s igna l fu t  donné, à M u n ic h  e t à Le ip z ig , p a r  des professeurs 
de p h ilo lo g ie  com m e T h ie rsch  ; ils  fu re n t b ie n tô t su iv is  p a r 
des écriva ins popu la ires  com m e Jean -P au l e t Gœrres. E n  Suisse, 
le p re m ie r cen tre  d ’ a c tion , à Z u rich , fu t  b ie n tô t dépassé p a r 
Genève, où d e m e u ra it E y n a rd , g rand  com m erçan t q u i d e v in t 
le  b ie n fa ite u r de la  Grèce. E n  A n g le te rre  l ’ a tta ch e m e n t à 
l ’a lliance tu rq u e  a v a it  a rrê té  d ’abo rd  les classes élevées, m ais 
l ’a rrivée  de C ann ing  au p o u v o ir  le u r donna la  lib e r té  d ’a g ir. 
P ien  que B y ro n  e û t ro m p u  avec son pays, sa g rande v o ix  
rem ua les A n g la is  ; son d é p a rt p o u r l ’ O r ie n t e t sa m o r t g lorieuse 
h M isso longh i (1824) é ve illè re n t des sym pa th ies  p o u r la  Grèce 
chez ses innom brab les  a d m ira teu rs . L a  F rance ne p o rta  une 
a tte n tio n  sérieuse à la  Grèce q u ’ après la  f in  de la  guerre d Es
pagne ; m ais a lors u n  m êm e se n tim e n t gagna les d ive rs  p a rtis . 
y °y a g e u rs  com m e P o u q u e v ille , professeurs com m e V ille m a in , 
c ru d its  com m e F a u rie l, poètes com m e les au teurs des Messé- 
niennes e t des Orientales, tous  t r a v a il la ie n t p o u r la  mem e 
cause ; ils  fo rm è re n t ensem ble en 1825 le com ité  ph ilh e llè n e  de 
Paris, au  m o m e n t où C h a te aub riand  p u b lia it  sa N ote sur la  
Grèce.

Par-dessus les fro n tiè re s  des É ta ts , les ph ilhè llenes  se liè re n t

—  89



entre  eux e t, grâce à E y n a rd , Genève, où  s’ é ta it  re t iré  Capo- 
d is tria s , d e v in t le  q u a rt ie r  généra l du  ph ilhe llén ism e  européen. 
L ’ E y n a rd  am érica in  fu t  u n  m édecin  de B oston , H ow e, q u i a lla  
m e ttre  ses connaissances m édicales au service des co m b a tta n ts  
grecs ; revenu  ensuite chez lu i,  i l  re c u e ill it  des fonds en o rga
n isa n t des com ités dans les p rinc ipa les  v ille s  de l ’U n io n , ta n d is  
q u ’un  grand  o ra teu r, D a n ie l W ebste r, cé lé b ra it le  courage des 
insurgés. Le  gouvernem ent am érica in  fu t  le p re m ie r q u i osa 
fa ire  une d é c la ra tio n  p u b liq u e  en le u r fa v e u r : dans le  célèbre 
message où i l  p ro c la m a it l ’ indépendance du N ouveau  C o n ti
n e n t, le p rés iden t M onroe n ’hés ita  pas à g lo r if ie r  les H ellènes 
e t à fo rm e r des vœ u x  p o u r le u r v ic to ire .

Ces m anifestes enthousiastes é ta ie n t su iv is  d ’ envois de 
v iv re s  e t de secours m éd icaux  ; l ’A n g le te rre  y  jo ig n a it  de l ’a r
gen t : deux e m p ru n ts  en fa v e u r des Grecs y  fu re n t souscrits 
en 1823. E n f in  des vo lo n ta ire s  a ccou ru ren t de l ’O ccident. 
O n en v i t  dès 1821, ve n a n t des pays où  la  f in  des guerres 
napoléoniennes a v a it  laissé ta n t  de soldats sans em p lo i. Le  
général écossais G ordon  fu t  u n  des prem iers, avec des F rança is 
com m e le co lonel V o u tie r, le cap ita ine  de vaisseau Jo u rd a in . 
E n  1822 les vo lo n ta ire s  é ta ie n t dé jà  s ix  cents, sans co m p te r 
le  « b a ta il lo n  des ph ilhe llènes », gros de deux cents hom m es, 
presque tous  anciens o ffic iers. A  P eta  (1822) les vo lo n ta ire s  
to m b è re n t p a r centaines, en v e n d a n t chèrem ent le u r v ie . A  
ces recrues isolées succédèrent les groupes levés e t payés 
p a r les com ités ph ilhe llènes  ; ils  tro u v è re n t des chefs dans 
les o ffic iers lib é ra u x  q u i, après a v o ir  co m b a ttu  p o u r l ’ Es
pagne en 1823, che rcha ien t u n  a u tre  cham p de b a ta ille  con tre  
la  réac tion . Si la  p lu p a r t fu re n t déçus en v o y a n t de près les 
descendants d ’ É pam inondas, ils  lu t tè re n t quand m êm e avec 
a rd e u r p o u r une cause q u i le u r p a ra issa it ju s te  e t noble.

L a  S a in te -A lliance , à Vérone, dans les dern iers m ois de 1822, 
s’ é ta it  prononcée n e tte m e n t con tre  les Grecs ; p o u r m o n tre r 
à ses a lliés q u ’i l  ne so u te n a it pas une ré b e llio n , A le xand re  
s’en é ta it  rem is  à eux du  soin de ré ta b lir  les re la tio n s  d ip lo 
m a tiques  rom pues e n tre  la  Russie e t la  P orte . M ais de 
re to u r chez lu i,  i l  f u t  rep ris  p a r ses hés ita tions  hab itue lles  : 
d ’u n  côté i l  c ra ig n a it l ’e sp rit de ré vo lte , n ’a d m e tta it q u ’ une 
Grèce d iv isée en tro is  tronçons, e t v o u la it  m a in te n ir  la  Sa in te- 
A llia n ce  ; d ’u n  a u tre  côté i l  f u t  ém u p a r la sym p a th ie  générale 
que la  Grèce re n c o n tra it chez les Russes. Les grandes p u is 
sances /T a ille u rs  com m ença ien t a hesite r. La  F rance, fo r t if ié e
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p a r le  succès de la  guerre d ’Espagne, re p re n a it une p o lit iq u e  
p lus a c tive  en O rie n t, m ais se t r o u v a it  partagée entre  ses 
tra d it io n s  tu rco p h ile s  e t une fa ve u r cro issante p o u r les Grecs. 
M e tte rn ich , souc ieux a v a n t to u t  de p ré v e n ir une a c tio n  isolée 
de la  Russie, tâ c h a it de jo u e r A lexand re , p a r la it  mêm e de 
reconna ître  l ’ indépendance grecque p o u r m a in te n ir  l ’en ten te  
des grandes puissances. C ann ing , en dehors de ses sym path ies 
personnelles p o u r les Grecs, se d e m a n d a it s ils  ne p o u rra ie n t 
p o in t, à la  place des Tu rcs , défendre la  pén insu le  con tre  1 avance 
russe. Ces te rg ive rsa tion s  e x p liq u e n t la  le n te u r e t le peu de 
résu lta ts  u tile s  des conférences ouvertes à S a in t-P é te rsbou rg  
en ju in  1824 : elles a b o u tire n t à u n  p ro toco le  v id e  de sens et 
à une dém arche co lle c tive  m o lle m e n t fa ite  à C onstan tinop le . 
Le  su lta n  ré p o n d it p a r une fin  de non -recevo ir, car 1 a rrivée  
des troupes égyptiennes de M oham ed A li  lu i  fa is a it espérer 
une v ic to ire  com plè te . Les Grecs in q u ie ts  che rcha ien t u n  a p p u i : 
quelques-uns p a rlè re n t d ’ o f f r ir  la  couronne au duc de N em ours, 
second fils  du  duc d ’ Orléans ; l ’ idée n ’ e u t pas de suites.

C ann ing  d e m e u ra it neu tre  e t i l  annonça a u x  Hellenes, q u i 
dem anda ien t son a ide, l ’ in te n tio n  où i l  é ta it  de ne p o in t se 
d é p a rt ir  de ce tte  a t t itu d e  (1er décem bre 1824) ; m ais en mêm e 
tem ps i l  t r a ita  leurs envoyés en représentan ts  d ’ u n  E ta t  régu 
lie r  : b ie n ve illa n te  p o u r les Turcs sous Castlereagh, la  n e u tra lité  
anglaise s’ a ff irm a it donc m a in te n a n t b ie n ve illa n te  p o u r les 
Grecs. C eux-c i f in ire n t p a r s o llic ite r o ffic ie lle m e n t le  p ro te c to ra t 
b r ita n n iq u e  ( ju i l le t  1825) ; C ann ing  refusa, en ré p é ta n t que 
l ’A ng le te rre  e n te n d a it res te r p ac ifique . C ette  m o d é ra tio n  p lu t  
beaucoup au tsa r. A le xa n d re  a v a it  éprouvé jusque  là  de l ’a n t i
pa th ie  p o u r l ’adversa ire  de la  S a in te -A llia n ce , p o u r le  m in is tre  
q u i v e n a it de re t ire r  son am bassadeur des conférences de 
S a in t-P é te rsbou rg  ; m ais la  d u p lic ité  de M e tte rn ich , m a in te 
n a n t découverte , l ’ in d ig n a it  te lle m e n t q u ’ i l  f i t  à Londres des 
ouve rtu res  p o u r u n  accord à deux. C’ é ta it  u n  nouveau  coup 
p o rté  à l ’A llia n ce  des É ta ts  c o n tin e n ta u x . C ann ing  a c c u e illit 
b ien  ces avances, e t le rap p ro che m e n t anglo-russe a lla it  p rendre  
une fo rm e  concrète  quand  le ts a r m o u ru t.

L ’heure é ta it  g rave  p o u r les Grecs. P ro f ita n t de leurs d iv i 
sions, Ib ra h im  a v a it  p u  en fé v r ie r  1825 débarquer ses prem ières 
troupes à M odon (a u jo u rd ’h u i M é thon i), au sud-ouest de [a 
Morée, e t, m a lg ré  l ’héroïsm e de Santa-R osa, s é ta b lir  solide- 
u ie n t à N a v a r in  (a u jo u rd ’h u i P y los), à quelques k ilom è tres  
au no rd . I l  re n d it  la  lib e rté  a u x  prisonn ie rs , c ro y a n t que la
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M orée a l la i t  se so u m e ttre  sans com ba t. M ais le  danger ré ve illa  
encore une fo is  le  p a tr io t is m e  des H ellènes ; C o locotrom s, 
t iré  de sa p rison , ré u n it  ses bandes e t repoussa Ib ra h im  d e va n t
N a u p lie  en A rg o lid e , ta n d is  q u ’ à r ° ^ f 1 J . a r“ ée ,t .Ur? ^  
éch o u a it de nouveau  con tre  l ’ in d o m p ta b le  M isso longh i. Les 
T u rcs  appe lè ren t les É g y p tie n s  à le u r  aide e t, apres tro is  m ois 
d ’ une lu t te  acharnée, Ib ra h im  occupa les ru ines de la  v i l le

^ C La  'g lo ire  de&M Lso lon  g lii f u t  b ie n tô t égalée p a r celle d ’A thènes 
L ’ A cropo le , b loquée en a o û t 1826, rés is ta  près d u n  an, grâce a 
des chefs de p a lika re s  com m e K a ra is k a k is , e t s u r to u t aux  
vo lo n ta ire s  é trangers que m e n a it le  co lone l frança is  F a b v ie r 
I l  est v ra i  que les n o u veaux  chefs a rr ive s  d A n g le te rre , le general 
C h u rch  e t l ’a m ira l Cochrane, tro m p è re n t les espérances des 
H ellènes q u i le u r  a v a ie n t donné le h a u t com m andem en t sur 
te rre  e t sur m er ; l ’A c ropo le  d u t c a p itu le r (5 ju in  1827). A lo rs  
les cap ita ines  recom m encèren t à se b a ttre  en tre  eux, les m arins  
à fa ire  la  p ira te r ie , e t  to u t  se m b la it pe rdu  quand  re te n t i t  le
canon de N a v a rin . . „  .

Les grandes puissances s’ é ta ie n t mises d accord p o u r in te r 
v e n ir  en fa v e u r des Grecs. A  peine liq u id é  le  procès des decem- 
b ris tes , le  nouveau  ts a r , N ico las , en m ars 1826, adressa aux  
T u rcs  u n  u lt im a tu m  q u i e x ig e a it dans es s ix  semâmes 1 éva
c u a tio n  des p rin c ip a u té s  danubiennes, le  respect des d ro its  
de la  Serbie l ’ exécu tion  d u  t r a ité  de 1812. L a  P o rte  effrayee 
céda L ’ u lt im a tu m  ne co n te n a it r ie n  sur la  Grèce : l ’ a u toc ra te  
a m i de l ’ o rd re  h é s ita it encore à so u te n ir des « rebelles ». L t  
de fa i t  des ré v o lu tio n n a ire s  suspects à to u te s  les polices du  
c o n tin e n t, Ita lie n s  com m e Santa-R osa, A ng la is  com m e Co
chrane, F rança is  com m e F a b v ie r, A lle m a n d s  com m e D it tm a r  
é ta ie n t venus co m b a ttre  p o u r la  Grece C ann ing  sauva le  
p ro je t  d ’ accord  anglo-russe en e n vo ya n t W e llin g to n  saluer 
Fe nouveau  ts a r , q u i ménagea u n  b r i l la n t  accue il au v a in 
q u e u r de W a te r lo o . Le  p ro to co le  de S am t-P e te rsbou rg  (4 a v r i l  
18261 annonça une en ten te  q u i assu re ra it a la  Grece 1 a u to 
nom ie  sous la  suzera ine té  d u  su lta n . M e tte rm ch , d o n t la  p o li
t iq u e  fa is a it fa i l l i te ,  a v a it  espère que ce p ro toco le  re s te ra it 
le t t re  m o rte  ; m ais la  F rance , q u and  on le  lu i  com m un iqua , 
ne se co n ten ta  p o in t de le  b ie n  a c c u e illir  : e lle p roposa u n  
accord fo rm e l des tro is  puissances, e t fin a le m e n t 1 in trans igeance  
de la  P o rte  h â ta  la  s ig n a tu re  d u  t r a ite  de Lond res  (6 ju i l le t  
1827) L a  R ussie, la  F rance e t la  G rande-B re tagne  d é c la ra ien t

h a  décadence de la Sainte'-Alliance

—  92 —



La  Grèce et V intervention européenne (1824-1829)

s’ u n ir  p o u r m e ttre  u n  te rm e  à la  guerre  de Grèce e t annonça ien t 
des mesures de co n tra in te  con tre  ce lu i des deux b e llig é ra n ts  
q u i re fu se ra it de déposer les armes.

U n  m ois p lus  ta rd  C ann ing  m o u ru t, e t M e tte rn ic h  se p r i t  à 
espérer que la  d is p a r it io n  de ce « m étéore  m a lfa is a n t » a l la i t  
rendre  caduc le  tra ité  de Londres. É ga lem en t rassurée, la  
T u rq u ie  c ru t p o u v o ir  sans risque  repousser la  dém arche fa ite  
auprès d ’ elle p a r les tro is  am bassadeurs. M ais les escadres 
s’é ta ie n t mises en m ouvem en t. T and is  q u ’une g rande f lo tte  
égyptienne  p a rt ie  d ’A le x a n d rie  a lla it  fa ire  sa jo n c tio n  avec 
les va isseaux tu rc s  à N a v a rin , les a m ira u x  angla is e t fra n 
çais, C o d rin g to n  e t de R ig n y , peu après renforcés p a r l ’escadre 
tusse de H eyden , n o tif ia ie n t à Ib ra h im , en co n fo rm ité  avec les 
in s tru c tio n s  u n  peu vagues de leurs gouvernem ents , d ’a v o ir  à 
ne pas q u it te r  la  rade. Ib ra h im  p ro m it  d ’abo rd  de m a in te n ir  sa 
f lo tte  au p o r t ;  m a is , com m e l ’escadre grecque de Cochrane 
fa is a it v o ile  vers P a tras , i l  v o u lu t envoye r une d iv is io n  nava le  
au secours de la  v i l le  ; a rrê tée  p a r les A ng la is , dispersée p a r les 
vents, elle d u t re v e n ir  à N a v a rin . C o d rin g to n  i r r i té  s’ e n te n d it 
avec ses collègues p o u r e n tre r dans la  rade  e t som m er Ib ra h im  
de fo u rn ir  des garanties nouvelles. Le  20 octob re  les tro is  esca
dres pén é trè re n t dans le  p o r t  e t, sans t ire r ,  v in re n t se p lace r 
to u t  près des va isseaux tu rc s  e t égyp tiens. Des coups de feu  
con tre  u n  cano t anglais déchaînèrent une canonnade générale. 
É g yp tie n s  e t T u rcs  m o n trè re n t du  courage, m ais ils  p o in ta ie n t 
n ia i leurs canons ; i l  s u ff it de tro is  heures p o u r que le u r f lo tte  
fû t  com p lè tem en t d é tru ite .

Les ph ilhe llènes  du  m onde e n tie r c o m p r ire n t que ce tte  fo is  la  
Grèce é ta it sauvée. T and is  que M e tte rn ic h  d é p lo ra it « l ’ épou
va n ta b le  ca tas trophe  » de N a v a rin , la  F rance  e t la  Russie 
fê tè re n t la  v ic to ire , fières d ’a illeu rs  que leu rs  escadres, consi
dérées jusque  là  com m e sans va le u r, se fussen t si b ien  com 
portées. E n  A n g le te rre , les successeurs de C ann ing  ép ro u vè re n t 
que lque em barras ; sans b lâ m e r l ’a m ira l C o d rin g to n , q u i a v a it  
d irigé  les escadres alliées, le  d iscours du  trô n e  q u a lif ia  la  b a ta ille  
d ’événem ent fâ ch e u x . E n  T u rq u ie  la  fu re u r p o p u la ire  fu t  g rande 
et  p o rta  le  s u lta n  à re fuse r to u te  concession. U n  te l  aveug le 
m en t d e v a it su re xc ite r l ’a rd e u r be lliqueuse  de la  Russie, où  
N icolas v o u la it  en f in ir  avec les in tr ig u e s  de V ienne  e t les 
hés ita tions de Londres ; i l  sa v a it que l ’a p p u i de P aris  lu i  
é ta it acquis, e t i l  p u t  nég liger la  le ttre , d ictée p a r M e tte rn ic h , 
°ù  l ’em pereur d ’A u tr ic h e  m o n tra it  les ré vo lu tio n n a ire s  de
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l ’ E u rope  en tiè re  p rê ts  à p ro f ite r  d ’une ru p tu re . L a  guerre fu t
déclarée au sultan (avril 1828).

Le  cab ine t to r y  fo rm é  p a r W e llin g to n  g a rd a it la  défiance 
de ses prédécesseurs envers la  Russie e t d é s ira it s’ en tendre 
avec M e tte rn ic h  ; m ais, p o u r em pêcher une a lliance  franco - 
russe, i l  con tin u a  d ’a p p liq u e r le tr a ité  de Londres e t favo risa  
le  d é p a rt d ’u n  corps frança is  p o u r la  Moree. Les 14-000 hom m es 
d u  général M aison n ’ eu ren t pas à co m b a ttre  ; Ib ra h im  s é ta it  
résigné à p a r t ir  e t laissa les F rança is  occuper les forteresses 
côtières, d o n t une seule résista . Les dern iers soldats m u s u l
m ans s’ em barquè ren t, accompagnés des dernieres fa m ille s  
m usulm anes q u i h a b ita ie n t la  p resqu ’île. M a ison p u t  b ie n tô t re 

v e n ir  en F rance. ,
L a  guerre tu rco -russe , lo in  d ’ être, com m e 1 E urope  s y  a tte n 

d a it, une s im p le  prom enade m ili ta ire  p o u r les M oscovites, 
m o n tra  une fo is  de p lus quelle  énergie le  p é r il développe chez les 
O ttom ans . D ’a illeu rs  la  Russie é ta it  m a l préparée Son a r m u  
d ’ Asie, com m andée p a r P a sk ié v itch , re m p o rta  de b r illa n ts  succès ; 
m ais celle d ’E u rope , dépourvue  de m a té rie l de siégé, ra le n tie  
p a r la  présence d u  tsa r, échoua d e v a n t C houm la  e t S ilis tr ie  
e t ne p r i t  V a rn a  que grâce à une tra h iso n . Les opéra tions fu re n t 
suspendues to u t  l ’ h iv e r, e t une cam pagne d ip lo m a tiq u e  menée 
avec ta le n t p a r Nesselrode m i t  à néan t les e ffo rts  de M e tte r
n ich . A u  p rin te m p s  de 1829, ta n d is  que P a s k ié v itc h  s a va n ça it 
iu s q u ’ à E rze ro u m , D ié b itc h  fu t  v a in q u e u r sur le  D anube et, 
après la  p rise  de S ilis tr ie , poussa une p o in te  audacieuse a 
tra ve rs  les B a lkans , déboucha dans la  p la ine  de Thrace , occupa
A n d rin o p le  sans com ba t. . . . .

Com m e sa p o s itio n  m ili ta ire  é ta it  néanm oins très  nsquee. 
i l  o f f r i t  à la  T u rq u ie  des co n d ition s  modérées, q u  elle accepta. 
L a  p a ix  d ’ A n d rin o p le  (14 septem bre 1829) donna  a u x  Russes 
la  côte as ia tique  de la  m er N o ire  depuis 1 em bouchure  d u  K o u - 
b a n  ju s q u ’ au  sud de P o ti, m ais re n d it  E rze ro u m  e t K a rs . 
E n  E urope  ils  ca rd è re n t seu lem ent les îles de 1 em bouchure  du  
D anube L a  T u rq u ie  p ro m it une in d e m n ité  ju sq u ’ au règ le 
m e n t de laque lle  les troupes russes occupera ien t les p r in c i
pautés danubiennes e t S ilis tr ie . Ces p rin c ip a u té s , a ins i que la  
Grèce e t la  Serbie, o b tin re n t de la  T u rq u ie  des concessions 
garanties p a r le p ro te c to ra t quasi o ffic ie l du  ts a r su r les chré
tiens  des B a lkans . L a  m o d é ra tio n  du  ts a r é tonna 1 E u rope , 
q u i a v a it  c ru  u n  in s ta n t à la  ru in e  d e fin it iv e  de 1 em p ire  o t to 
m an . C’est que la  Russie co m p re n a it 1 avan tage  de conserver
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près de ses fro n tiè re s  une T u rq u ie  a ffa ib lie , incapab le  de. lu i  
résister. La  P o rte , en e ffe t, se ra p p ro cha  d u  ts a r  v ic to r ie u x , q u i 
su t a ffe rm ir  son in fluence  à C onstan tinop le  en m o n tra n t une 
grande générosité à l ’égard des va incus.

La  Grèce, quelques m ois a v a n t N a v a rin , a v a it  reçu de l ’as
semblée de Trézène (1827) u n  p ré s id e n t e t une c o n s titu t io n . 
C elle-ci ne fu t  pas app liquée. Le  p rés iden t é ta it  C apodis trias , 
q u i a lla  rendre  v is ite  a u x  tro is  souvera ins s ignata ires du  tra ité  
de Londres, pu is  v in t  en Grèce (1828). L a  s itu a tio n  in té rie u re  
é ta it m auva ise  ; le désordre, la  m a lhonnê te té  des Grecs é lo i
gna ien t leurs m e illeu rs  am is, F a b v ie r, Cochrane. M ais l ’ in te r 
v e n tio n  des grandes puissances les a v a it  sauvés ; la  P o rte  
le u r accorda l ’au tonom ie . R e s ta it à fix e r  les fron tiè res  d u  nouve l 
É ta t .  N i l ’A n g le te rre , q u i v o y a it  en C apodis trias  le  pro tégé 
de la  Russie, n i le  tsa r, to u jo u rs  m a l disposé envers des 
« rebelles », ne v o u la ie n t une Grèce tro p  étendue ; aussi le 
te r r ito ire  p r im it iv e m e n t p rom is  a u x  Grecs fu t - i l  ré d u it, mêm e 
au no rd -ouest, e t la  C rète e t Samos, to u te s  grecques, le u r 
échappèrent. L a  seule com pensa tion  p o u r la  Grèce fu t  l ’ indé- 
Pendance com plè te  q u i re m p la ç a it l ’au tonom ie  ; cela su ffisa it 
h la  m e ttre  dans une s itu a tio n  p riv ilé g ié e  p a r ra p p o r t à la  
Serbie, la  M o ld a v ie  e t la  Y a lach ie . d’ elle fu t  la  décis ion fo rm u lée  
Par les tro is  puissances p ro te c trice s  dans le  p ro toco le  du  3 fé v r ie r 
1830. Les Hellènes se m o n trè re n t si m écontents  que le  m onarque  
déjà désigné p o u r recevo ir la  nouve lle  couronne, Léopo ld  de 
Saxe-Cobourg, ne v o u lu t pas régner su r ce pays m u tilé . I l  y  
a v a it  du  m oins une Grèce lib re  ; le  rêve caressé p a r les p h ilh e l-  
lènes é ta it  réalisé.

A in s i la  d is so lu tio n  de la  S a in te -A llia n ce , commencée à 
propos de l ’ Espagne e t de l ’A m é riq u e  espagnole, s’ é ta it  achevée 
en O rie n t. Q uo ique défavorab les à la  p o lit iq u e  de C anning, 
W e llin g to n  e t son m in is tre  des affa ires étrangères, lo rd  A b e r
deen, a va ie n t dû  c o n tin u e r l ’ œ uvre de le u r g rand  prédécesseur. 
M e tte rn ich  ne se t ro m p a it  p o in t  en d isa n t que la  ru in e  de 1 a l
liance des c inq  grandes puissances a lla it  fa c il ite r  la  tâche  des 
ré vo lu tio n n a ire s . C’ est la  décom pos ition  de ce g roupem en t 
européen q u i re n d it  possibles les v ic to ire s  du  lib é ra lism e
en 1830.
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LIVRE II

La crise de 1830

C H A P IT R E  P R E M IE R

1830 E T  L E S  V IC T O IR E S  L IB É R A L E S  1

E n  1830 com m ence u n  g rand  m ouvem en t, ta n tô t  ré v o lu 
tio n n a ire , ta n tô t  ré fo rm is te , d irig é  con tre  les in s t itu t io n s  e t les 
p rinc ipes  chers a u x  hom m es de 1815. I l  a dans l ’ E u rope  occi
denta le  des conséquences durab les. L a  F rance e t l ’A n g le te rre  
donnen t le p o u v o ir  à la  bourgeois ie a u x  dépens de l ’a ris to c ra tie , 
e t la  décis ion fina le  a u x  Cham bres élues, fû t-ce  con tre  la  v o lo n té  
roya le . L a  B e lg ique , aidée p a r ces deux grands É ta ts , co n q u ie rt 
son indépendance e t adop te  aussi le  systèm e p a rlem en ta ire . Ce 
son t la  F rance  e t l ’A n g le te rre  q u i fa vo r ise n t, en P o rtu g a l e t 
en Espagne, la  dé fa ite  in flig é e  à l ’ancien  rég im e  dans la  pe r
sonne de deux p ré tendan ts . Les cantons suisses e n fin  re je tte n t 
le  p o u v o ir des o liga rch ies pa tric iennes  e t le u r im posen t u n  
suffrage é larg i.

I .  — L A  C H U TE D E  CHARLES X  (J U IL L E T  1830) 1

Charles X , q u i a v a it  congédié le m in is tè re  lib é ra l de M a r t i-  
gnac, lança  u n  d é fi à la  C ham bre des députés en a p p e la n t au 
p o u v o ir le  p rin ce  de P o lignac. Ce fa m ilie r  de l ’ancien comte

1. O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages déjà cités de Chariéty 
sur la Restauration, de Spencer Walpole et d ’Élie Halévy sur l ’Angleterre, de Baum- 
Igirten sur l ’Espagne et de Dierauer sur la Suisse, joindre Ilen ri Pirenne, Histoire de 
Algique, t. V I (Bruxelles, 1926, in -8 °).

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre ceux de Chariéty, de Pouthas et de P. de la 
orce, cités p. 39 et 78, voir J. M. S. Allison, Thiers und the French Monarchy (Bos

on et Londres, 1926, in-8 °), qui a dépouillé les papiers de Thiers. I l est bon de rappeler 
Jv10 nous avons les souvenirs publiés par plusieurs membres du ministère Polignac : 
6 ontrn° ”i" ^ anvi^ e (1873), d ’Haussez (1896) et Montbel (1913). Les papiers de Bourmont 

utilisés dans le livre de Gustave Gautherot, Un gentilhomme de grand chemin 
e Maréchal de Bourmont (Paris, 1926, in-8 °).
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d ’A rto is , ja d is  condam né à m o r t com m e com plice  de Georges 
Cadoudal é ta it  depuis p lus ieu rs  années am bassadeur à Londres ; 
personne ne l ’ a v a it considéré com m e u n  chef de gouvernem ent 
possible. M ais i l  possédait une confiance en lu i-m em e q u i v e n a it 
5 :  sa na ïve té  p o lit iq u e , e t p lus encore
tenue  p a r des v is ions  où la  V ie rge  lu i  p ro m e tta it  la  v ic to ire . 
P a rm i les co llabo ra teu rs  de l ’ ancien  m .g re  f i f ^ r a ,  n ,  L ,  B o u r- 
donnave, l ’hom m e de la  T e rre u r b lanche  àe l S t t  e t B ouv
e t  q u i a v a it abandonné N apo léon  a la  v e ille  de W a te r lo o . 
U n  L r n a l  p u t  écrire  : « C ob len tz, W a te r lo o , 1815, v o ila  les 
tro is  p rinc ipes , v o ilà  les tro is  personnages du m in is tè re . » _

Ce cab ine t, fo rm é  en a o û t 1829, p u t  gouverner sept m ois 
a v a n t de convoquer les Cham bres q u i ne s iégeaient presque 
L i a i s  p e n d a n t le  second semestre. É v ita n t  a dessein to u t  chan 
g e m e n tb ru s q u e  dans la  v ie  in té r ie u re  du  pays, P o lignac  to u rn a  
fes e ffo rts  vers l ’ e x té r ie u r ;  c’ é ta ie n t des succès m ilita ire s  et 
d ip lo m a tiq u e s , s u r to u t la  reconquê te  de la  r iv e  gauche du  R h in
qui pouvaient am ener des é lections favo rab les  e t une ré v is io n  de
fa  C harte . L a  Russie te rm in a it  v ic to rie u se m e n t sa guerre con tre  
la  P o rte  ; elle é ta it  reconnaissante à la  F rance d a v o ir  p révenu  
p a r u n  ave rtissem ent d isc re t les ve llé ités  hostiles  de 1 A u tr ic h e . 
Que ne p o u rra ie n t fa ire  les deux pays é tro ite m e n t un is  ? P o lignac 
chargea3 l ’ am bassadeur frança is  de proposer à N ico las I  u n  
f l a n  ch im é riq u e  et grandiose, q u i ré v é la it son ignorance  du 
S  e t du  possible. Le  ro i des Pays-Bas i r a i t  désorm ais regner 
T C ons tan tinop le , e t ses anciens É ta ts  se ra ien t d is tribues , la  
B e lg ique  à la ? F rance , la  H o lla n d e  à la  Prusse, les colonies 
ho llanda ises à l ’ A n g le te rre  ; dans l ’hen tage  des su ltans, 1 A u - 
K e  p re n d ra it  la  Serbie e t la  Bosnie, la  Russie re c e v ra it la  
M o ld a v ie , la  V a lach ie  e t l ’ Asie tu rq u e . L a  p a ix  d A n d rm o p M  
dispensa l ’ am bassadeur de présen te r ce p la n  a N ico las I  . 
P o h fn a c  f i t  a lors soum e ttre  au ts a r u n  p ro je t p lus modeste, 
a u  é te n d a it q u and  m êm e le  te r r ito ire  frança is  vers le  R h in  ; 
m ais la  Prusse consultée opposa u n  re fus tro p  ca tégorique  p o u r 

L c r  p lace à des p o u rpa rle rs  u lté rie u rs . P o lignac  a y a n t besoin 
la isser p • t  „ u r  une entreprise  p lus fac ile , îm m e-
d une V IL L d is a b le  - i l  p u n ira it  le  dey d ’ A lg e r de ses outrages 
U a  F rance . U ne  croisade con tre  les in fidè les  p la is a it à Charles X . 
L ’ e xp é d itio n  fu t  b ie n  préparée p a r le  m in is tre  de la  m anne , 
d ’ Haussez • l ’ a p p u i c o rd ia l de la  Russie la  n e u tra lité  p lus ou 
m S r L L e S e  de l ’ A u tr ic h e  e t de la  Prusse p e rm ire n t de 
passer o u tre  a u x  p ro te s ta tio n s  de 1 A ng le te rre .
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A  l ’ in té r ie u r  la  prudence e t l ’ in a c tio n  d u  m in is tè re  n ’a va ie n t 
Pas désarmé la  colère du  p a r t i  l ib é ra l, accrue p a r les cris de 
tr io m p h e  de la  presse u ltra - ro y a lis te  ; ce lle-c i a n n o n ça it le  
re to u r p ro ch a in  à des in s t itu t io n s  vois ines de l ’ancien rég im e. 
La  société « A id e -to i, le c ie l t ’a idera », q u i s o m m e illa it depuis 
son tr io m p h e  é lec to ra l de 1827, se ré ve illa  sous la  présidence 
de G u izo t ; elle ressuscita ses com ités lo ca u x  e t m u lt ip lia  dans 
tous les départem ents  les groupes disposés à la  seconder. 
Comme l ’o p in io n  p u b liq u e  p rê ta it  au m in is tè re  des p ro je ts  
dangereux, les chefs de la  société songèrent à la  résistance 
légale : si les m in is tre s  co n voqua ien t la  C ham bre, ce lle-c i 
re fuse ra it le  b u d g e t ; s’ ils  v o u la ie n t se passer d ’ elle, on s’ en
te n d ra it  p o u r le  re fus de l ’ im p ô t. Les opposants p lus ha rd is , 
gagnés p a r les idées répub lica ines, envisagea ien t l ’ é ve n tu a lité  
d ’une résistance arm ée à P a ris  ; le u r  chef se ra it L a fa y e tte ,
I ancien p a tro n  de la  C harbonnerie , p lus p o p u la ire  que jam a is  
depuis son voyage tr io m p h a l aux  É ta ts -U n is  en 1824-1825.

L a  presse lib é ra le  to u t  en tiè re  fa is a it rage con tre  les u ltra s . 
Le  J o u rn a l des Débats e t le C onstitu tionne l fu re n t dépassés en 
audace p a r u n  jo u rn a l q u i débu ta  au com m encem ent de 1830, 
le N a tio n a l. Les rédacteurs , tro is  jeunes gens, T h ie rs , M ig n e t, 
A rm a n d  C arre l, posèrent n e tte m e n t la  ques tion  que n ’a va ie n t 
p o in t résolue qu inze  années de v ie  p u b liq u e  : la  C harte  n ’a -t-e lle  
Pas donné à la  F rance le  rég im e p a rle m e n ta ire  ? D ’ après eux, 
s d  y  a v a it  c o n f l i t  en tre  le  m in is tè re  e t la  C ham bre, le  ro i p o u 
v a it  la  d issoudre, m ais si les électeurs d o n n a ie n t ra ison  à la  
C ham bre, le  m in is tè re  d e v a it se re t ire r . Le  N a tio n a l laissa 
en tendre que, si le ro i ne cé d a it pas, la  F rance  a u ra it  le d ro it  
d im ite r  l ’ exem ple de l ’A ng le te rre  en 1688 : c’é ta it  envisager 
in  s u b s titu t io n  de la  b ranche cade tte  à la  b ranche  aînée, du  
duc d ’O rléans à Charles X .

La  session fu t  ou ve rte  en m ars 1830. L a  gauche e t le  centre, 
à la  C ham bre des députés, m a rch a ie n t d ’accord. L a  gauche
II a v a it  p lus le  général F o y  n i M anue l ; m ais deux  grands b a n 
qu iers, L a ff it te  e t C as im ir P érie r, l ’ e xh o rta ie n t à la  résistance ; 
îe langage m enaçan t du  d iscours du  trô n e  décida le  centre  à 
v o te r l ’adresse énerg ique rédigée p a r R oye r-C o lla rd . E lle  fu t  
adoptée p a r 221 v o ix  con tre  158. Le  concours est nécessaire, 
u isa it-e lle , en tre  les vues du gouve rnem en t e t les vœ u x  du 
Peuple : « S ire, n o tre  lo ya u té , n o tre  dévouem ent nous condam 
n en t à vous d ire  que ce concours n ’ex is te  pas. » L a  C ham bre
u t  dissoute. B ie n  que la  lo i ne d o n n â t le d ro it  de v o te  q u ’ à

La chute de Charles X  ( ju ille t 1830)

—  99 —



100 000 p riv ilé g ié s , to u te  la  n a tio n  se passionna p o u r la  lu t te  
é lectora le . Les m andem ents des évêques en fa v e u r du  m in is tè re  
ne f ire n t que su re xc ite r l ’ a n tip a th ie  co n tre  le  p a rt i-p re tre  ; le 
m an ifes te  d u  ro i d é c la ra n t q u ’ i l  ne céde ra it pas ébran la  
chez beaucoup de lib é ra u x  le  lo ya lism e  d ynas tique . L  oppo
s it io n  dem anda a u x  c itoyens de réé lire  les 221. P o lignac  cepen
d a n t c ro y a it au  succès ; la  p rise  d ’ A  ger, connue a P a ris  le  
9 ju i l le t ,  fo r t i f ia i t  ses espérances. M ais les 221 fu re n t réélus,
avec une c in q u an ta in e  d ’opposants n o u veaux  ,

O u ’a lla it  fa ire  Charles X  ? Son a m i N ico las 1« , b ien  renseigne 
p a r l ’ am bassadeur Pozzo d i B orgo , l ’engageait a é v ite r  un  
coup d ’ É ta t  ; m ais le  ro i sa vo u ra it les eloges e t les encourage
m en ts  de M e tte rn ic h . Ses m in is tre s  lu i  pe rsuadèren t que 1 a r
t ic le  14 de la  C harte  p e rm e tta it  au souve ra in , dans des c ircons
tances graves, de fa ire  seul des ordonnances, meme con tra ires  
a u x  lo is  ; e t lu i  aussi, com m e P o lignac , espéra it le ^e co u rs  d en 
h a u t. Le  26 ju i l le t  p a ru re n t q u a tre  ordonnances. D e u x  d en tre  
elles p re sc r iva ie n t la  d is so lu tio n  de la  C ham bre^ a v a n t qu  elle 
se fû t  réun ie , e t de nouvelles é lections ; la  tro is iè m e  changea it 
la  lo i  su r la  presse, en ré ta b lis sa n t la  nécessité de 1 a u to r i
sa tio n  p ré a la b le ; la  qua tr iè m e , p o r ta n t que 1 im p ô t_ des 
pa ten tes ne c o m p te ra it p lus p o u r le cens de 300 francs , écar
t a i t  du  s c ru t in  la  bourgeois ie  in d u s tr ie lle  e t com m erçante  
a fm  de la isser le  p o u v o ir  à l ’ a r is to c ra tie  te rrie n n e . Le  jo u r  meme 
où le  M o n ite u r  a p u b lié  ces ordonnances, la  Bourse baisse ; les 
jo u rn a lis te s  s ignen t la  p ro te s ta tio n  rédigée p a r T h ie rs , annon
ça n t q u ’ ils  v o n t  rés is te r à une ordonnance illéga le .

T and is  que les députés présents à P aris  hé s ita ien t, les ré p u 
b lica in s  déc idèren t la  résistance arm ée Peu n o m b re u x  m ais 
com m andés p a r des chefs énergiques, te ls  que G ode froy  C avai- 
o-nac, T ré la t, R aspa il, jeunes, a rden ts , courageux, les scrupules 
des légistes ne les a rrê ta ie n t pas ; p lus ieurs  sava ien t d a illeu rs  
où tro u v e r  des com pagnons d ’arm es, car ils  a va ie n t rencon tre  
dans les sociétés secrètes les o uvrie rs  m ili ta n ts  des faubourgs. 
Ils  v o n t les v o ir  p e n d a n t la  n u i t  e t la  jou rnée  d u  27 ju i l le t  ; 
on  se p ro m e t réc ip ro q u e m e n t a p p u i e t fra te rn ité . Les ouvrie rs  
son t poussés p a r leurs pa tro n s , m a îtres  im p rim e u rs  e t au tres 
in d u s tr ie ls  lib é ra u x , q u i fe rm e n t les a te lie rs. L e  27 ju i  le t to u t  
ce peup le  descend dans la  rue  ; au q u a rt ie r  la t in  les p o ly te c h n i
ciens se jo ig n e n t à lu i  e t les e tud iands  su ive n t. Le  28, les b a r 
ricades commencées dans la  n u it  avancen t to u jo u rs , les insurges 
p re n n e n t l ’ H ô te l de V il le  ; on y  a rbore  le  d rapeau tr ic o lo re
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d o n t la  vue  re m p lit  d ’en thousiasm e e t en tra îne  au co m b a t de 
nouvelles masses popu la ires. Le  29 u n  g rand  assaut enlève 
le L o u v re , e t b ie n tô t le d rapeau tr ic o lo re  f lo t te  su r les T u i
leries.

L ’a rd e u r d u  peup le  p e n d a n t les « T ro is  G lorieuses » n ’e u t 
d ’égale que la  mollesse du  gouvernem ent. Charles X ,  q u i 
é ta it a llé  chasser à S a in t-C loud , dem eura é loigné de P a ris . 
P o lignac, m in is tre  de la  guerre en l ’ absence de B o u rm o n t, 
n ’ a v a it r ie n  p réparé  ; M a rm o n t, chargé au de rn ie r m o m e n t de 
com m ander les troupes , accom p lissa it avec répugnance une 
m iss ion  q u i a l la it  le  rend re  encore p lus od ieux  q u ’ en 1814. Les 
Suisses e t les gardes d u  corps se b a t t ir e n t  b ien , m ais les ré g i
m ents de ligne , hostiles à ces o rg u e ille u x  corps d ’ébte  e t 
p a rtagea ien t les sen tim en ts  du  peuple , m o n trè re n t peu d ’ en
tr a in  e t b ie n tô t re fusè ren t, avec la  p lu p a r t  de leurs  o ffic iers, 
de co n tin u e r la  lu t te .  L e  29 au so ir la  garde ro ya le  d u t b a ttre  
en re tra ite  ju s q u ’ à S a in t-C loud , la issa n t Paris  a u x  va in q ue u rs . 
Charles X  a v a it  su t r o p  ta rd  la  v é rité . I l  se ré so lu t, t ro p  ta rd  
aussi, à ré vo q u e r les ordonnances, à re n v o y e r ses m in is tre s , e n fin  
à fa ire  conna ître  son a b d ic a tio n  e t celle du  d a u p h in  en fa v e u r 
du  p e t i t  duc de B o rdeaux . I l  s’ é ta it  re t iré  avec ses troupes à 
R a m b o u ille t ; le  f lo t  des insurgés paris iens v in t  l ’y  m enacer 
(3 aoû t). Le  v ie u x  ro i céda encore une fo is  e t, sous la  su rve illance  
des com m issaires envoyés p a r le gouve rnem en t nouveau , i l  
chem ina le n te m e n t avec les gardes du  corps ju s q u ’à C herbourg, 
d ’où u n  vaisseau l ’ em m ena vers l ’ e x il.

A  P aris , l ’ H ô te l de v i l le  é ta it  devenu le  siège d ’une com m is
sion m u n ic ip a le , e t aussi le  q u a rt ie r  général de L a fa y e tte , 
nom m é com m e en 1789 co m m a n d an t de la  garde n a tio n a le . 
Les a u to rité s  m un ic ipa les  te n a ie n t le u r t i t r e ,  n o n  d ’u n  p o u v o ir  
régu lie r, m ais d ’u n  groupe de députés q u i se réun issa ien t 
depuis deux jo u rs  dans l ’h ô te l du  b a n q u ie r L a ff it te , e t q u i ro m 
p a ie n t e n fin  avec Charles X .  R ie n  n ’é ta it  décidé encore le so ir 
du  29 : à l ’ H ô te l de v ille , les jeunes co m b a tta n ts  q u i e n to u 
ra ie n t L a fa y e tte  rê v a ie n t de la  ré p u b liq u e  ; chez L a ff it te , les 
députés v o u la ie n t donner la  couronne au duc d O rléans e t 
com m encèrent p a r le  n om m er lie u te n a n t général du  ro yaum e . 
Q u i l ’e m p o rte ra it?  L a  ré p u b liq u e  ou la  m onarch ie  ? T o u t dépen
d a it  de L a fa y e tte , le  v é r ita b le  m a ître  de P aris . Le  31 ju i l le t  
le duc d ’ O rléans, rassuré sur ses in te n tio n s , f i t  la  dém arche 
décisive en a lla n t le  sa luer à l ’ H ô te l de v i l le  ; le  v ie u x  généra l 
1 embrassa d e v a n t to u s , e t les ré p u b lica in s  se ré s ignè ren t.
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B ie n tô t l ’ on a p p r it  que la  F rance  a c c u e illa it avec jo ie  la  
v ic to ire  de P a ris  et le  re to u r du  drapeau tr ic o lo re . Les pa rtisans  
du  rég im e nouveau  ne p e rd ire n t pas de tem ps : la  C ham bre 
des députés rév isa  ra p id e m e n t la  C harte  et p ro m it  diverses lo is 
organiques ; la  C ham bre des pa irs  co n firm a  sans résistance 
to u s  ces votes, y  com pris  l ’ exc lus ion  des pa irs  nom m és sous 
Charles X . Le  7 aoû t la  Chambre des députés appela au 
trô n e  L o u is -P h ilip p e , q u i é ta it  « in v ité  » à accepter la  C harte  
c o n s titu tio n n e lle , a ins i corrigée, d e v a n t les Cham bres assem
blées, e t à prend re  le t i t r e  de « ro i des F rança is  ».

I L  — LES D ÉBU TS D E  LO U IS -P H IL IP P E  (1830-1835) \

L a  C harte  de 1830 n ’ é ta it  que la  C harte  de 1814, peu m od ifiée  
dans son te x te , m ais fondée sur des p rinc ipes  nouveaux. P lus 
de m onarch ie  lé g it im e  : le nouveau  p rince  n ’est pas P h ilip p e  V I I ,  
ro i de F rance, m ais L o u is -P h ilip p e  I er, ro i des F rança is . P lus 
de C harte  octroyée : i l  a dû  accepter la  c o n s titu t io n  a v a n t 
d ’ ê tre  reconnu  com m e ro i. P lus de d rapeau b la n c  : la  F rance 
rep rend  le drapeau de 1789. P lus de re lig io n  d ’ É ta t  : le  ca th o 
lic ism e  est seu lem ent reconnu  com m e la  re lig io n  de la  m a jo r ité  
des F rança is , fo rm u le  con fo rm e  au te x te  m êm e d u  C oncorda t 
de 1802.

D e u x  lo is  im p o rta n te s  co m p lé tè ren t la  C harte  nouve lle  en 
changean t le re c ru te m e n t des C ham bres. L ’ hé réd ité  de la  
p a ir ie  fu t  abo lie , m a lg ré  les p ro te s ta tio n s  de R o ye r-C o lla rd , 
de G u izo t e t de T h ie rs  ; la  bourgeois ie  p ré ve n a it de ce tte  m an ière  
la  renaissance d ’une a ris to c ra tie . La  C ham bre des pa irs , com 
posée de m em bres v iagers  nom m és p a r le  ro i, p e rd it  beau
coup de son p restige . P o u r la  C ham bre des députés, le  cens des 
électeurs fu t  abaissé de 300 a 200 francs , ce lu i des e lig ib les 
de 1.000 à 500 francs, le  m in im u m  d ’âge des élus de qua ra n te  à 
tre n te  ans. A in s i é ta it  doub lé  le  corps é lec to ra l q u i, ju s q u ’ en

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — L ’ouvrage essentiel est celui de Charléty, La monarchie 
de ju ille t (Paris, 1921, in-4° ; t. V  de l ’Histoire de France contemporaine dirigée par

sur le parti républicain et, du m ê m e , Paul Dubois un intellectuel député, dans la Revue
-  - . ir r  tTT MilOOl w flil I ne /V f a rvï 7 »• AT W, rt DncnP I 1 1 il TM Qde synthèse historique, t. X L V I (1928), p. 65-100. Les Mémoires de Mme Dosne (Paris, 

1928, 2  vol. in -8 °) donnent de curieux détails, dictés par Thiers, sur les rapporta de 
Louis-Philippe avec ses ministres.
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1848, v a ria  de 200.000 à 240.000 m em bres. L a  C ham bre des
députés fu t  désorm ais tou te -pu issan te , car les journées de ju i l le t  
a va ie n t réso lu  la  ques tion  posée p a r l ’ adresse des 221 ; le  so rt 
des m in is tè res fu t  subordonné à ses votes.

Le nouveau  ro i, fils  de P h ilip p e -É g a lité , a v a it  c o m b a ttu  sous 
le drapeau tr ic o lo re  à V a lm y  e t à Jem appes ; ém igré depuis 
1793, réconc ilié  avec les B ou rbons de la  b ranche  aînée, i l  le u r 
in sp ira  to u jo u rs  que lque  défiance. De 1815 à 1830 son a tt itu d e  
correcte  e t p ru d e n te  ne l ’a v a it  pas empêché d ’e n tre te n ir  des 
ra p p o rts  am ica u x  avec les chefs de l ’o p p o s itio n  lib é ra le . A u ta n t 
ses deux prédécesseurs é ta ie n t paresseux, peu soucieux de d ir ig e r 
le  t r a v a il  a d m in is tra t if ,  a u ta n t L o u is -P h ilip p e  f u t  la b o rie u x , 
disposé à s’occuper de to u t .  O b ligé  de p ra t iq u e r  le  rég im e p a r
lem en ta ire , i l  ne l ’accepta ja m a is  fra n ch e m e n t e t chercha to u 
jo u rs  à m ener les m in is tre s  à sa guise. L a  p o lit iq u e  ex té rieu re  
s u rto u t é ta it  sa chose : a m i sincère de la  p a ix , i l  a v a it  en mêm e 
tem ps le souci t ro p  v is ib le  d ’o b te n ir  le  p a rd o n  des souvera ins 
p o u r ce lu i q u i a v a it  usurpé le  trô n e  après une ré v o lu tio n . Ce 
fu t  le ro i de la  bourgeois ie , a im a n t com m e elle l ’ o rd re  e t le  
t r a v a i l ;  préoccupé com m e elle p a r les questions d a rg e n t; 
déda ignan t com m e elle les classes in fé rieu res .

Dans ce tte  bourgeois ie  o rléan is te  se fo rm è re n t dès le d é b u t 
deux  p a rtis , ce lu i du  « m o uvem en t » e t ce lu i de la  « résistance ». 
Le  second pensa it q u ’après a v o ir  p u n i le  coup d ’É ta t  de 
Charles X  e t fa i t  les nouve lles lo is  prom ises i l  é ta it  tem ps 
de re v e n ir a u x  saines tra d it io n s  gouvernem enta les, de c o n ti
nue r le  rég im e précédent. Ce p a r t i  conserva teur d e m a n d a it 
l ’o rd re  au  dedans, la  p a ix  au dehors ; ses tendances rép o n d a ie n t 
à celles du  ro i. Le  p a r t i  du  m o uvem en t e s tim a it que la  ré v o lu 
t io n  de 1830 d e v a it ê tre  le  p o in t de d é p a rt d ’une p o lit iq u e  
réso lum en t ré fo rm a tr ic e  e t p rê te  à so u te n ir les peuples révo ltés  
con tre  la  S a in te -A llia n ce  ; m ais ses p r in c ip a u x  chefs, L a ff it te  
e t O d ilo n  B a rro t,  m a n q u a ie n t d ’ énergie e t de ta le n t. Les 
deux p a rt is  d ’a ille u rs  s’ en te n a ie n t au rég im e cens ita ire  e t 
s’a p p u y a ie n t su r la  bourgeois ie  ; to u s  les deux cons idéra ien t 
la  garde n a tio n a le , c’ es t-à -d ire  la  bourgeo is ie  arm ée, n o m m a n t 
e lle-m êm e ses o ffic ie rs, com m e le p r in c ip a l sou tien  du  rég im e
nouveau. . . .

C e lu i-c i f u t  menacé à la  fo is  p a r les lé g itim is te s  e t p a r les 
répub lica ins . Les p rem iers é ta ie n t à l ’ o rig ine  p lus n o m b re u x  que 
les seconds ; m ais les sym pa th ies  de la  noblesse e t du  clergé, 
l ’a p p u i de quelques groupem ents popu la ires en Vendée ou dans
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le  m id i ne com pensa ien t pas l ’h o s tilité  générale con tre  Charles X  
e t le  drapeau b lanc. T o u t au p lus l ’a ris to c ra tie  lé g it im is te  
p o u v a it-e lle  gêner L o u is -P h ilip p e  en e n tre te n a n t l ’a n tip a th ie  
des a ris toc ra ties  étrangères con tre  « l ’u su rp a te u r ». Les ré p u 
b lica ins  é ta ie n t beaucoup p lus redou tab les p o u r lu i,  parce 
q u ’ils  rep résen ta ien t l ’ idéa l dém ocra tique , su rg i des b a r r i
cades de ju i l le t .  V ie illa rd s  demeurés fidèles a u x  souvenirs de 
1793 ou jeunes gens grisés de grands m o ts  e t d ’espoirs m ag i- 
iiques, ils  a va ie n t le  courage, le  dévouem ent, la  fo i q u i soulève 
les montagnes-. V o u la n t à la  fo is  la  g ra ndeu r de la  F rance  
e t l ’a ffranch issem ent des au tres peuples, ils  espéra ien t con
q u é r ir  la  r iv e  gauche d u  R h in  e t fo n d e r la  ré p u b liq u e  eu ro 
péenne.

Les progrès de ce p a r t i  fu re n t très  rap ides. A rm a n d  C arre l 
s’y  ra llia  en 1832 e t f i t  de son jo u rn a l, le N a tio n a l, le g rand  
organe ré p u b lic a in  ; sa p ropagande gagna beaucoup d ’adhérents 
dans la  bourgeois ie , s u r to u t p a rm i les é tu d ia n ts . A  son exem ple, 
p lus ieurs  jo u rn a u x  se fo n d è re n t dans les dépa rtem ents , ré p a n 
d a n t l ’ idée nouve lle . B ie n tô t ce lle -c i péné tra  dans le  peuple , non  
pas chez les paysans, in d iffé re n ts  à la  p o lit iq u e , m ais chez les 
o uvrie rs  des grandes Anlles.

D ’u n  p a r t i  b o n a p a rtis te  i l  n ’é ta it  p o in t ques tion  en 1830. 
E t  p o u r ta n t la  re lig io n  de N apo léon a v a it  g ra n d i avec la  légende 
de Sain te-H élène. Le  tr io m p h e  du  d rapeau tr ic o lo re  a p p a ru t 
com m e le tr io m p h e  de l ’ E m pe reu r. L ’ a rrivée  de son fils , le duc 
de R e ich s ta d t, en F rance  après les journées de ju i l le t ,  a u ra it  
p u  p ro vo q u e r u n  g rand  m o u ve m e n t p o p u la ire  en fa v e u r d u  
jeune  p rince , m ais l ’A u tr ic h e  g a rd a it « l ’a ig lo n  » avec soin, e t 
sa m o r t, en 1832, p a ru t su p p rim e r to u t  p é r il b o n a p a rtis te . 
L e  gouve rnem en t nouveau  c ru t donc h a b ile  de répand re  le 
cu lte  de l ’ E m pe reu r ; « l ’hom m e de b ronze », d é m o li en 1815, 
re p a ru t su r la  co lonne V endôm e, e t l ’arm ée se re m p lit  de 
vé té rans de l ’E m p ire . Le  rég im e bourgeois e t p a c ifiq u e  de Lou is - 
P h ilip p e  s’a b r i ta i t  sous ce g lo rie u x  pa tronage . Les rép u b lica in s  
sa lu a ie n t dans le  m a r ty r  de la  S a in te -A llia n ce  l ’ in c a rn a tio n  
de la  dém ocra tie .

L e  p a r t i  de la  ré p u b liq u e  n ’a tta q u a  p o in t a u ss itô t le nouveau  
gouve rnem en t ; son a n tip a th ie  a l la i t  encore a u x  B ourbons de 
la  b ranche  aînée, à leurs am is les chouans. Les m in is tre s  de 
Charles X , tra d u its  d e v a n t la  C ham bre des pa irs  e t condam nés 
à la d é te n tio n , n ’ échappèrent q u ’avec pe ine  à la  fu re u r du  
peuple  de P aris . U ne  m a n ife s ta tio n  lé g it im is te  à S a in t-G e rm a in
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1 A u xe rro is , l ’ancienne paroisse du  « ro i m a r ty r  », p ro vo q u a  le 
sec de ce tte  église e t le p illa g e  de l ’archevêché, sous l ’ œ il 
com p la isan t de la  garde na tio n a le . C’é ta it  tro p  de désordre ; la  
bourgeoisie paris ienne  re p ro c h a it à L a ff it te  e t à ses collègues 
du m in is tè re  de la isser le  cham p lib re  à l ’ ém eute. Le  ro i les 
renvoya  e t con fia  le p o u v o ir  (13 m ars 1831) au chef du  p a r t i  
de la  résistance, l ’énerg ique e t im p é rie u x  C as im ir P é rie r. Les 
repub lica ins  ro m p ire n t alors d é fin it iv e m e n t avec une m onarch ie  
q u i, a y a n t organisé le rég im e cens ita ire  p a r les lo is su r la  garde 
ua tiona le , sur les conseils m u n ic ip a u x  e t généraux, d é c la ra it 
close l ’ère des ré form es p o lit iq u e s . Ils  fo n d è re n t des sociétés 
ïïU -publiques, m i-secrètes, n o ta m m e n t celle des A m is  du  peup le , 
pou r p ropager leurs doc trines  e t p ré p a re r des so ldats.

C as im ir P é rie r lu t ta  p e n d a n t u n  an con tre  ces sociétés, con tre  
les a g ita teu rs  de to u te  o rig ine , e t p a rv in t  à ré ta b lir  l ’a u to r ité  
du  p o u v o ir  ce n tra l su r les fo n c tio n n a ire s . M ais sa m o r t v in t  
rendre  confiance a u x  ennem is du  ro i ; l ’a n tip a th ie  com 
m une con tre  le « ju s te  m ilie u  » o rléan is te  am ena it p a rfo is  des 
rapprochem ents  in a tte n d u s  e n tre  lé g itim is te s  e t répub lica ins . 
C eux-ci p ro vo q u è re n t l ’ ém eute p o p u la ire  des 5 e t 6 ju in  1832, 
qru  ensanglanta les fu n é ra ille s  du  général L a m a rq ue  e t ne 
lu t  dom ptée q u ’après une lu t te  acharnée. Peu après, la  duchesse 
de B e rry  a lla  sou lever la  Vendée au nom  de son fils , le  jeune  
duc de B o rdeaux , h é r it ie r  du  trô n e  sous le  n om  d ’ H e n r i V  ; 
secrètem ent encouragée p a r le  ro i de Sarda igne C ha rles -A lbe rt, 
Puis p a r le ro i des Pays-Bas, elle espéra it o b te n ir  aussi l ’a p p u i 
des grands souvera ins. M ais la  Vendée ne ré p o n d it guère à 
cet  appe l ; b ie n tô t la  duchesse f u t  tra h ie  e t p rise, e t, lo rs q u ’on 
aP p r it q u ’elle a v a it  accouché d ’une fil le  dans sa p rison  de B laye , 
son prestige  rom anesque s’ éva n o u it. Le  p a r t i  lé g it im is te  fu t  
désormais ré d u it  à l ’ im puissance. I l  s’h o n o ra it d ’un  g rand  écri- 
v u in, C ha teaubriand , e t d ’u n  g rand  o ra te u r, B e rry e r ; n i l ’u n  
u i 1 a u tre  ne se fa isa ie n t guère d ’illu s io n s  su r le  succès possible. 
A  Paris le  fa u b o u rg  S a in t-G e rm a in  s’ in te rd is a it  to u t  ra p p o r t 
a vec les T u ile rie s  ; en p ro v in ce , les salons de la  noblesse lé g i
tim is te  se fe rm a ie n t a u x  fo n c tio n n a ire s  : bouderie  p lus  désa
gréable que dangereuse p o u r la  m onarch ie  d ’ Orléans.

Les ré p u b lica in s , au co n tra ire , se fo r t i f ia ie n t  e t s’ o rgan i
saient. L a  g rande société des D ro its  de l ’hom m e e t d u  
m toyen p o u rs u iv a it sa p ropagande p u b liq u e , non  pas seu- 
, erP_ent  à P a ris  com m e les A m is  du  peuple , m ais dans to u te  
^ France. Le  gouve rnem en t ré so lu t de su p p rim e r p a r une lo i

Les débuts de Louis-Philippe (1830-1835)
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sévère to u te s  les associations p o lit iq u e s  ; e t lo rsque  les ré p u 
b lica ins  te n tè re n t encore une fo is  la  fo r tu n e  des armes à 
L y o n  e t à Paris (a v r il  1834), l ’arm ée les écrasa. U n  g rand  
procès, le  procès d ’a v r i l,  le  « p rocès-m onstre  », s’ engagea d e va n t 
la  C our des pa irs  ; i l  n ’ é ta it  pas f in i  quand  l ’a t te n ta t de la  
m ach ine  in fe rna le , préparé  con tre  le  ro i p a r  F iesch i, ensan
g la n ta  Paris  ( ju i l le t  1835). Le  m in is tè re  é ta it d irigé  depuis 
long tem ps p a r les successeurs de C as im ir P é rie r, les chefs du  
p a r t i  de la  résistance, le duc de B ro g lie , T h ie rs  e t G u izo t. Ils  
f ire n t v o te r  après l ’a t te n ta t les « lo is de septem bre », dirigées 
s u rto u t con tre  la  presse, in te rd is a n t d ’offenser le ro i, d  a t ta 
quer le p r in c ip e  ou la  fo rm e  du  gouvernem ent (1835). Le  p a r t i  
ré p u b lic a in  se m b la it d é fin it iv e m e n t écrasé. L a  F rance n  é ta it  
pas m ûre  p o u r une tra n s fo rm a tio n  dém ocra tique . E lle  accep
ta i t  la  m onarch ie  p a rlem en ta ire , appuyée sur la  garde n a t io 
na le  e t ga ran tissan t le  p o u v o ir  à la  bourgeoisie.

I I I .  — L A  RÉFORM E ÉLECTO RALE E N  AN G LETER R E  
(1830-1835)1.

C’ é ta it  la  bourgeois ie  égalem ent q u i l ’ e m p o r ta it à la  m êm e 
époque en A n g le te rre . M ais a lors que la  F rance  e u t besoin 
d ’une ré v o lu tio n  p o u r b a rre r le  chem in  a u x  fa u te u rs  de l ’ancien 
rég im e, une a g ita tio n  p a c ifiq u e  s u ff it  à la  G rande-B re tagne  p o u r 
a cco m p lir la  ré fo rm e  é lectora le  q u i a l la it  in a u g u re r une époque 
nouve lle .

L ’ idée de la  ré fo rm e  é lectora le  n ’a v a it  ja m a is  en tiè rem en t 
d ispa ru  depuis ce tte  année 1785 où les Com m unes repoussèrent 
le  p ro je t m odéré de P it t .  Après 1815 quelques affa ires scanda
leuses de c o rru p tio n  m o n trè re n t com m ent 1 on t r a f iq u a it  
de ce rta ins  bourgs p o u rr is . P lus ta rd  on dénonça u n  grand  
p ro p r ié ta ire  q u i d o n n a it conge a p lus ieurs  centaines de ses 
loca ta ires, p o u r les p u n ir  d ’a v o ir  vo te  con tre  le  ca n d id a t cho is i 
p a r lu i.  E t  d ’a illeu rs  l ’é v o lu tio n  économ ique e t sociale fo u r 

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres de Spencer Walpole et d’É. Halévy, 
cités p. 32, joindre G. Lowes Dickinson, The development of Parliament during 
lhe X IX th  'cenlury (Londres, 1895, in-8 °) ; trad. française intitulée Le développement 
du Parlement pendant le X IX e siècle (Paris, 1906, m-8 °, de la « Bibliothèque internatio
nale de droit public »). Des documents importants sur le parti whig sont donnés par 
G. M. Trevelyan, Lord Grey of lhe Reform B il l (Londres, 1920, in -8 °). Sur le parti tory, 
voir l ’analyse pénétrante de Richard H ill, Toryism and lhe people (Londres, 1928, 
in -8 °).
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n issa it des a rgum ents  de p lus en p lus fo r ts  à ceux q u i la  décla
ra ie n t nécessaire. L a  p o p u la t io n  anglaise, en e ffe t, c o n tin u a it  
à se déplacer du  sud-est vers le  no rd -ouest ; l ’ in d u s tr ie  fa is a it 
na ître  a u to u r des m ines de h o u ille  des v ille s  im p o rta n te s  q u i 
n ’a va ie n t pas de représentan ts  au P a rle m e n t ; le  con tras te  de 
grandes cités com m e M anchester et L iv e rp o o l, privées de 
députés, avec les bourgs p o u rr is  q u i en é ta ie n t p o u rvu s , deve
n a it scandaleux. A près a v o ir  ob tenu  la  ré fo rm e  douanière 
e t l ’é m anc ipa tion  des ca tho liques, le  p a r t i  w h ig  espéra p o u v o ir  
Reprendre avec succès les p ro je ts  de ré fo rm e  p o lit iq u e . Ce q u i 
gêna it sa cam pagne, c ’é ta ie n t les d ivergences e n tre  w h igs  e t 
rad icaux . C eux-c i ré c la m a ie n t en v a in  depuis 1816 le  suffrage 
un ive rse l ou  to u t  au  m oins u n  suffrage très  é la rg i. Les w higs 
se c o n te n ta ie n t de la  suppression des hourgs p o u rr is . I l  fa l la it  
contre  les to r ie s  u n  p rog ram m e com m un  ; les ra d ica u x , b o u r
geois e t ouv rie rs , le  s e n tire n t ; ils  se ra lliè re n t au p rog ram m e 
w h ig . L ’ occasion après la  m o r t de C ann ing , q u i s’ é ta it  opposé à 
to u t  changem ent, p a ra issa it p ro p ice  : la  ré fo rm e  t r o u v a it  u n  
cham p ion  in fa tig a b le  en lo rd  Jo h n  R ussell.

Les to ries  p e rd ire n t en 1830 Georges IV ,  devenu le u r a llié  
constan t. L e  nouveau  ro i, son frè re  G u illa u m e  IV ,  m a r in  assez 
P opu la ire , m ais d é p o u rvu  d ’ in te llig e n ce  e t d ’ a u to r ité , passa it 
p o u r fa vo ra b le  a u x  w h igs. A u x  é lections q u i s u iv ire n t son 
avènem ent, la  m a jo r ité  conse rva trice  fu t  réélue, m ais très 
d im inuée . Quelques semaines p lus ta rd  fu t  connue la  ré v o lu tio n  
Parisienne. Charles X ,  l ’a llié  du  tsa r, e t P o lignac , l ’a u te u r de 
’̂e xp é d itio n  d ’A lg e r, n ’in s p ira ie n t aucune sym p a th ie  aux  

A ng la is  ; la  v io la t io n  de la  C harte  f i t  p a ra ître  lé g it im e  le 
sou lèvem ent des Paris iens. P u is  on  a p p r it  que le  gouve rnem en t 
nouveau assu ra it le  p o u v o ir  à la  bourgeois ie  « respectab le  », 
que L o u is -P h ilip p e  d é s ira it, d e m a n d a it l ’ a lliance  de la  G rande- 
B retagne. A u ta n t la  ré v o lu tio n  de 1792 a v a it  causé de ré p u ls io n  
et de colère, a u ta n t celle de 1830 in s p ira  de sym p a th ie  a u x  
hommes de progrès. L ’exem ple de Paris  encouragea in d u s 
tr ie ls  e t com m erçants c o n tre  l ’a ris to c ra tie  te rr ie n n e  ; dans le  
Peuple on  se répé ta  q u ’i l  é ta it  possib le de va in c re  1 armée. 
j U ne société fondée à B irm in g h a m  au com m encem ent de 1830, 

1 « U n io n  p o lit iq u e  », a v a it  f a i t  appe l a u x  hom m es de la  classe 
m oyenne e t à ceux de la  classe o u v riè re  ; ce t exem ple f u t  s u iv i 
a illeu rs . C obbe tt, le v ie u x  po lém is te  ra d ica l, re n tra  en scène 
et  recom m anda, lu i  aussi, l ’u n io n  des ré fo rm is te s . B ro u g - 
ham , a lors dans to u t  l ’ éc la t de son éloquence, p a r la it  dans le

La réforme électorale en Angleterre (1830-1835)
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m êm e sens. O n ad o p ta  le  c ri de guerre : « A  bas les bourgs 
p o u rr is  I » Le  chef des w higs é ta it  lo rd  G rey, le u r leader à 
la  C ham bre hau te  ; p a rtis a n  de la  ré fo rm e  é lectora le  depuis de 
longues années, i l  a v a it  annoncé après une prem ière  d é fa ite  
q u ’ i l  la  re p re n d ra it quand  le peup le  angla is se pass ionne ra it 
p o u r elle. E n  novem bre  1830 i l  jugea  le m o m e n t o p p o rtu n  e t 
posa la  ques tion  d e va n t la  C ham bre des lo rd s ; Le  p re m ie r 
m in is tre  W e llin g to n  lu i  opposa u n  re fus ca tégorique  : le  sys-» 
tèm e en v ig u e u r dans ce pays est e xce llen t, re p o n d it- il,  e t « la  
n a tu re  hum a ine  est in capab le  d a tte in d re  d u n  coup une te lle  
pe rfe c tio n  )). U ne  p a re ille  in trans igeance  a l la i t  e tre  fa ta le  au 
m in is tè re  : des hom m es im p o rta n ts  q u i a v a ie n t é v ite  ju sq u e -là  
de se p rononce r, com m e M e lbou rne  e t S tan ley , se jo ig n ire n t à 
G rev ; P a lm e rs to n  aussi. W e llin g to n  d u t b ie n tô t q u it te r  le
p o u v o ir . . .

G rey lu i  succéda (décem bre 1830), en fo rm a n t u n  m in is tè re  
de w h igs e t de cann ing ites , où les a ris tocra tes é ta ie n t en m a jo 
r ité .  Ce g rand  seigneur, en e ffe t, to u t  en a ccep tan t l ’ a p p u i des 
ra d ica u x , te n a it  à ne p o in t se co m p ro m e ttre  avec le  peup le , 
a f in  de gagner à son p ro je t le  ro i e t la  C ham bre des lo rd s  ; 
i l  ré p r im a  sévèrem ent les tro u b le s  agra ires survenus dans le  
sud, e t f i t  p o u rsu iv re  C obbe tt, que le  ju r y  a c q u itta . L a  présen
ta t io n  du  b i l l  q u i s u p p r im a it les bourgs p o u rr is  e t d is tr ib u a it  
a u x  v ille s  nouvelles les sièges enlevés a u x  c irco n scrip tio n s  m ortes 
v a lu t  au  ca b in e t une im m ense p o p u la r ité . Les to r ie s  néanm oins 
f ire n t échouer le  p ro je t d e va n t la  C ham bre des Com m unes. E lle  
f u t  d issoute ; w h igs e t ra d ic a u x  a llè re n t au s c ru t in  avec ce m o t 
d ’ o rd re  : « Le  b i l l ,  to u t  le b i l l ,  r ie n  que le  b i l l  ! » U ne  grande 
m a jo r ité  le u r donna ra ison.

C’ é ta it  la  p rem iè re  fo is  depuis u n  dem i-siècle  que le p a r t i  
w h ig  se re tro u v a it  m a ître  des Com m unes. Celles-ci v o tè re n t 
le  b i l l  am endé, m ais la  C ham bre des lo rds  le  re je ta . A lo rs  une 
a g ita tio n  presque ré v o lu tio n n a ire  com m ence dans les « journées 
de m a i ». Les ouvrie rs  m ili ta n ts  se la issen t e n tra în e r p a r les 
ra d ic a u x  à fa ire  cam pagne p o u r le  b i l l ,  q u o iq u ’i l  ne réponde 
n u lle m e n t à leurs  re ve n d ica tions . M eetings et cortèges énormes 
se succèdent ; on  in vo q u e  l ’ exem ple de Paris . Les U n ions  
re com m anden t le  re fus de l ’ im p ô t, e t les cap ita lis tes  w higs 
p a r le n t de com m encer le  r e t ra it  des dépôts à la  B anque  d ’A n 
g le terre . L a  v ie  chère, la  baisse du  change, le  cho léra e x c ite n t 
les m écon ten ts  ; l ’a rm ée, très  ré d u ite , se ra it p e u t-ê tre  in c a 
pab le  de s’ opposer à u n  m o u ve m e n t général. L a  C ham bre des
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lo rds  consent à v o te r  le  b i l l ,  m ais avec u n  am endem ent q u i en 
re s tre in t beaucoup la  portée . G rey v e u t l ’ e ffra ye r p a r la  menace 
d ’une fournée  de pa irs  ; G u illa u m e  IV , p lu tô t  que d y  con
sen tir, accepte la  dém ission du  m in is tè re  e t fa i t  appe l aux  
to ries . W e llin g to n , sagem ent conseillé p a r R o b e rt Peel, recon
n a ît l ’ im p o s s ib ilité  de b ra v e r l ’ o p in io n  _ p u b liq u e  en p re 
n a n t le  p o u v o ir , de sorte  que le  ro i  est ob ligé  de se soum e ttre  
a u x  cond itions  du  chef w h ig . L a  C ham bre des lo rds , a fin  d ’ é v ite r 
la  n o m in a tio n  d ’u n  f lo t  de n o u veaux  pa irs , se résigne à v o te r  
la  lo i.

L a  ré fo rm e  de 1832 e n le v a it 143 sieges a u x  bourgs en déca
dence p o u r les d is tr ib u e r à des c irco n scrip tio n s  p lus ¡popu
leuses, p a rtic u liè re m e n t a u x  v ille s  de 1 ouest. E lle  in t ro d u is it  
aussi u n  peu d ’ o rd re  dans la  con fus ion  des anciens règ lem ents 
é lec to raux  : le  d ro it  de v o te  a p p a rte n a it désorm ais, dans les 
bourgs, à to u t  lo ca ta ire  d ’une m a ison  de d ix  liv re s  de revenu  ; 
dans les com tés, a u x  possesseurs d ’u n  im m e u b le  de d ix  liv res  
de revenu , a u x  tenanc ie rs  d ’u n  im m e u b le  de c in q u an te  liv re s . 
La  lo i re sp e c ta it les tra d it io n s  anciennes : elle cons idé ra it 
to u jo u rs  le  d ro it  é lec to ra l, la  « franch ise  », com m e u n  p riv ilè g e , 
e t m a in te n a it le  nom bre  ancien  des députés, le s c ru t in  p u b lic , 
d ivers autres v ie u x  usages. M ais le  corps é lec to ra l se tro u v a  
fo r te m e n t augm enté, passant de m o ins de 500.000 m em bres 
à 813.000 ; les Iles B rita n n iq u e s  a va ie n t m a in te n a n t u n  élec
te u r p o u r 30 h a b ita n ts , a lors que la  F rance, depuis la  ré fo rm e  
de 1831, en c o m p ta it seu lem ent u n  p o u r 200 h a b ita n ts . Les 
land lords  g a rdè ren t u n  p o u v o ir  considérab le , q u i s’ im p o sa it 
to u jo u rs  à leurs  tenanc ie rs , m ais les v ille s  in d u s trie lle s  p u re n t 
nom m er au  P a rle m e n t des fa b r ica n ts  e t des com m erçan ts  , 
a ins i la  bourgeo is ie  a l la i t  ê tre  en é ta t de d isp u te r la  d ire c tio n  
du  gouve rnem en t à l ’a ris to c ra tie . B ie n  que la  lo i  de 1832 
n ’accordâ t r ie n  a u x  classes ouvriè res, c’ é ta it  u n  coup décis if 
p o rté  à l ’ ancien  rég im e. , . . .  ,

Les é lections fa ites  d ’après le  nouveau  systèm e (décem bre 
1832) e n voyè ren t a u x  Com m unes 650 députés, d o n t 500 e n v iro n  
q u i a p p ro u va ie n t la  lo i de ré fo rm e . Les deux grands p a rt is  
P o litiques subs is tè ren t en a d o p ta n t des noms n o u veaux  : 
les to ries  d e v in re n t les « conserva teurs », e t les w h igs les « l ib e 
ra u x  ». A  côté de ceux-c i, e t v o ta n t le  p lus souven t avec^eux, 
se tro u v a ie n t les ra d ica u x , au nom bre  de 50 e n v iro n  : ce n  é ta it 
Pas u n  v ra i p a r t i,  d ir ig é  p a r u n  chef, m ais p lu tô t  u n  groupe- 
o ie n t d ’hom m es a c tifs , rem uan ts , q u i p roposè ren t ou p ropa -
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gèren t beaucoup d ’idées nouvelles. Le  p o u v o ir  dem eura aux  
lib é ra u x  : quand  lo rd  G rey se fu t  re t iré  v o lo n ta ire m e n t, le 
P re m ie r fu t  M e lbou rne , g rand  seigneur in d o le n t, s p ir itu e l 
e t m odéré. E n  1834 G u illa u m e  IV ,  essayant une sorte  de coup 
d ’ É ta t ,  ren vo ya  M e lbou rne  e t re n d it  le p o u v o ir  a u x  to ries . 
R o b e rt Peel, cho is i com m e p re m ie r m in is tre  (d accord avec 
W e llin g to n ), accepta l ’ o ffre  ro ya le  e t f i t  dissoudre la  C ham bre 
en dé c la ra n t que la  ré fo rm e  de 1832, co m b a ttu e  p a r lu i  a v a n t 
ce tte  da te , re s te ra it désorm ais la  lo i de 1 E ta t .  L a  nouve lle  
C ham bre conserva une m a jo r ité  lib é ra le , q u i v o ta  p lus ieurs  fo is 
co n tre  le  c a b in e t; Peel se re t ira  en a ff irm a n t qu  u n  m in is tè re  ne 
d o it  pas res te r en fo n c tio n s  « con tre  l ’ o p in io n  n e tte m e n t decidee 
de la  C ham bre des Com m unes », m êm e s’ i l  a p o u rd m  le ro i e t la  
C ham bre H a u te . G u illa u m e  IV  d u t  rappe le r M e lbou rne  (183o). 
A in s i le  rég im e p a rle m e n ta ire  devena it incon tes té  en A ng le te rre  
com m e en F rance.

1830 et les victoires libérales

IV . —  L A  R ÉVO LU TIO N  BELG E  h

Les Belges a va ie n t a ccu e illi avec jo ie  en 1814 la  chu te  de 
N apo léon. Les A llié s  déc idèren t de ré u n ir  le u r  pays a la l io i -  
lande  p o u r donner une récom pense à la  m aison d Orange, 
e t s u r to u t p o u r é ta b lir  une b a rr iè re  solide con tre  les invas ions 
frança ises. Le  ro i du  n o u ve l É ta t ,  G u illa u m e  I er, o c tro ya  la  
« lo i fo n d a m e n ta le  », m o ins lib é ra le  que la  C harte  frança ise , 
e t q u i é c a rta it fo rm e lle m e n t la  p rédom inance  des Cham bres 
ou E ta ts -g é n é ra u x  ; a c t if  e t a u to r ita ire , v ra i  ty p e  de despote 
écla iré , i l  v o u la it  u n ir  les deux peuples sous son p o u v o ir  en 
d ir ig e a n t to u t  lu i-m êm e . « Je pu is  régner sans m in is tres , d isa it- 
i l  e t je  pu is  nom m er m in is tre  q u i bon  me semble, fu t-c e  u n  
dé mes pa le fren ie rs . C’ est m o i, m o i seul q u i gouverne, e t m o i

.  O u v r â t e s  a  c o n s u l t e r . — Outre Pirenne (cité p. 97), voir Fr. Van Kalken, 
n . - i ; , .  du r0Vaume des Pays-Bas et de la révolution belge (Buxelles, 1910, m-8 °), et son 

\ TT • i  ilpq origines du libéralisme en Belgique, dans la Revue d'histoire moderne, 
161-197 • Charles Terlinden, Guillaume P * et l ’Eglise catholique (Bruxelles, 

1 90fi 2  vol Pin-8 ») et son article, La politique économique de Guillaume P 1, dans la Revue 
^ . ’ . * r V YYTX (1922) P- 1-39 ; Louis de Lichtervelde, Le congrès national de

1922 in-B°) ; De Ridder, Histoire diplomatique du traité de 1839 
m  in 990’ ¿ 80?  “ Sur les débuts du royaume des Pays-Bas, H. T. Colenbrander 
L™.x . ’ Knninkriik 1813-1815 [Fondation du rovaume] (Amsterdam, 1927,
in“ »1) ! 1 Colenbrander est aussi le directeur delà grande publication de d° ™ ™ f^ f8To 
j  • hr, j  i . „ ru «  Alsemeene Geschiedems van Nederland van 179o tot löZU, 
t n i  les t !  H I  et W  ( £  Ä  1920-1921, 2 vol. in *» ) se rapportent à la période de 
1830-1840.
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seul q u i suis responsable. » Ce p o u v o ir à peu près i l l im ité  d e va it 
assurer a u x  Belges com m e a u x  H o lla n d a is  la  p rospé rité  m a té 
rie lle . C elle-ci d e v in t très  grande : l ’ in d u s tr ie  e t l ’a g r ic u ltu re  
du  sud co m p lé ta ie n t le  com m erce e t la  m a rin e  du  n o rd  e t t r o u 
v a ie n t dans les colonies ho llanda ises u n  m a g n ifiq u e  débouché. 
U n  grand  in g é n ie u r ho llanda is , R œ ntgen, à l ’appe l du  ro i, 
re leva b r illa m m e n t la  m é ta llu rg ie  belge. L ’ in s tru c t io n  p r im a ire  
f i t  des progrès considérables. M ais les ra p p o rts  p lus fréquen ts  
entre les deux peuples réun is  agg ravè ren t une a n tip a th ie  
déjà ancienne. Les H o lla n d a is , fiers de deux siècles d ’indé- 
pendance, m ép risa ie n t les Belges demeurés to u jo u rs  soum is à 
des m aîtres é trangers ; p ro te s ta n ts  conva incus, ils  a va ie n t p it ié  
d ’une p o p u la t io n  ca th o liqu e  asservie à son clergé. Les Belges 
so u ffra ie n t de ce déda in  e t n o ta ie n t soigneusem ent tou tes  les 
preuves de la  préférence donnée p a r le ro i a u x  H o lla n d a is  
p o u r le  ch o ix  des hau ts  fo n c tio n n a ire s  ou la  ré p a r t it io n  des 
im pô ts . E n f in  les Belges de langue frança ise , les W a llo n s , s’ in 
d igna ien t que le gouve rnem en t v o u lû t im poser à to u te  la  rég ion  
flam ande  le ho llanda is  com m e langue o ffic ie lle , è t les F lam ands 
eux-mêmes le cons idéra ien t com m e une langue  étrangère, pu isque 
le u r p a rle r n ’a v a it  n i la  mêm e p ro n o n c ia tio n  n i la  mem e o rth o 
graphe.

La  résistance des Belges fu t  long tem ps para lysée p a r leurs 
d iv is ions. I l  v  a v a it  deux p a rt is  chez eux : le  p a r t i  ca tho lique , 
appuyé sur les masses ru ra les , fide le  a u x  tra d it io n s  des souve
ra ins espagnols e t a u tr ich ie n s , v o u la it  m a in te n ir  la  p ré d o m i
nance du  clergé ; le p a r t i  l ib é ra l, peu n o m b re ux , m ais très 
fo r t  dans la  bourgeois ie , péné tré  des idées in tro d u ite s  p a r la  
F rance pen d a n t v in g t  ans de v ie  com m une, d é fe n d a it la  la ïc ité  
de l ’É ta t  e t les p rinc ipes  de 1789. Les ca tho liques exa ltés fu re n t 
d ’abord  les seuls à se p la in d re  du  rég im e ho llanda is . Les évêques 
belges, s u rto u t l ’ a rd e n t M aurice  de B ro g lie  à G and, fu lm in è re n t 
dès 1815 con tre  l ’éga lité  des cu ltes, poussan t a ins i les lib é ra u x  
à sou ten ir le  ro i ; ce lu i-c i osa rés is te r à leurs p ré te n tio n s  d o m i
na trices e t f in i t  p a r l ’e m po rte r. M ais i l  suscita une nouve lle  
querelle  en v o u la n t, com m e a u tre fo is  Joseph I I ,  o b lig e r les 
fu tu rs  p rê tres à s’in s tru ire  dans le Collège p h ilosoph ique  o rga 
nisé p a r lu i  à L o u v a in . U n  C oncorda t signé avec le  pape (1827), 
n ia is in te rp ré té  d iffé re m m e n t de p a r t  e t d au tre , n  apaisa pas 
U  co n flit.

B ie n tô t les jeunes lib é ra u x  a tta q u è re n t à le u r to u r  u n  gou
vernem ent q u i m enaça it la  lib e rté  de la  presse, e t q u i a v a it
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su p p rim é  le ju r y ,  « in s t i tu t io n  des tem ps barbares ». Ils  se 
ra p p ro ch è re n t des ca tho liques  d ’a u ta n t p lus v o lo n tie rs  que ces 
dern ie rs , sous l ’in flu e nce  de Lam enna is , a d o p ta ie n t les p r in 
cipes du  ca tho lic ism e  lib é ra l. L ’U n io n  des oppos itions se fo rm a  
a in s i ; e lle réd igea u n  p rog ram m e où les ca tho liques  accep
tè re n t d ’in sc rire  la  lib e r té  de la  presse e t les lib é ra u x  la  lib e r té  
d ’ enseignem ent ; e lle p ro vo q u a  u n  f lo t  de p é tit io n s  (1829) en 
fa v e u r de ce p rog ram m e. Le  ro i,  conseillé p a r u n  m in is tre  aussi 
obstiné  que lu i,  v a n  M aanen, re fusa long tem ps de r ie n  accorder. 
P u is i l  se rav isa  e t co n se n tit à p lus ieurs  concessions ; m ais u n  
voyage en B e lg ique  au d é b u t de 1830 lu i  m o n tra  u n  pays en 
progrès, u n  com m erce flo rissa n t, e t lu i  f i t  c ro ire  que l ’a g ita tio n  
p o lit iq u e  n ’ o f f ra it  aucun  danger.

S u rv in t la  ré v o lu t io n  paris ienne  de ju i l le t .  Les ca tho liques 
v ire n t d ’u n  m auva is  œ il ce tte  ré v o lte  v io le n te  con tre  le  p a r t i-  
p rê tre  ; les l ib é ra u x , q u i ju sque -là  n ’a va ie n t pas songé à re c o u r ir  
à la  fo rce  con tre  G u illa u m e  I er, a d m irè re n t le  courage des 
F rança is . L ’a g ita tio n  g ra n d it à B ruxe lles . Le  25 a o û t la  re p ré 
s e n ta tio n  d ’un  opéra m e tta n t en scène des journées ré v o lu t io n 
naires, la  M uette  de P o rtic i,  p ro vo q u e  les p rem iers tro u b le s . 
L a  bourgeois ie  b ru xe llo ise  p re n d  les arm es p o u r m a in te n ir  
l ’o rdre , m ais en p ro f ite  p o u r p résen te r énerg iquem ent ses 
re ve nd ica tions  au ro i. C e lu i-c i, to u t  en co n vo q u a n t les É ta ts  
G énéraux, envo ie  vers B ruxe lles  des troupes avec ses deux  fils , 
le  p rin ce  d ’O range, a m i de la  co n c ilia tio n , e t le  p rince  F rédé ric , 
disposé à la  r ig u e u r. Le  p rin ce  d ’O range, a p p re n a n t que la  v i lle  
se couvre  de barricades, y  en tre  seul e t tâche  de négocier, m ais 
sans g rand  succès. L a  ré v o lte  gagne peu à peu to u te s  les v ille s  
de B e lg ique . Lo rsque  le  p rin ce  F ré d é ric  v e u t e n fin  p rend re  
B ruxe lles  de fo rce , le  peup le  résiste ; on  se b a t dans la  rue  ; 
le  sang coule dans les q u a tre  journées, du  23 au 26 septem bre, 
e t la  lu t te  se te rm in e  p a r la  re tra ite  des so ldats ho llanda is .

Ces journées déc idèren t de l ’a ve n ir de la  B e lg ique. A u p a ra 
v a n t  elle se se ra it contentée de la  sépa ra tion  a d m in is tra t iv e  
des deux pays sous le  m onarque  ré g nan t. G u illa u m e  I er l ’a v a it  
proposé, m ais t ro p  ta rd  ; le  gouve rnem en t p ro v iso ire  belge, 
fo rm é  en p le ine  b a ta ille , ré c la m a it l ’indépendance. L e  p rince  
d ’ O range essaya encore de négocier à A nve rs , m ais i l  f u t  
désavoué p a r son père, e t le bom ba rdem en t d ’A nve rs  p a r la  
ga rn ison  ho llanda ise  de la  c itade lle  (27 octobre  1830) acheva 
de rend re  u n  a rrangem en t im possib le . Le  10 novem bre  le 
te r r i to ire  belge é ta it  presque en tiè rem en t lib é ré  quand  se
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ré u n it  le Congrès n a tio n a l, fo rm é  à la  su ite  d ’ élections régulières 
ordonnées p a r le  gouve rnem en t p rov iso ire .

Le  Congrès, b ien  d ir ig é  p a r son p rés iden t, le  ca th o liqu e  S u rle t 
de C hok ie r (q u i fu t  p lus ta rd  in v e s ti de la  régence), com prena it 
beaucoup d ’hom m es de va le u r, au sens p o lit iq u e  très  sûr, 
te ls  que les chefs l ib é ra u x  D evaux , Lebeau, R og ie r. L ’accord 
en tre  ca tho liques e t lib é ra u x  lu i  p e rm it de fa ire  œ uvre u tile . 
A près s’ être  p rononcé p o u r la  m onarch ie  con tre  la  ré p u b liq u e , 
i l  v o ta  l ’ exc lus ion  pe rpé tue lle  de la  m aison d ’ O range. L a  c o n s ti
tu t io n  rédigée p a r lu i  en 1831 fu t  p lus h a rd ie  que la  C harte  
frança ise de 1830 ou la  ré fo rm e  é lectora le  proposée à ce m o m e n t 
pa r lo rd  G rey ; dans to u s  les pays les p a rtis  ra d ic a u x  la  c itè re n t 
désorm ais com m e u n  m odèle. N o n  seu lem ent elle p ro c la m a it en 
term es fo rm e ls  la  souvera ine té  de la  n a tio n , la  prépondérance 
du  p o u v o ir  lé g is la tif  su r le p o u v o ir  e xé cu tif, les grandes libe rtés  
P o litiques  e t sociales, m ais elle o rg a n isa it en fa i t  le lib re  em p lo i 
des langues, la  p u b lic ité  des séances, les d ro its  des prov inces 
et des com m unes, associant a ins i le  rég im e m oderne avec la  
d é ce n tra lisa tio n  chère au pays depuis des siècles. E t  p o u r ta n t ce 
n ’est pas la  dém ocra tie  q u i tr io m p h a it  à B ruxe lles , pas p lus q u ’ à 
Paris  ou à Londres : i l  fa l lu t  p a ye r u n  im p ô t, d ’a illeu rs  peu 
élevé, de 20 flo rin s  (42 francs) p o u r ê tre  é lecteur.

L a  B e lg ique , en se d o n n a n t une c o n s titu t io n , n ’ ig n o ra it pas 
que son existence n a tio n a le  d é p e n d ra it de la  v o lo n té  des c inq  
grandes puissances ; elle a v a it  to u te fo is  de bonnes raisons d ’es- 
pérer. Les tro is  souvera ins abso lu tis tes , en d ’au tres circonstances, 
a u ra ie n t p e u t-ê tre  v o u lu  répondre  à l ’ appe l que le ro i des 
Pays-Bas le u r adressa con tre  ses su je ts rebelles ; m ais la  Prusse 
fu t  arrê tée p a r le  veto de la  F rance, l ’ A u tr ic h e  d u t fa ire  face 
aux  m ouvem ents  ita lie n s , e t N ico las I er, le  p lus a rd e n t p o u r 
l ’ in te rv e n tio n , fu t  para lysé  p a r le  sou lèvem ent de la  Pologne. 
Le  rô le  p ré d o m in a n t re v in t  a ins i à la  F rance et à l ’A ng le te rre . 
La  F rance  é p ro u v a it une sym p a th ie  n a tu re lle  p o u r une ré v o 
lu t io n  fd le  de la  sienne, q u i d é tru is a it u n  É ta t  éd ifié  con tre  
elle  p a r la  S a in te -A llia n ce  ; le  gouve rnem en t de L o u is -P h i-  
üppe d u t  b ie n tô t cho is ir en tre  les o b ju rg a tio n s  d ’une m in o r ité  
ardente, fo rm ée d ’hom m es de gauche su rto u t, q u i, d  accord 
avec certa ins  Belges, d e m a n d a it la  ré u n io n  du pays à la  F rance, 
et  les conseils des p o lit iq u e s  modérés q u i a ff irm a ie n t la  nécessité 
de renoncer à ce rêve e t de s’ en tendre  avec l ’A ng le te rre .

Le  m in is tè re  W e llin g to n , q u i g o u ve rn a it en a o û t 1830, accueil- 
u t  très m a l le  sou lèvem ent belge, m ais i l  a v a it  t ro p  de soucis
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en A n g le te rre  p o u r songer à le  co m b a ttre  p a r les armes. U ne  
seule é ve n tu a lité , l ’ a nnex ion  de la  B e lg ique  à la  F rance, p o u v a it 
u n ir  to u s  les p a rtis  b rita n n iq u e s  dans une même ré so lu tio n  
be lliqueuse. Lorsque  G rey p r i t  le  p o u vo ir , i l  con fia  le m in is tè re  
des affa ires étrangères à P a lm ers ton . Cet ancien to r y  passé au 
groupe cànn ing ite , puis au p a r t i  w h ig , é ta it  ju sque-là  demeuré 
au second p la n  ; désorm ais i l  se révé la  très  ac1.it, hab ile , pas
sionné p o u r le  déve loppem ent de la  puissance b rita n n iq u e . Son 
passé re n d a it l ’ ancien m in is tre  de la guerre h o s tile  à la  F rance ; 
m a in te n a n t i l  consen ta it à négocier avec elle p o u r a ffra n c h ir  
la  B e lg ique , à la  c o n d itio n  que ce lle-c i ne s u b ît pas l ’ in fluence  
frança ise. L a  conférence de Londres g roupa a u to u r de lu i  les 
ambassadeurs des q u a tre  au tres grandes puissances : T a lle y ra n d  
v in t  y  représente r la  F rance  avec le p restige  de son hab ile té  
d ip lo m a tiq u e  reconnue de tous , e t avec le désir, très  ancien 
chez lu i,  d ’ é ta b lir  u n  accord franco -ang la is  du rab le  aussi 
f u t - i l  b ien  a ccu e illi à Londres. L a  conférence im posa d abo rd  
u n  a rm is tice  a u x  F lo llanda is  e t a u x  Belges, séparés p a r l a  
fro n tiè re  de 1814 ; pu is  le p ro toco le  du  20 décembre 18dü 
re c o n n u t que l ’u n io n  des deux peuples a v a it  p ris  fin .

C ependant le Congrès n a tio n a l belge, pressé de s o rt ir  du  p ro 
v iso ire , v o u la it  é lire  le  ro i. Les deux cand ida ts  les p lus en fa ve u r 
é ta ie n t le  duc de N em ours, second fils  de L o u is -P h ilip p e , e t le 
duc de Leuch tenbe rg , fils  d ’ Eugène de B eauharna is ; m ais 
l ’A n g le te rre  ne v o u la it  pas du  p re m ie r, la  m aison d ’Orléans 
é c a rta it le  second. I l  semble que les agents frança is  a ie n t laissé 
en tendre  à B ruxe lles  que N em ours a cce p te ra it la  couronne ; i l  
f u t  é lu  (3 fé v r ie r  1831) à une fa ib le  m a jo r ité . L o u is -P h ilip p e , 
a v e r t i de l ’ o p p o s itio n  unan im e  des A ng la is , d u t se résigner 
à re fuser la  couronne o ffe rte  à son fils . L a  conférence de Londres, 
que ce tte  é lec tion  a v a it  ir r ité e , p a ru t de ve n ir hos tile  a u x  Belges : 
P a lm e rs ton  laissa en tendre  que le  m ie u x  se ra it de re v e n ir  au 
p rince  d ’Orange ; T a lle y ra n d  a lla , co n tra ire m e n t aux  in s tru c tio n s  
de Paris  ju s q u ’ à p a rle r d ’un  pa rtage  du  pays. C erta ins Belges 
songèrent alors à Lé o p o ld  de Saxe-C obourg C ho is ir ce p rince  
a llem and  devenu c ito ye n  angla is, ve u f de la  fil le  de Georges IV , 
c ’é ta it  cragner la  G ra n d e -B re ta g n e ; on lu i  dem a n d e ra it de 
donner des gages d ’a m itié  à la  F rance. Léopo ld  fu t  é lu ro i 
(4 ju in  1831). L u i  q u i a v a it  refusé la  couronne de Grèce à cause 
du t ra ité  im p o p u la ire  im posé à ce pays, ne v o u lu t pas accepter 
celle de B e lg ique  a v a n t que le Congrès e û t ra t if ié  les co n d ition s  
te rr ito r ia le s  fixées p a r la  conférence de Londres. Le  Congrès e u t

—  114 — ■



La  révolution belge

assez d ’e sp rit p o lit iq u e  p o u r s’y  décider, en dé c la ra n t d a illeu rs  
q u ’ i l  espéra it a ins i fa c il ite r  a u x  puissances d O cc iden t la  tache  
de secourir la  Pologne, e t le  21 ju i l le t  1831 Lé o p o ld  I er f i t  son 
entrée solennelle à B ruxe lles  où  i l  p rê ta  serm ent à la  c o n s titu t io n .

L a  conférence de Londres, dans le  p ro to co le  du  20 ja n v ie r  
1831 a v a it  déclaré la  B e lg ique  « pe rp é tu e lle m e n t n e u tre  », 
les c inq  grandes puissances g a ran tissan t ce tte  n e u tra lité . M ais 
elle v a r ia  dans ses décisions su r deux p o in ts  im p o rta n ts , le  so rt 
du L u xe m b o u rg  e t la  n a v ig a tio n  de l ’ E scau t. Le  L u xe m b o u rg  
en 1814 n ’a v a it  pas été ré u n i au royaum e des Pays-Bas ; i l  
a v a it été co n s titu é  en u n  g rand-duché, possession h é ré d ita ire  de 
la  m aison d ’Orange e t m em bre de la  C on fédé ra tion  germ anique ; 
la  cap ita le , L u xe m b o u rg , d e v in t une forteresse fédéra le  occupée 
p a r une garn ison  prussienne. E n  1830 les Luxem bourgeo is  
im itè re n t les Belges e t se ré v o ltè re n t con tre  G u illa u m e  I er. L a  
conférence de Londres f in i t  p a r décider que le  L u xe m b o u rg  
sera it d iv isé  en deux pa rties , l ’une a u x  Belges, 1 a u tre , avec 
la  forteresse de L u xe m b o u rg , au g rand -duc , c est-à -d ire  au ro i 
G u illaum e (q u i d e m e u ra it m em bre  de la  C on fédé ra tion  germ a
n ique), e t q u ’u n  pa rtage  sem blab le  se ra it im posé à la  p ro v in ce  
du L im b o u rg , M a ë s tr ic h t, p lace fo r te  su r la  Meuse, re s ta n t à la  
H o llande . Q u a n t à l ’ E scau t, une fo rm u le  peu précise y  assura 
aux  Belges la  l ib e r té  de n a v ig a tio n  en la issa n t a u x  Pays-Bas les 
bouches du  fleuve.

Tand is  q u ’on n é goc ia it à Londres, G u illa u m e  I er a ff irm a it 
sa v o lo n té  de soum e ttre  les Belges. Son arm ée passa la  fro n tiè re  
et  les b a t t i t  (a oû t 1831) ; L éopo ld  appela les troupes françaises, 
q u i chassèrent les H o lla n d a is  sans résistance, pu is  q u it tè re n t 
la  B e lg ique . G u illaum e  a y a n t opposé u n  nouveau  re fus au  p ro 
toco le  de Londres du  15 octobre  1831 (appelé aussi t r a ité  des 
24 a rtic les ), les tro is  puissances de l ’ est l ’abandonnèren t e t les 
deux autres se m ire n t d ’ accord p o u r a g ir con tre  lu i.  L a  f lo tte  
anglaise v in t  b lo q u e r les p o rts  des Pays-Bas p e n dan t que les 
s° ld a ts  frança is  de G érard p re n a ie n t la  c itade lle  d A n ve rs  (dé
cembre 1832). G u illaum e  d u t renoncer à la  lu tte , sans Recon
na ître  d é fin it iv e m e n t les fa its  accom plis . C ependant Léopo ld  I®r , 
en épousant la  f i l le  de L o u is -P h ilip p e , m o n tra it  sa v o lo n té  de 
te n ir  la  balance égale en tre  la  F rance e t l ’A ng le te rre .

A  l ’ in té r ie u r  le nouveau  royaum e a v a it  comm encé à p ra t iq u e r 
e rég im e p a rle m e n ta ire . M a lgré  la  d ivergence d idées en tre  
es ca tho liques e t les lib é ra u x , les deux  p a rtis , c o n tin u a n t la  

P o litique  inaugurée  a v a n t 1830 p a r l ’U n io n  des oppos itions,
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accep tè ren t des cab inets m ix te s , nécessaires p o u r assurer les 
débu ts  de l ’É ta t  belge e t s u rv e ille r les desseins de G u illaum e  I er. 
L e  rég im e p ro v iso ire  im posé p a r l ’ o b s tin a tio n  de ce p rin ce  ne 
le u r  d é p la isa it pas ; ils  conse rva ien t le L im b o u rg  e t le  L u x e m 
b ou rg , q u i c ro ya ie n t le u r so rt d é fin it iv e m e n t réglé. A  peine 
v o y a it-o n  u n  p e t i t  g roupe d ’ex trêm e  gauche, d ir ig é  p a r le 
b e lliq u e u x  dépu té  G endebien, réc lam er la  guerre con tre  le ro i des 
Pays-Bas. M ais en 1838 ce lu i-c i déclara q u ’ i l  a cce p ta it le  t ra ité  
des v in g t-q u a tre  a rtic les  et en réc lam a l ’e xé cu tio n  s tr ic te . 
L a  colère fu t  g rande en B e lg ique  ; cependan t la  Prusse m enaça it 
d ’ in te rv e n ir  au n om  de la  C on fédé ra tion  germ an ique , e t la  
F rance  e t l ’A n g le te rre  se cons idéra ien t com m e liées p a r le u r 
s igna tu re . I l  fa l lu t  se rés igner au pa rtage  e t accepter la  conven
t io n  fin a le  de 1839. E lle  c o n firm a it la  n e u tra lité  pe rpé tue lle  
de la  B e lg ique , so lenne llem ent ga ran tie  p a r les grandes 
puissances. Les souvera ins de l ’ancienne S a in te -A llia n ce  a va ie n t 
dû , que lle  que fû t  le u r m auva ise  v o lo n té , re co n n a ître  u n  n o u ve l 
É ta t  lib re  issu d ’une ré v o lu tio n  ; e t ce t É ta t  p ra t iq u a it  un  
rég im e  sem blab le  à ce lu i de l ’A n g le te rre  e t de la  F rance,

V. — L A  GUERRE C IV IL E  E N  PORTUGAL E T  EN  
ESPAG NE (1830-1834)1.

U n  a u tre  p e t i t  pays, beaucoup m oins im p o r ta n t que la  B e l
g ique  p a r sa s itu a tio n , a p p a ra issa it depuis des années com m e 
u n  cham p clos p o u r les p a rtisans  de la  S a in te -A llia n ce  e t ceux 
du  libé ra lism e . L ’énergie de C ann ing  a v a it  p ro tégé  le rég im e 
c o n s titu t io n n e l en P o rtu g a l con tre  la  menace d ’une in va s io n  
espagnole. M ais, la  régente  q u i exe rça it l ’a u to r ité  au  nom  de 
dona M a ria , d e v a it to u jo u rs  c ra in d re  l ’ oncle de la  p e tite  re ine, 
ce don  M igue l id o lâ tré  p a r les u ltra s  p o rtu g a is , salué p a r M e tte r- 
n ic h  e t tous  les am is  de l ’abso lu tism e  com m e le cheva lie r du 
d ro it .  E n  1827 i l  accepta de re n tre r  en P o rtu g a l à t i t r e  de 
l ie u te n a n t désigné p a r don  Pedro ; une fo is  à L isbonne , i l  
o u b lia  ses promesses e t b ie n tô t se f i t  p ro c la m e r ro i (1828). 
L a  fé lon ie  é ta it  s i é v id e n te  que la  p lu p a r t  des É ta ts  ro m p ire n t

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Voir les ouvrages cités p. 50, le livre (cité p. 97), c/e 
Gautherot sur Bourmont ; Nunez de Arenas, La expedicion de Vera de 1830 (Madrid, 
1927, in-8 °), sur une tentative des réfugiés espagnols contre Ferdinand V I I  ; Hadengue, 
Une équipée française au Portugal 11833), dans la Revue des questions historiques, t. C lII 
(1925), p .42-74 et 361-394.
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tas re la tions  d ip lo m a tiq u e s  avec son gouve rnem en t ; seul 
F e rd inand  V I I  le  re connu t. M ais W e llin g to n  re fu s a it d ’a g ir 
ou de la isser a g ir les ré fug iés p o rtu g a is  de Londres con tre  lu i ;  
Charles X  ne d is s im u la it pas sa sym p a th ie  p o u r le  défenseur du  
Passé. U ne  v é r ita b le  T e rre u r b lanche  s’a b a t t i t  sur le P o rtu g a l.

Les v ic to ire s  du  lib é ra lism e  en 1830 a lla ie n t être  funestes à 
oon M igue l. I l  a v a it  m a ltra ité  p lus ieurs  su je ts ang la is  e t f ra n 
çais ; n i P a lm e rs ton , m em bre d ’u n  m in is tè re  w h ig  m a l v u  p a r 
ta i, n i L o u is -P h ilip p e , in s u lté  grossiè rem ent p a r le  souve ra in  
lé g it im is te , ne v o u lu re n t to lé re r pa re ille  chose. L ’A n g le te rre  
J1 e u t besoin que d ’u n  u lt im a tu m  p o u r o b te n ir  sa tis fa c tio n  ; 
ta F rance d u t e nvoye r une escadre q u i fo rça  les passes du 
la g e  e t c o n tra ig n it don  M igue l à s’h u m ilie r  (1831). Peu après 
a p p a ru t don Pedro ; a y a n t renoncé à sa couronne b rés ilienne , 
V s© tr o u v a it  l ib re  de dé fendre  les d ro its  de sa fille . Les Açores 
p a ie n t  seules demeurées fidèles à sa cause, m ais i l  ré u ss it à 
|  om parer de P o rto , q u i d e v in t l ’en jeu de la  guerre  c iv ile . U ne 
ta is de p lus les so ldats de l ’abso lu tism e e t de la  lib e r té  accou
ru re n t de d ive rs  pays. Si M igue l fu t  secondé p a r le  m arécha l 
(ta B o u rm o n t e t un  p e t i t  g roupe de gentilshom m es frança is , 
i  edro u tilis a  les services du  général Solignac, et le  com m odore  
angtais N a p ie r d é tru is it  la  f lo tte  m igué lis te .

F e rd in a nd  V I I ,  en Espagne, a v a it  fa i t  face à la  crise de 1830, 
®t va in cu  les bandes libé ra les q u i, form ées en F rance  après 
1 a b d ica tio n  de Charles X , passa ien t les Pyrénées p o u r le  re n 
verser. M ais i l  p répa ra  lu i-m ê m e  une crise d yn a s tiq u e  en v o û 
ta n t tra n s m e ttre  la  couronne à sa fi l le  Isabelle , au m épris  de la  
j ° i  sa lique apportée  p a r les B ou rbons dans la  pén insu le . C’ é ta it 
ta mère d ’ Isabelle , la  princesse n a p o lita in e  M a rie -C h ris tin e , 
qua trièm e  fem m e d u  ro i, q u i le  poussa it à ce tte  in n o v a tio n  : 
eue lésa it l ’h é r it ie r  p ré s o m p tif Carlos, frè re  de F e rd in a n d , q u i 
P rotesta a uss itô t. U ne « p ra g m a tiq u e  sanc tion  » p rom u lguée , 
Puis re tiré e , pu is  ré ta b lie , a nnu la  donc la  lo i sa lique et, lo rsque 
F e rd inand  m o u ru t en 1833, la  p e tite  re ine  de tro is  ans fu t  
Proclamée à M a d rid , M a rie -C h ris tin e  p re n a n t la  régence.

On p u t c ro ire  d ’ abo rd  que ce tte  que re lle  de succession n ’ in té -  
ressait pas la  cause du libé ra lism e . Carlos, l ’a m i de M igue l, 
e ta it  depuis long tem ps le p rince  cher a u x  A posto liques  ; mais 
g  régente co nse rva it le  de rn ie r m in is tre  de son m a ri, Zéa 

erm udez, q u i annonça la ré so lu tio n  de m a in te n ir  l ’a u to c ra tie , 
oute fo is i l  se s e n tit b ie n tô t débordé ; le p a r t i  ca rlis te  rencon- 

r u rt ta n t  de sym pa th ies  dans le  clergé, m a ître  de l ’ e s p rit des
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paysans, que M a rie -C h ris tine  e u t besoin de s’ assurer les grandes 
v ille s , favorab les a u x  tendances modernes. E lle  appela au m in is 
tè re  u n  p ro s c r it de 1823, le  poète M a rtin e z  de la  Rosa ; m em bre 
d u  p a r t i  des « modérés », i l  jugea dangereux de ré ta b lir  la  c o n s ti
tu t io n  de 1812 e t f i t  p ro m u lg u e r une lo i insp irée  de la  C harte  
frança ise de 1814. C ette p o lit iq u e  nouve lle  le  rapp rocha  de la  
F rance et de l ’A ng le te rre  ; les tro is  puissances de l ’est, au 
co n tra ire , sans se p rononce r o u ve rte m e n t, é ta ie n t favo rab les 
à don Carlos.

D o n  Pedro e t M a rie -C h ris tin e  a v a ie n t des in té rê ts  com m uns, 
pu isque don  Carlos v e n a it de re jo in d re  don M igue l en P o rtu g a l 
e t ag issa it d ’ accord avec lu i.  Les deux souverains s’ e n te n d ire n t 
avec P a lm e rs ton  q u i, après a v o ir  essayé de la isser T a lle y ra n d  
à l ’écart, d u t accepter le  concours de la  F rance. Le  tr a ité  de la 
Q u a d ru p le -A llia n ce  (a v r il  1834) a v a it  u n  o b je t précis e t res
tr e in t ,  l ’ in te rv e n t io n  de l ’arm ée espagnole e t de la  f lo t te  anglaise 
p o u r expu lser les deux p ré te n d a n ts  du  P o rtu g a l ; m ais i l  a p p a ru t 
a u x  lib é ra u x  de to u te  l ’E u rope  com m e une m a n ife s ta tio n  
solennelle en fa v e u r de leurs idées. Les représentan ts  des tro is  
au tocra tes m a rq u è re n t la  ré p ro b a tio n  de leurs m aîtres en q u i t 
ta n t  M a d rid  ensemble. P a lm e rs ton  lu i-m ê m e  é c r iv a it : « Le 
tr a ité  fonde  en tre  les É ta ts  co n s titu tio n n e ls  de l ’ ouest une 
q u a d ru p le  a lliance  q u i se rv ira  d ’u n  pu issan t con trepo ids con tre  
la  S a in te -A llia n ce  de l ’est. »

Le ré s u lta t im m é d ia t fu t  ob tenu  sans peine . U n  m ois après le 
tra ité  don  M ig u e l cerné c a p itu la it  à E vo ra -M o n te  ; i l  s’ engagea, 
m o ye n n a n t une pension v iagère , à ne p lus re v e n ir dans la  
pén insu le . D o n  Carlos p a r t i t  aussi p o u r l ’ A n g le te rre , sans 
p rend re  aucun  engagem ent ; ou le  d is a it découragé, réso lu  à 
q u it te r  la  p a rtie . E n  1834 l ’ Espagne e t le P o rtu g a l p a ru re n t 
a v o ir  d é fin it iv e m e n t ro m p u  avec l ’abso lu tism e.

1830 et les victoires libérales

V I. — LES SUCCÈS D U  L IB É R A L IS M E  E N  S U IS S E 1.

E n  Suisse la  ré v o lu tio n  de 1830 am ena aussi des changem ents 
considérables. Ce pays, depuis 1814, é ta it  dom iné  p a r les v ie ille s  
a ris toc ra ties  locales q u i, très  ja louses de le u r a u to r ité , ne la is 

1. O u t r a g e s  a  c o n s u l t e r . -— Outre Dierauer (cité p. 13), qui demeure essentiel, 
voir Gao-liardi, Geschichte (1er Schweiz, t. I I  (Zurich, 1921, in-8 ° ; traduction française, 
t  I I  Lausanne, 1925, in-8 °). Parmi les études locales sur les révolutions cantonales, 
une des plus approfondies, utile pour l ’histoire générale de la Suisse, et même de l ’É tat 
prussien est celle d’A rthur Piaget, Histoire de la révolution neuchAteloise (Neuchâtel,
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sa ien t que des a tt r ib u t io n s  modestes au  gouve rnem en t fédéra l. 
C e lu i-c i a v a it  u n  p o u v o ir  e xé cu tif trè s  fa ib le , car le  can ton  
d ire c te u r (Berne, Luce rne  ou Z u rich ) n ’ osa it p rend re  aucune 
in it ia t iv e  ; q u a n t à la  D iè te , e lle  ne d é c id a it r ie n  sans le consen
te m e n t des cantons, pu isque les députés envoyés p a r eux 
é ta ien t m un is  d ’u n  m a n d a t im p é ra t if .  De 1815 à 182o le gou
ve rnem en t fédé ra l a v a it  s a tis fa it la  S a in te -A llia n ce  en m u l t i 
p lia n t les rigueu rs  con tre  la  presse e t con tre  les ré fug iés. T o u te 
fo is  depuis 1825 l ’a ris to c ra tie  fa ib lis s a it. L ’a c t iv ité  des p h ilh e l- 
lènes a v a it  ré ve illé  les esprits , secoué 1 indo lence de la  b o u r
geoisie. L a  jeunesse, im ita n t  la  B u rschenscha ft, m ais d é s ira n t se 
défendre con tre  les tendances teu tom anes de ce tte  associa tion , 
a v a it créé la  Z o fin g ia  (1819), p lus ta rd  la  Société h e lvé tiq u e  : 
ces associations, la  dern iè re  p r in c ip a le m e n t, où d o m in a ie n t 
professeurs, é tu d ia n ts  e t jo u rn a lis te s , lu ttè re n t avec succès 
con tre  le  p a rtic u la ris m e  can tona l. L a  naissance de l ’ in d u s tr ie  
nouve lle  p ro f ita it  a u x  idées libéra les. Quelques jo u rn a lis te s  
courageux, com m e U s te n , exe rça ien t u n  v é r ita b le  a p o s to la t 
dans les v ille s . P a r con tre  les campagnes, in d iffé re n te s  à la  
p o lit iq u e , dociles a u x  conseils des pasteurs ou des curés, 
la issa ien t le  cham p lib re  a u x  p a tr ic iens .

L a  ré v o lu tio n  paris ienne de ju i l le t  causa d ’ abo rd  u n  se n ti
m e n t de tris tesse e t de colère : beaucoup de so ldats o rig ina ires 
des cantons s’ é ta ie n t fa i t  tu e r  p o u r le  ro i dans les rues de P aris , 
e t peu après on v i t  re n tre r  les s ix  rég im ents  suisses de l ’arm ée 
frança ise, congédiés p a r L o u is -P h ilip p e . M ais l ’exem ple de la  
F rance donna b ie n tô t espoir e t courage à tous  les groupes l ib é 
ra u x , e t des tra n s fo rm a tio n s  p o lit iq u e s  im p o rta n te s  s’ accom 
p lire n t dans la  p lu p a r t  des cantons. G énéra lem ent u n  p e t i t  
noyau  d ’hom m es énergiques p re n a ie n t l ’ in it ia t iv e  de p ro vo q u e r 
des réun ions e t des p é tit io n s  ; si les a u to rité s  n  en te n a ie n t pas 
com pte , le  peup le  du  che f-lieu  in te rv e n a it tu m u ltu e u se m e n t 
p o u r les o b lige r à c a p itu le r ; on  co n vo q u a it a lors une assemblée, 
nom m ée p a r u n  m ode de suffrage é la rg i, q u i réd ig e a it une 
nouve lle  c o n s titu t io n . Presque tous  les actes co n s titu tio n n e ls  
a ins i p rom u lgués p ro c la m è re n t la  souvera ine té  du  peuple , 1 éga
l i té  d e v a n t la  lo i, la  lib e r té  de la  presse, les p rinc ipes fo rm u lés  
a u tre fo is  p a r la  R é p u b liq u e  h e lvé tiq u e  e t m éconnus depuis lo rs .

in-12), dont les t. I I I  (1919) et IV  (1925) se rapportent aux événements de_1831. Parmi 
les biographies, nous retiendrons surtout celle de Gottfried Guggenbuhl, Bürgermeisler 
Paul Ùsteri (Aarau, 1924, in-8 °). Sur le rôle de Rossi, voir Laszlo Ledermann, Pellegnne 
Posai (Paris, 1929, in-8°).
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Dans certa ins  cantons im p o rta n ts  com m e Z u ric h  la  ré v o lu tio n  
s’opéra p a c ifiq u e m e n t ; à Genève les conservateurs eu ren t 
l ’h a b ile té  de fa ire  spon taném en t une ré fo rm e  assez m odeste, 
q u i s u ff it  p o u r l ’in s ta n t au peup le . Dans d ’autres cantons écla ta  
la  guerre c iv ile  : à Bâle , co n tra ire m e n t a u x  tra d it io n s , les p a t r i 
ciens d o m in a ie n t dans la  v i lle  e t les lib é ra u x  dans la  cam pagne ; 
la  p a ix  ne se f i t  q u ’après la  fo rm a tio n  de deux cantons séparés, 
B â le -v ille  e t Bâle-cam pagne. N e uchâ te l q u i é ta it  dans une 
s itu a tio n  com plexe, à la  fo is  ca n to n  suisse e t possession d u  ro i 
de Prusse, co n n u t aussi des tro u b le s  pro longés.

Si les gouvernem ents ca n to n a u x  fu re n t trans fo rm és  de 1830 
à 1833, l ’o rg a n isa tio n  fédéra le , m a lg ré  quelques essais des 
nova teu rs , dem eura la  même. L a  D iè te  a v a it  désarm é le u r 
h o s tilité  en d é c la ra n t dès 1830 q u ’elle ne se m ê le ra it pas des 
changem ents c o n s titu tio n n e ls  accom plis  à l ’ in té r ie u r  des 
cantons. Ils  c o m p r ire n t que la  question  n ’ é ta it  pas m ûre , e t 
s u r to u t ils  re d o u tè re n t l ’ in te rv e n t io n  de leurs grands vo is ins . 
M e tte rn ic h  les m enaça it de ne p lus re conna ître  la  n e u tra lité  
de la  C on fédé ra tion  e t s u rv e illa it  avec un  so in  m in u tie u x  les 
réfug iés venus de l ’ é tranger. N éanm oins les p a rtis  lib é ra u x  
a va ie n t confiance dans l ’a ve n ir ; ils  v o y a ie n t que la  Suisse 
v e n a it de fa ire  le p re m ie r pas dans la  vo ie  de la  « régénéra tion  ».
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C H A P IT R E  I I

1830 E T  L E S  D É F A IT E S  L IB É R A L E S 1

Les ré v o lu tio n s  de 1830 réuss iren t en O cc iden t p a r l ’a p p u i 
°u  la  b ie n ve illa n te  n e u tra lité  de la  F rance  e t de l ’A ng le te rre , 
L*ans l ’ E u rope  cen tra le , au co n tra ire , les tro is  grands autocra tes 
Se m ire n t d ’accord p o u r défendre le u r puissance. Tous les tro is  
v o u la ie n t m a in te n ir  la  Pologne partagée, soumise ; tous dési
ra ie n t une A llem agne  calm e e t docile  ; e n fin  l ’ A u tr ic h e  p u t 
com p te r sur l ’a p p u i m o ra l de ses vo is ins quand  elle p a c ifia  
1 Ita lie .

Les prem ières nouvelles de la  ré v o lu tio n  paris ienne  é ta ie n t 
Parvenues à M e tte rn ic h  e t à Nesselrode en Bohêm e, où ils  
p re na ien t leurs vacances. Ils  se co n ce rtè re n t a u ss itô t e t ré d i
gèrent h â tiv e m e n t, su r le  p re m ie r p a p ie r venu , le « c h iffo n  
de C arlsbad », une no te  où ils  a ff irm a ie n t que l ’A u tr ic h e  e t la  
Russie ne s’ im m isce ra ie n t pas dans les a ffa ires de la  F rance, 
triais ne lu i  p e rm e ttra ie n t p o in t de to u ch e r a u x  tra ité s  in te r 
n a tio n a u x  ou de tro u b le r  la  p a ix  in té rie u re  des autres E ta ts . 
M e tte rn ich  a b a n d o n n a it dope le p rin c ip e  d ’in te rv e n t io n  p ro 
clamé si h a u te m e n t à T ro p p a u , à L a ib ach , à Vérone. L ’ in q u ié - 
tude  l ’a v a it  saisi. « M a pensée la  p lus secrète », é c r iv a it - i l  à 
Nesselrode le 1er septem bre 1830, « est que la  v ie il le  E u rope  est 
au com m encem ent de la  f in  ». Cet accès de découragem ent ne 
dura  pas long tem ps. L a  ré v o lu t io n  nouve lle  e u t p lu tô t  p o u r 
effet d ’accro ître  sa confiance en lu i-m ê m e  e t son a d m ira t io n  
Pour sa persp icac ité . D epuis sept ans, alors que tous  c ro ya ie n t 
1 esp rit ré v o lu tio n n a ire  dom p té , n ’a v a it - i l  pas m o n tré  le  p é r il

t  O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . -— Les ouvrages d’ensemble d A. Debidour 
• . Émile Bourgeois, cités p. 13, font connaître les diverses révolutions; i l  faut y 
g ^ .^ re ceux, qui ont été cités p. 5, 13 et 62, de Treitschke sur 1 Allemagne, H.

I ta lie ! ”
?.r_bik sur Metternich, de Schiemann sur Nicolas I er, de Bolton King et de Baulich sur
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to u jo u rs  m enaçan t ? N ’a v a it - i l  pas con ju ré  A lexand re , pu is 
N ico las, de se m é fie r de C ann ing , de ne p o in t lie r  p a rt ie  avec 
la  F rance, de res te r é tro ite m e n t un is  avec la  Prusse e t l ’A u 
tr ic h e  ? P lus que ja m a is  i l  se s e n tit le  « roche r de l ’o rd re  ».

A  S a in t-P é te rsbou rg  se t r o u v a it  u n  hom m e aussi réso lu  que 
lu i  à m é r ite r ce t i t r e .  N ico las I er n ’ a v a it  pas reçu, com m e 
A le xa n d re , la  c u ltu re  du  x v m e siècle e t le g o û t des idées de 
l ’ O cc iden t ; i l  n ’a v a it  pas non  p lus le caractère ve rsa tile  n i les 
enthousiasm es changeants de son prédécesseur. I l  p a r la it  de 
« l ’ o rd re  » avec une fe rv e u r presque re lig ieuse : c’ é ta it, p o u r lu i,  
la  hase de la  société, le p rin c ip e  de la  m ora le , le b u t essen
t ie l  des souvera ins choisis p a r D ieu . Les nouvelles de Paris  
l ’ in d ig n è re n t. Sans dou te  i l  e s tim a it peu les B ou rbons ; i l  
a v a itm is  Charles X  en garde con tre  le coup d ’ E ta t  e t v e n a it de 
b lâ m e r les ordonnances ; m ais to u t  cela fu t  oub lié  quand  i l  
a p p r it  que la  ré v o lu tio n  l ’a v a it em porté , e t, p o u r com ble , que le 
chef de la  branche cade tte  u s u rp a it la  couronne de la  b ranche 
aînée. L a  colère lu i  in s p ira  des mesures extrêm es : défense de 
recevo ir dans les p o rts  de Russie to u t  vaisseau frança is  q u i 
a rb o re ra it le drapeau tr ic o lo re  ; envo i de passeports au chargé 
d ’ affa ires frança is  à S a in t-P é te rsbou rg  ; o rd re  à l ’ am bassadeur 
Pozzo d i B orgo d ’ in v ite r  les Russes h a b ita n t la  F rance  à q u it te r  
ce pays. Pozzo p r i t  sur lu i  d ’a jo u rn e r l ’e xé cu tio n  des vo lon tés  
im péria les .

Nesselrode revenu  de C arlsbad o b t in t  que, p o u r dé te rm in e r 
son a tt itu d e  envers L o u is -P h ilip p e , le ts a r  a t te n d ît les nouvelles 
de P aris  e t de V ienne. L ’ em pereur, q u i é ta it  en re la tio n s  
in tim e s  avec la  cou r de Prusse, envoya du m oins son géné
ra l fa v o r i D ié b itc h , à B e r lin  a fin  de concerte r avec son beau- 
père F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  des mesures m ilita ire s  con tre  la  
F rance . M ais les d ispos itions pac ifiques du  ro i de Prusse e t les 
sym path ies de l ’ A n g le te rre  p o u r la  ré v o lu tio n  de Paris  fo rcè re n t 
N ico las, b ien  m a lg ré  lu i,  à reconna ître  le  ro i des F rança is  ; 
i l  s’ accorda du  m oins la  conso la tion  de lu i  écrire  « Sire » e t non  
« M on  b o n  frè re  ». L a  ré v o lu tio n  belge a v a it  encore e xc ité  son 
es p r i t  b e lliq u e u x  : « Ce n ’est pas la  B e lg ique  que je  va is  co m b a ttre  
là-bas é c r iv a it - i l,  c’ est la  ré v o lu tio n  générale q u i de proche en 
proche, et p lus  v ite  que l ’on  ne pense, nous m enacera nous- 
m êm es' si l ’ on nous v o i t  tre m b le r devan t. » Les p ré p a ra tifs  
m ilita ire s  fu re n t donc p o u rsu iv is , car le  ts a r espéra it q u ’une 
o ffensive de la  F rance  ressusc ite ra it la  c o a lit io n  con tre  elle. 
M ais à la  f in  de 1830 s u rv in t le  sou lèvem ent de V a rsov ie .
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L  — LES P A Y S  POLONAIS A V A N T  1830K

La  Pologne é ta it  dans la  p lus grande a g ita tio n . P o u r le  com 
prendre, i l  est nécessaire de ra ppe le r ce q u i s’ é ta it  passé depuis 
qu inze ans dans les tro is  pa rties  de l ’ancienne « ré p u b liq u e  » 
démembrée.

Les promesses de l ’A c te  fin a l de V ienne  fu re n t tenues de 
façons très d iffé ren tes p a r les tro is  souvera ins copartagean ts . 
I l  en est une q u ’ils  v io lè re n t dès le  débu t, celle de conserver 
a u x  pays po lona is l ’u n ité  économ ique : la  Posnanie f u t  soumise 
au systèm e d ouan ie r p russien, e t l ’A u tr ic h e  l i t  de m êm e p o u r la  
G alic ie . Le  gouve rnem en t de V ienne  fu t  d ’abo rd  ce lu i q u i 
négligea le  p lus  co m p lè te m en t ses su je ts po lona is. L a  G alic ie  
lu i  pa ra issa it une p ro v in ce  de peu de va le u r, q u ’i l  a u ra it  troquée  
vo lo n tie rs  con tre  u n  te r r ito ire  p lus ava n ta g e u x  ; en a tte n d a n t, 
i l  la  t r a i t a i t  com m e une co lon ie  agrico le , destinée à se rv ir de 
débouché a u x  p ro d u its  in d u s tr ie ls  des v ie ille s  p rovinces. O n 
c ru t a v o ir  assez fa i t  p o u r les Po lona is en ré ta b lis sa n t (1817) 
la  D iè te  ga lic ienne créée p a r Joseph I I ,  e t d iv isée en q u a tre  
ordres, m agnats , clergé, noblesse, bourgeois ie  ; l ’ a c tio n  de 
ce tte  assemblée f u t  ré d u ite  à r ie n . Q u a n t a u x  paysans, c’ é ta ie n t 
des serfs soum is e t s ilenc ieux  q u i ne co m p ta ie n t pas.

L a  Prusse m o n tra  p lus de bonne vo lo n té , au d é b u t s u rto u t, 
q u and  les in fluences libé ra les  d is p u ta ie n t encore F rédé ric - 
G u illa u m e  I I I  au p a r t i  féoda l. L ’ancien g rand-duché  de Posen 
re ç u t com m e lie u te n a n t ro y a l (nam ies tn ik ) u n  m a g n a t p o lo 
nais, le p rin ce  R a d z iw iłł,  e t com m e p ré s id e n t supérieu r un  
A lle m a n d  ca th o liqu e . O n respecta la  langue  polonaise. L ’ in d u s
tr ie , com m e en G alic ie , f u t  s ys té m a tiq u e m e n t sacrifiée  p a r les 
conven tions douanières, m ais u n  bon  systèm e de d ra inage  e t 
des encouragem ents à l ’élève du  b é ta il donnèren t à l ’a g r i
c u ltu re  une p rospé rité  nouve lle . L ’o rd re  de cab ine t de 1819

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Un des ouvrages classiques, un peu v ie illi, est Y H is
toire de Pologne de Morawski [Dzieje Narodu Polskiego), dont le t .  V I va de 1796 à 
1834 (Poznan, 1877, in -8 °). Parmi les travaux plus récents i l  faut citer ceux de Simon 
Askenazy, Łukasiński (Varsovie, 1908, in -8 ° ; nouv. éd. en 1929), et Rosja-Polska, 
1815-1830 [Russie-Pologne] (Lwow, 1907, in-8 °). On a traduit en français son livre, 
Dantzig et la Pologne (Paris, 1919, in-16). Voir aussi les biographies de Staszic par 
Roleslas Limanowski (Varsovie, [1915], in-8 °) et de Joachim Lelewel (jusqu’en 1831) 
par Arthur Śliwiński (Varsovie, 1918, in-8 °). Le tome I  de la biographie du prince 
Czartoriski, par Bronislaw Zaleski [Żywot ks. Adama Jerzego Czartoriskiego (Poznan, 
1881, in-8 °) fin it avant 1830. Consulter aussi A. Lipińska, Le grand-duché de Posen 
(Paris, 1911, in-8 °). Cf. la communication de Wojtkowskiau congrès historique d ’Oslo 
sur la Société des Amis des sciences de Varsovie, dans les Résumés des communications 
présentées au Congrès (Oslo, 1928, in -8 °).
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assura diverses garanties a u x  paysans con tre  l ’a rb itra ire  des 
seigneurs. L a  bu re a u cra tie  a llem ande s’ é ta b lissa it néanm oins 
dans le pays e t com m ença it à répandre  p a r tous  les m oyens 
la  langue  du  va in q ue u r. Dès 1821 on c o m p ta it 561 écoles a lle 
m andes con tre  416 écoles polonaises ; une ordonnance de 1827 
exigea de tous les m a îtres  la  connaissance de l ’a llem and . Les 
É ta ts  p ro v in c ia u x , créés à Posen com m e dans les au tres p ro 
v inces, fu re n t convoqués seu lem ent en 1827, en 1829 e t ré d u its  
à u n  rô le  in s ig n if ia n t. C ependant ju s q u ’en 1830 le gouve rne 
m e n t p russien ménagea ses su je ts po lona is, p o u r é v ite r une 
com para ison  fâcheuse avec le rég im e que le ts a r a v a it  accordé 
a u x  siens.

Le  royaum e  de Pologne, en e ffe t, a v a it  reçu d ’A le xa n d re  une 
cha rte  q u i, en 1815, p o u v a it passer p o u r très  lib é ra le . E lle  
p ro c la m a it l ’u n io n  pe rpé tue lle  avec la  Russie ; m ais l ’ em pereur, 
q u i devena it ro i de Pologne, a cco rd a it à ce pays une a u to 
nom ie  com plè te . L a  D iè te , dotée du  p o u v o ir  lé g is la tif, com pre 
n a it  u n  Sénat, composé de m em bres in a m o v ib le s  choisis p a r 
le ro i, e t une C ham bre des députés, élue à u n  suffrage censi
ta ire  q u i assu ra it a u x  77 rep résentan ts  de la  p e tite  noblesse 
la  m a jo r ité  su r les 51 élus d u  tie rs  é ta t. Ce ro ya u m e  de m oins de 
q u a tre  m illio n s  d ’h a b ita n ts  a v a it  100.000 é lecteurs, a lors que la 
F rance de Lo u is  X V I I I  en c o m p ta it 80.000. Le  p o u v o ir  e xé cu tif 
é ta it  confié  au Conseil a d m in is tra t if ,  c ’ es t-à -d ire  au  m in is tè re , 
sous la  d ire c tio n  d u  v ice -ro i. La  « Pologne du  Congrès », com m e 
on l ’a p p e la it chez les d ip lom a tes , possédait sa langue n a tio n a le , 
seule em ployée o ffic ie llem en t, son bu d g e t d is tin c t, son arm ée 
que l ’u n ifo rm e , les insignes, le  m ode de re c ru te m e n t d is t in 
g u a ie n t de l ’arm ée russe. Le  Code N apo léon, une ju s tice  régu 
liè re , la  lib e r té  de conscience, la  lib e rté  de la  presse, é ta ie n t 
ga ran tis  dans les 165 a rtic les  de la  lo i co n s titu tio n n e lle .

Les dépenses m ilita ire s  dépassaient les ressources d ’u n  p e t it  
É ta t ,  e t l ’on  a v a it  des d ifficu lté s  douanières avec la  Russie, 
m aîtresse des bouches d u  N iém en e t de la  V is tu le  ; néanm oins 
le  royaum e  p r i t  en qu inze  ans u n  essor rem arquab le  sous la  
d ire c tio n  du  p rince  L u b e c k i, le  C o lbe rt po lona is , in te llig e n t, 
la b o r ie u x  e t d u r. Le  com m erce po lona is d e v in t l ’ in te rm é d ia ire  
n a tu re l e n tre  la  Russie e t l ’O cc iden t ; p o u r créer une in d u s tr ie  
a c tive , L u b e c k i f i t  v e n ir  de l ’ é trange r des o uvrie rs  q u a lif ié s  
ou des con trem a îtres , e n v iro n  10.000 tisserands e t fila te u rs  a lle 
m ands, e t aussi de g rands techn ic iens com m e C o cke rill e t P h i
lip p e  de G ira rd . L a  p o p u la tio n , de 3.200.000 âmes en 1815, dépas-
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sa it q u a tre  m illio n s  en 1830. O n com m ença les tra v a u x  néces
saires p o u r rend re  la  Y is tu le  nav igab le . L ’ enseignem ent à tous 
les degrés se déve loppa : enseignem ent p r im a ire  dans 900 écoles, 
secondaire dans 26 collèges ; enseignem ent supérieu r à V arsov ie  
q u i possédait, en dehors de l ’U n ive rs ité , l ’ Éco le  p o ly te ch n iq u e , 
l ’Éco le  fo restiè re  e t l ’Éco le  m ili ta ire  d ’a p p lic a tio n . Le  m in is tre  
q u i d ir ig e a it ce tte  g rande œ uvre d ’in s tru c t io n , le com te  P o to ck i, 
m écon ten ta  le  clergé en fa is a n t fe rm e r p lus ieurs  couven ts  ; 
i l  f u t  renvoyé , m ais ses créa tions dem eurèren t1.

Le  rég im e q u i d o n n a it de te ls  ré su lta ts  s u ff ira it - i l  a u x  P o lo 
nais ? S e ra it- il respecté p a r les Russes e t p a r le  souve ra in  ? 
Cela d é penda it en p a rt ie  des hau ts  fo n c tio n n a ire s  chargés de 
l ’a p p liq u e r. Le  v ic e -ro i cho is i p a r le  ts a r fu t  le v ie u x  Za ïon tchev , 
u n  généra l de N apo léon, usé p h ys iq u e m e n t e t m o ra lem en t, 
q u i ne su t r ie n  fa ire . Le  g rand -duc  C o n s ta n tin , co m m andan t en 
chef de l ’arm ée du  royaum e , se p la is a it à V a rsov ie  e t, quand  i l  
eu t d ivo rcé  avec sa fem m e, une princesse a llem ande, épousa 
une Polonaise. I l  a v a it  p o u r son arm ée l ’a m ou r q u ’in sp ire  
une c ré a tio n  d o n t on  est fie r ; m ais à chaque in s ta n t repa ra issa it 
chez lu i  le caractère  de son père, le capora lism e b ru ta l,  l ’a t ta 
chem ent p o in t i l le u x  a u x  m in u tie s  les p lus puériles de la  d is 
c ip line . Le  Conseil a d m in is tra t if  é ta it  composé de P olonais ; 
on le u r a v a it  to u te fo is  a d jo in t  N o vo s iltso v , ancien  fa v o r i 
d ’A le xa n d re , vé n a l e t débauché, q u i s u rv e illa it  to u t  avec les 
ye u x  hostiles d ’u n  Russe, e t q u i dénonça it à l ’ em pereur le 
lo ya lism e  in su ffisa n t de ses no u ve a u x  sujets.

A  V a rsov ie , A le xa n d re  a v a it  d ’abo rd  sédu it e t charm é 
grands seigneurs e t grandes dames. A  la  D iè te  convoquée en 
1818 i l  f i t ,  com m e on l ’a v u 2, de m agn ifiques promesses. T o u t a lla  
b ien  au débu t. M ais à la  seconde session, en 1820, la  D iè te  se 
m o n tra  m oins accom m odante  ; e lle i r r i ta  le souve ra in  en repous
san t p lus ieurs p ro je ts  ; e lle se p la ig n a it q u ’on ne lu i  p résen tâ t 
jam a is  u n  budge t. Le  ts a r a t te n d it  c in q  ans a v a n t de convoquer 
la  tro is iè m e  D iè te  e t, en v e n a n t l ’o u v r ir ,  i l  in te rd it  au chef de 
l ’o p p o s itio n  d ’y  p rend re  séance ; l ’assemblée in q u iè te  se m o n tra  
p lus docile , e t A le xa n d re  p a r t i t  s a tis fa it (1825).

Les P olonais a tte n d a ie n t beaucoup de lu i.  Le ts a r possédait
624.000 k ilo m è tre s  carrés de l ’É ta t  dém em bré en 1772 ; la

1* Parmi les principaux auxiliaires de ce développement intellectuel se trouvait 
Staszic, à la fois humaniste et géologue, économiste et pédagogue. La Pologne a célé* 
hré son centenaire en 1926.

2. Voir ci-dessus, p. 31.
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Pologne du  Congrès n ’ en co m p re n a it que 127.000. Les autres 
p rov inces, L itu a n ie , Russie B lanche , K u ja v ie , Podo lie , V o lh y n ie , 
fo rm a ie n t les « C onfins », dépendan t de la  Russie. Tous les 
p a rt is  po lona is en dem anda ien t le ra tta c h e m e n t au royaum e. 
A le xa n d re  n ’a v a it  ja m a is  cessé d ’ e n tre te n ir  ces espérances. E n  
L itu a n ie  s u r to u t son ancien  a m i C za rto r is k i, nom m é cu ra te u r 
de l ’U n iv e rs ité  de V iln a , accom p lissa it une œ uvre re m a rq u a b le : 
ce tte  U n iv e rs ité , q u i a v a it  la  d ire c tio n  des études e t des écoles 
dans h u it  gouvernem ents, é ta it  devenue le fo y e r le  p lus a c t if  
de la  c u ltu re  polonaise. Le  ra tta c h e m e n t à la  Pologne fu t  mêm e 
com m encé dans l ’arm ée ; les troupes de c in q  gouvernem ents 
ja d is  po lona is passèrent sous les ordres de C ons tan tin , e t leurs 
o ffic iers re çu re n t l ’ ins igne  am aran te  q u i d is tin g u a it ses so ldats. 
Ces concessions in d ig n a ie n t beaucoup de Russes : K a ra m z in , 
le  célèbre h is to rie n , a v a it  é c rit à l ’ em pereur que la  re s ta u ra tio n  
de la  Pologne é ta it  le  dém em brem en t de la  Russie.

N ico las I er p r i t  l ’engagem ent de m a in te n ir  la  c o n s titu t io n  
donnée p a r son frè re ; m ais i l  p a rta g e a it les p ré ve n tio n s  russes 
co n tre  la  Pologne e t renonça dé libé rém en t à lu i  rend re  les 
p rov inces o rien ta les. C ependant la  guerre tu rq u e  fa i l l i t  am ener 
en 1828 une ru p tu re  avec l ’A u tr ic h e  ; i l  de ve n a it donc néces
saire p o u r les Russes de p o u v o ir  co m p te r sur les Po lona is. 
L ’A u tr ic h e  elle-m êm e l ’a v a it  com pris  ; e lle v e n a it de donner 
à la  G a lic ie  u n  nouveau  gouve rneu r q u i tém o igna  aux  nobles 
une b ie n ve illa n ce  inaccoutum ée. N ico las s’ a b s tin t de réc lam er 
à la  Pologne son concours m ili ta ire  con tre  les O ttom ans , v in t  
se fa ire  cou ronner ro i c o n s titu t io n n e l à V a rsov ie  (1829) e t 
réserva u n  accue il f la t te u r  a u x  no tab les du  royaum e. N éan
m oins la  q u a tr iè m e  D iè te , en m a i 1830, c r it iq u a  v iv e m e n t 
d ive rs  abus de p o u vo ir .

I l  y  a v a it  donc une o p p o s itio n  légale, q u i m e t ta it  à p ro f i t  
la  lo i  c o n s titu tio n n e lle  octroyée  p a r A lexand re . I l  y  a v a it  aussi 
une o p p o s itio n  m onda ine  : les m agnats  po lonais, peu soucieux 
de fré q u e n te r u n  v ic e -ro i issu de la  p e tite  noblesse ou de s’ex 
poser a u x  sautes d ’h u m e u r de C o n s ta n tin , é v ita ie n tV a rso v ie  e t 
p ré fé ra ie n t l ’é légant sé jour de K rém éne tch . I l  y  e u t e n fin  dès 
les prem ières années une o p p o s itio n  ré v o lu tio n n a ire , q u i 
v o u la it  à la  fo is  l ’ indépendance com plè te  e t la  ré u n io n  des tro is  
tronçons de l ’ancien É ta t .  E lle  p ré te n d a it su iv re  les in s tru c tio n s  
données a v a n t sa m o r t p a r D o m b ro w sk i, l ’ ancien chef des 
Légions. La  franc-m açonnerie , favorisée  en 1815 p a r A le xa n d re  
lu i-m êm e, fo u rn it  là  com m e a illeu rs  les prem ie rs  cadres aux
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sociétés secrètes p o lit iq u e s . U n  de leurs p r in c ip a u x  chefs, le 
m a jo r L u k a s in s k i, fonda  en 1821 la  « Société n a tio n a le  p a tr io 
t iq u e  » e t se m it  en re la tio n s  avec les sociétés françaises ; u n  
tra ît re  f i t  to u t  conna ître  à Pozzo d i B orgo , e t L u ka s in sk i, 
a rrê té  avec ses com plices, condam né en 1824, végéta  en p rison  
pendan t qua ra n te  ans ju s q u ’à sa m o rt. A  Y iln a  s’ é ta it  fondée la 
société des P h ila rè tes , beaucoup m oins v io le n te , recru tée  p a rm i 
les professeurs e t les é tu d ia n ts , au nom bre  desquels se t r o u v a it  
le jeune A d a m  M ick ie w icz  ; elle f u t  aussi découverte  (1824) 
e t p u n ie , l ’ U n iv e rs ité  soumise à une su rve illance  rigoureuse, 
C za to risk i rem placé com m e c u ra te u r p a r N o vo s iltso v . L a  Société 
n a tiona le  p a tr io t iq u e  s’é ta it  reconstituée  ; c’ est avec elle que 
négocièrent les fu tu rs  décem bristes, sans q u ’ on p a rv în t à 
une enten te . Q uand ils  fu re n t a rrê tés, l ’ enquête o uve rte  p a r le 
ts a r f i t  m e ttre  la  m a in  sur les consp ira teurs  po lona is. Le  Sénat 
de V a rsov ie , érigé en T r ib u n a l de D iè te  (hau te  cour), les déchar
gea du  c rim e  de tra h is o n  e t ne le u r in flig e a  q u ’une pe ine légère 
p o u r d é lit de société secrète, a jo u ta n t que les accusés a va ie n t 
seulem ent v o u lu  m a in te n ir  le u r n a tio n a lité , con fo rm ém en t à 
l ’A c te  de V ienne  e t a u x  promesses pub liq u e s  d ’ A le xa n d re  I er. 
G rande fu t  la  colère du  tsa r, a ins i b ravé  en face.

La  révolution polonaise et la répression russe (1830-1833)

I I .  —  LA R ÉVO LU TIO N  POLONAISE E T  LA RÉPRESSION  
RUSSE (1830-1833)1.

U ne nouve lle  société secrète, fo rm ée en 1828, f i t  de n o m 
breuses recrues à l ’ école des sous-officiers de V a rsov ie . E lle  
songeait à une p rise  d 'a rm es p rocha ine  quand  s u rv in t  la  ré v o 
lu t io n  paris ienne de ju i l le t .  B ie n tô t N ico las, m a lg ré  les conseils 
de C ons tan tin , o rdonna  des p ré p a ra tifs  m ilita ire s  en Pologne : 
ils  deva ien t ê tre  te rm inés  p o u r le 22 décem bre. L ’école des sous- 
u ffic ie rs jugea  l ’occasion bonne e t p ro vo q u a  la  ré v o lu tio n  du  
29 novem bre. E lle  f u t  l ’œ uvre d ’une poignée d hom m es, sans

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre le livre déjà cité (p. 62) de Schiemann sur 
picolas I er et le manuel d’Henri Grappin, Histoire de la Pologne (Pans, 1922, 
*n-12), le meilleur résumé a été donné par S. Askenazy dans la Cambridge Modern 
History, t. X  (Cambridge, 1907, in-8°), chap. x iv . Voir aussi le livre très suggestif de 
■Marcel Handelsman, Les idées françaises et la mentalité politique en Pologne (Paris, 
^927, in-16) ; Sokolnicki, Les origines de Vémigration polonaise en France (Paris, 1911, 
iri' l6 ) ;  Müller, Die Polen in  der öffentlichen Meinung Deutschlands, 1830-1382 (Mar
burg, 1923, in-8°). Parmi les biographies, citons, en langue polonaise, B. Limanowski, 
Stanislaw Worcell (Cracovie, 1910, in-8°k et A. Sliwinski, Maurycy Mochnacki, 
(Lwow, 1910, in -8°).
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chefs connus, sans p la n  a rrê té . O n e û t pu  l ’ é tou ffe r sans pe ine ; 
m ais C o n s ta n tin  laissa fa ire , négocia, fin a le m e n t q u it ta  le 
royaum e  en y  la issan t les soldats po lona is  e t en em m enant les 
troupes litu a n ie n n e s . U n  gouve rnem en t p ro v iso ire  s’ organisa, 
e t b ie n tô t toute, la  Pologne du  Congrès le  reconnu t.

L a  faiblesse dec gouve rnan ts  russes n ’ e u t d ’égale que celle 
des n o u veaux  gouve rnan ts  po lona is . L a  p lu p a r t é ta ie n t des 
hom m es d ’o rdre , des m agnats , groupés a u to u r de C z a rto r is k i ; 
u n  de leurs  am is, C h lo p ick i, généra l de l ’arm ée po lonaise 
q u i a v a it  dé jà  se rv i sous N apo léon, fu t  in v e s ti de la  d ic ta tu re . 
P lus ieurs grands seigneurs é ta ie n t n e tte m e n t hostiles à la  
ré v o lu tio n  : L u b e c k i, p a r exem ple, désolé de v o ir  son œ uvre 
économ ique ru inée , a l la i t  b ie n tô t se range r du  côté du  tsa r. 
Les autres, lo in  de fa ire  appe l a u x  énergies popu la ires, conser
v a ie n t l ’espo ir d ’a r r iv e r  à u n  accord avec l ’em pereur, q u i 
m a in t ie n d ra it  la  c o n s titu t io n  e t p ro c la m e ra it une a m n is tie  
générale : grâce à eux, l ’a c tio n  n a tio n a le  fu t  to u jo u rs  dom inée, 
para lysée p a r l ’a c tio n  d ip lo m a tiq u e . E n  face de ce t im id e  p a r t i 
des « B lancs », ce lu i des « Rouges » ré u n issa it les dém ocrates, 
p le ins d ’a rd e u r et de c o m b a tiv ité  ; m ais ils  n ’a va ie n t p o u r chefs 
que des hom m es de cab ine t, com m e le professeur Le lew el, ou 
des o ra teu rs  de c lub , é loquents e t peu propres à l ’a c tio n , te ls 
que M ochnack i.

Les h é s ita tio n s  du  d é b u t, pu is  les d iv is ions  in tes tines  com pro 
m ire n t l ’avan tage  que possédait l ’arm ée po lonaise, in ta c te  et 
b ien  en tra înée, sur l ’arm ée russe, fa tiguée  p a r la  guerre de T u rq u ie  
e t dispersée à tra ve rs  l ’ im m ens ité  de l ’em pire . P o u r concen tre r 
ses forces e t regagner la  su p é rio rité  n um érique , N ico las, aussi 
a c t if  que ses adversaires é ta ie n t len ts , se p rê ta  que lque tem ps 
a u x  négocia tions engagées p a r eux. L a  D iè te  polonaise, o uve rte  
le  16 décem bre, lança  u n  m an ifes te  à l ’ E u rope  a fin  d ’o b te n ir  
l ’ a p p u i de l ’O cc iden t. N ico las ré p o n d it p a r u n  a u tre  m an ifeste , 
la issa n t espérer son p a rdon , m ais ex igean t une soum ission 
im m é d ia te . Là-dessus la  D iè te  v o ta  so lenne llem ent la  déchéance 
d u  ro i de Pologne (25 ja n v ie r  1831). V in g t jo u rs  p lus ta rd  
les troupes russes envah issa ien t le  royaum e. L ’arm ée p o lo 
naise re m p o rta  d ’abo rd  quelques avantages e t, à G rochow  
(25 fé v r ie r) , ses 70.000 hom m es t in re n t  tê te  assez long tem ps 
a u x  160.000 c o m b a tta n ts  ennemis. M ais le  h a u t com m ande
m e n t n ’ é ta it  pas d igne  de pare ils  so ldats. C h lo p ick i n ’ osa p o in t 
se p o rte r  vers la  L itu a n ie , q u i l ’a tte n d a it avec im pa tience . 
A près lu i  S k rzyn e ck i p a ru t d ’ abo rd  p lus audac ieux, e t son
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offensive déchaîna une grande in s u rre c tio n  dans les C onfins ; 
i l  ne su t pas la  so u te n ir e t se f i t  b a ttre  à O s tro lenk ft 
(26 m a i). Le  p a r t i  ronge, fu r ie u x , souleva (14 aoû t) le peup le  
de V arsov ie  con tre  les a ris tocra tes accusés de tra h is o n  ; ils  
q u it tè re n t le  p o u v o ir , la issan t la  p lace à u n  a m b itie u x  sans 
va le u r, le généralissim e K ru k o w ie c k i. Le  cho léra, q u i fa is a it 
sa prem ière  e t sa p lus re d ou tab le  a p p a r it io n  en E u rope , décim a 
les deux armées ; i l  e u t de p lus désastreux effets p o u r les P o lo 
nais, q u i ne p o u v a ie n t répa re r leurs pertes. L ’ép idém ie em po rta  
C o n s tan tin , désespéré de v o ir  s’écrou le r son œ uvre, e t le  généra l 
en chef D ié b itc h , q u i n ’ a v a it  guère m o n tré  p lus de ta le n t que 
ses adversaires. L ’énergique P a sk ié v itch  lu i  succéda e t p r i t  
V a rsov ie  (8 septem bre). Les désertions f ire n t a lors fo n d re  
l ’arm ée polonaise ; néanm oins ce fu t  encore une fo rce  organisée 
de 20.000 hom m es q u i se re t ira  sur le  te r r ito ire  p russien  en 
l iv ra n t  ses arm es.

L a  ré v o lu tio n  polonaise n ’o b t in t  aucun  a p p u i au dehors. 
Ses chefs a v a ie n t l im ité  l ’ in s u rre c tio n  a u x  pays dépendan t 
du  tsa r, a fin  d ’o b te n ir  de V ienne  e t de B e r lin  une n e u tra lité  
b ie n ve illa n te . Ce fu t  en va in . Le  gouve rnem en t p russien  a p p r it  
avec ir r i ta t io n  que, dès la  f in  de 1830, le peup le  po lona is de son 
royaum e a v a it fo u rn i 12.000 vo lo n ta ire s  à l ’arm ée de C hlo- 
p ic lt i ; sans a lle r ju s q u ’à l ’ in te rv e n t io n  d ire c te , i l  fe rm a  la  
fro n tiè re  e t a rrê ta  les convo is d ’armes d o n t la  Pologne a v a it  
besoin. A  V ienne, la  co u r é ta it  fa vo ra b le  a u x  insurgés p a r a n t i
pa th ie  à l ’égard du  souve ra in  q u i a v a it  fa i t  la  guerre  de T u rq u ie  ; 
mais le chancelier, to u t  en b e rn a n t leurs am is p a r de bonnes 
paroles, renseigna N ico las su r leurs p lans, Ils  co m p ta ie n t sur 
la  F rance e t l ’A n g le te rre  ; le  p rés iden t de la  D iè te  a v a it d i t ,  
le 19 ja n v ie r  1831, dans u n  d iscours o ffic ie l : « Des r ive s  de la  
Seine com m e de celles de la  Tam ise des b a ta illo n s  s’avancen t 
à n o tre  secours, » Les délégués envoyés à Londres e t à P aris  
p u re n t cons ta te r com bien l ’i llu s io n  é ta it  grande. P nhners ton  
eut p lus ieurs entrevues avec eux, m ais re fusa d ’in te rv e n ir  ; 
C as im ir P é rie r les a c c u e illit  d ’a u ta n t p lus fro id e m e n t q u ’ils  
é ta ie n t les am is de L a fa y e tte , des répub lica ins  frança is , de 
tous ses adversaires. O n  se co n ten ta  de promesses vagues o u  
de paroles banales de sym p a th ie  ; le  m o t tro p  fa m e u x  q u ’a l la i t  
d ire  u n  m in is tre , le  général S ébastian i, « l ’o rd re  règne à V a r 
sovie », f i t  conna ître  la  v é r ita b le  pensée du gouve rnem en t de 
Paris. Ce fu t  après la  d é fa ite  seu lem ent que la  F rance  e t la  
G rande-B retagne, in v o q u a n t les tra ité s  de V ienne, hasa rdè ren t à
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S a in t-P é te rsbou rg  quelques conseils de clémence e t de m odéra
tio n ,|d e s tin é s  p lu tô t  à ca lm er les oppos itions pa rlem enta ires de 
l ’O cc iden t q u ’à in fluence r l ’ a u toc ra te  v ic to r ie u x .

Des m illie rs  de fu g it i fs  réso lu ren t d ’ échapper à la  vengeance 
russe. Jam ais é m ig ra tio n  ne v id a  au mêm e degré u n  pays de son 
é lite . Ils  a llè re n t dans diverses pa rties  de l ’E u rope , m ais la  
F rance les a t t i r a i t  te lle m e n t que, m a lg ré  la  d is tance, e n v iro n
10.000 hom m es s’ y  re n d ire n t. Ils  y  fu re n t accue illis  avec cha
le u r : l ’u n a n im ité  de l ’ o p in io n  frança ise  q u i a v a it fa i t  la  fo rce  
d u  m o uvem en t ph ilh e llè n e  se renouve la  p a r to u t : bourgeois et 
ouvrie rs , ca tho liques  e t répub lica ins  s en tenda ien t p o u r a ide r 
ces hom m es d o n t le courage a v a it  p révenu  p e u t-ê tre  une in v a 
sion de Cosaques. Le  gouve rnem en t de ju i l le t  se tro u v a  em bar
rassé; i l  ne v o u la it  n i h e u rte r le  se n tim e n t général de la  n a tio n  
n i m écon ten te r les souverains é trangers. Les menaces de N icolas 
f ire n t abandonner le p ro je t de créer une lég ion  polonaise ; les 
vo lo n ta ire s  logés dans les dépôts d ’A v ig n o n  e t de Besançon 
fu re n t incorporés dans les rég im en ts  frança is . Les au tres, d is 
persés dans p lus ieurs départem ents , absorbés p a r le souci du  
p a in  q u o tid ie n , se m ê lè ren t peu à peu à la  v ie  de le u r pays 
d ’ad o p tio n .

Les chefs dem eura ien t très  d ivisés. Les a ris tocra tes su iva ie n t 
l ’ im p u ls io n  de C za rto risk i, fixé  à P aris , dans u n  som ptueux 
h ô te l q u i a l la it  res te r ju s q u ’au x x e siècle u n  fo y e r de c u ltu re  
po lona ise ; avec lu i,  ils  tâ ch a ie n t d ’o b te n ir  p a r la  vo ie  d ip lo 
m a tiq u e  le m a in tie n  des franch ises garanties en 1815 1. Les 
dém ocrates les accusaient d ’a v o ir  pe rdu  la  ré v o lu tio n  pa r 
lâcheté , en négoc ian t au lie u  de co m b a ttre , e t pa r égoïsme, 
en a jo u rn a n t la  ré fo rm e  ag ra ire  q u i e û t ga lvanisé les paysans. 
Les dém ocrates, à le u r to u r , se p a rta g è re n t en tre  les modérés, 
am is de Le lew el, e t les ra d ica u x , de p lus en p lus ac tifs . C eux-ci 
a va ie n t conscience du  service re n d u  p a r eux à l ’O cc iden t con tre  
l ’ in va s io n  russe préparée en 1830 ; ils  pensaient com m e M ic 
k ie w icz  que, là  où l ’on com ba t p o u r la  lib e rté , là  est la  p a tr ie . 
A uss i fu re n t- ils  p rê ts , en F rance com m e a illeu rs , à fo u rn ir  des 
soldats e t que lque fo is  des chefs à tous  les m ouvem ents  p o p u 
la ires. C erta ins ém igrés, au co n tra ire , dégoûtés d ’une a g ita tio n

1. Czartoriski s’efforça aussi de chercher des alliés à la France et à la Pologne contre 
la Russie et l ’Autriche, particulièrement en aidant depuis 1843 au développement de 
la Serbie. Voir Marcel Handclsman, La question d’Orient et la politique du prince 
Czatoriski après 1840 dans Académie des sciences morales et politiques, Séances et 
travaux, ann. 1929, p. 394-433.
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stérile , che rchèren t à se consoler dans les rêveries d u  m y s ti- , 
C1snae. Si quelques-uns a d o p ta ie n t la  c la ire  d o c tr in e  dém ocra
tiq u e  d ’u n  B ûchez ou d ’u n  Lam enna is, p lus ieurs au tres —  e t 
M ick iew icz  le u r donna l ’exem ple —  s u b ire n t l ’ in fluence  de 
1 ow iansk i, ce p rophè te  venu  de L itu a n ie , q u i, en 1841, p a rc o u ru t 
t O ccident, exposan t a u x  ém igrés sa d o c tr in e  obscure, m élange 
de m é taphys ique  e t de m athém atiques .

A ucune  p a rtie  de la  Pologne ne fu t  protégée con tre  les consé
quences de la  dé fa ite . E n  G alic ie , les a u to r ité s  au trich iennes 
découragèrent to u te s  les ré form es, tous  les essais fa its  p o u r 
secouer la  to rp e u r générale. E n  Prusse, le p rin ce  R a d z iw ill a v a it  
donné sa dém ission ; le  gouve rnem en t co n fía la  p ro v in ce  de Posen 
u un  nouveau p ré s id e n t supérieu r, F lo t tw e ll,  a d m in is tra te u r 
u c tif e t tenace, q u i p o u rs u iv it  m é th o d iq u e m e n t la  germ anisa
t io n  ju s q u ’en 1840. Comme la  noblesse é ta it  la  classe d o m i
nan te  e t ré fra c ta ire , i l  tâ ch a  d ’organ iser la  p ro p r ié té  paysanne, 
favorisa  la  bourgeoisie, e t songea dès ce m o m e n t à l ’o p é ra tio n  
en treprise  p lus ta rd  sous B ism a rck , l ’ é tab lissem ent de colons 
a llem ands rendus p ro p rié ta ire s  du  sol.

Le  R oyaum e ép rouva  les rigueu rs  de la  répress ion ; la  v ie ille  
naine des Russes con tre  les P o lona is, aggravée p a r le  rég im e 
P riv ilég ié  que ceux-c i a v a ie n t reçu  d ’A le xa n d re  e t p a r « l 'in g ra 
t itu d e  » q u ’ils  a va ie n t tém oignée, se donna lib re  ca rriè re  ; N ico las 
p a rta g e a it ces sen tim en ts  e t d é c la ra it les promesses de 1815 
effacées p a r la  fé lon ie  de la  n a tio n  « p a r ju re  ». L a  m o r t de 
C onstan tin  le laissa m a ître  d ’a n é a n tir l ’œ uvre d ’A le xa n d re . I l  
respecta it vo lo n tie rs  les p riv ilèges  des a ris to c ra tie s  dociles, 
noblesse a llem ande en C ourlande et en L iv o n ie , noblesse sué
doise en F in la n d e  ; m ais tous les m oyens lu i  fu re n t bons p o u r 
eha tie r la  noblesse polonaise. La  c o n s titu t io n  fu t  abo lie  : p lus de 
couronnem ent à V a rsov ie , p lus d ’arm ée po lonaise d is tin c te . 
Ce S ta tu t o rgan ique , p u b lié  le 26 fé v r ie r 1832, sem bla conserver 
nne au tonom ie  re s tre in te  : i l  a f f irm a it l ’ in v io la b il ité  des p e r
sonnes e t des b iens, les p ré roga tives  de la  langue polonaise, 
ef  m a in te n a it une lé g is la tio n  d is tin c te . M ais c’ é ta it là  une de ces 
concessions apparentes que le  ts a r  fa is a it p o u r gagner l ’o p in io n  

e 1 O ccident. U ne ordonnance de 1833, q u i é ta b lissa it dans le 
Pays l ’é ta t de guerre  (ou de siège), laissa le  cham p lib re  au 
gouverneur généra l P a sk ié v itch , créé p rin ce  de V arsov ie , a ins i 
fin  aux  fon c tio n n a ire s  venus avec lu i  de Russie. L ’am n is tie  
^.ci ordée aux  révo ltés  n ’a l la it  pas sans de nombreuses excep- 

° ns- Les tr ib u n a u x  con fisquè ren t e t d is tr ib u è re n t à des Russes
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le  d ix ièm e  de la  p ro p r ié té  p rivée  polonaise. Le  t r ib u n a l m ili ta ire  
suprêm e, p a r q u i 249 émigrés fu re n t condamnés à la potence e t 
2.590 au bann issem ent pe rpé tue l, le u r enleva tous  leurs b iens. 
Les soldats de la  ré v o lu tio n  fu re n t incorporés dans l ’ armée, 
pa rfo is  m ariés de force à des filles du  peuple ; les fils  des g e n tils 
hom m es coupables, des fu g it i fs , des m o rts , âgés de sept à seize 
ans, fu re n t enfermés dans les écoles russes d en fants de troupes. 
U ne  c itade lle  m enaça V arsov ie  de ses canons. Les U n ive rs ité s  
de V arsov ie  e t de V iln a  fu re n t ferm ées, les écoles e t collèges 
abandonnés; les b ib lio th è q u e s  pub liques  p e rd ire n t leurs trésors 
les p lus p réc ieux .

L a  répression, s i du re  dans le  R oyaum e, se f i t  p lus b ru ta le  
encore dans les C onfins, q u ’i l  s’ag issa it de ru ss ifie r d é fin it iv e 
m e n t. Les com m issions d ’enquête siégeant à K ie v  e t à V iln a  
d é p o rtè re n t des m illie rs  de coupables en S ibérie  et e n v iro n
45.000 fam ille s  sur les bords de la  V o lga  e t du  K o u b a n . La  
guerre a u x  U n ia tes , com m e on le ve rra  p lus lo in , f i t  p a rtie  de cet 
ensemble de mesures con tre  le po lon ism e. Les fo lies de quelques 
ém igrés, q u i v in re n t te n te r  u n  coup de m a in  en 1833, les p a m 
ph le ts  pub liés  p a r d ’autres en O cc iden t agg ravè ren t encore le 
so rt de la  Pologne p e n d a n t le  règne de N ico las.

j j j '  —  A G IT A T IO N  E T  RÉPRESSION E N  A LLEM A G N E  

(1830-1835)K

Les Po lona is q u i, à la  f in  de 1831, tra ve rsè re n t l ’A llem agne 
p o u r a lle r chercher u n  asile en F rance, re çu re n t dans beaucoup 
de v ille s  u n  accueil tr io m p h a l. C’est que le  lib é ra lism e  a llem and  
a v a it  survécu a u x  persécutions. Les gouvernem ents rassurés 
s’ é ta ie n t que lque peu relâchés de le u r v ig ila n ce  oppressive 
depuis 1825. L a  Burschenscha.fi a v a it  ressuscité dans p lus ieurs 
v ille s  u n ive rs ita ire s , à W ü rz b o u rg  en 1825, à Iéna en 1827, 
à Giessen en 1828, a illeu rs  encore ; e t ces associations a v a ie n t 
recom m encé à co m m u n iq u e r e n tre  elles. Dans les É ta ts  cons
t itu t io n n e ls  de l ’ A llem agne  du sud l ’ existence de Cham bres 
à sessions périod iques su ffisa it à m a in te n ir  une a c t iv ité  p o li
t iq u e , d ’ a ille u rs  m odeste ; l ’e sp rit l ib é ra l se n o u rr is sa it des

1 n.TVHACES a consulter. — Aux histoires d’Allemagne indiquées p. 13, i l  faut 
ajouter Wilhelm Herzberg, Pas Hambacher Fest (Ludwigshaf en, 1908, in-8°) ; plusieurs 
articles du recueil de Haupt indiqué p. 46; J. Drescb, Gutzkow et la Jeune-Allemagne 
(Paris, 1904, in-16).
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œuvres publiées p a r quelques professeurs insp irés des idées 
françaises, com m e W e lcke r e t s u r to u t R o tte c k . Le  na tiona lism e  
agressif q u i a n im a it les Burschen  de f8 1 7  s’ é ta it  apaisé ; les 
jeunes lib é ra u x  a llem ands de 1830 se p r ire n t d ’ enthousiasm e 
pou r les va inqueu rs  des barricades à P aris , to u t  com m e ils  
fê tè re n t à le u r passage les va incus  d ’O stro lenka . D eux grands 
écriva ins passionnés p o u r la  lib e rté  e t l ’éga lité , Bœ rne e t H e n ri 
H eine, acco u ru ren t à P aris  con tem p le r de leurs y e u x  la  V il le  
Sainte e t f in ire n t p a r s’y  fixe r.

C ependant l ’ a rd e u r de ces groupes re s tre in ts  n ’ é ta it  pas assez 
grande e t assez co m m u n ica tive  p o u r susc ite r u n  m ouvem en t 
général. Dans la  Burschenschaft mêm e i l  y  a v a it  c o n f l i t  en tre  les 
« A rm in ie n s  », q u i reche rcha ien t seulem ent une ré fo rm e m ora le  de 
la  jeunesse, e t les « G erm ains », q u i se pass ionna ien t p o u r la  p o li
tiq u e . A près les journées de ju i l le t ,  quelques révo ltes  isolées 
éc la tè ren t à l ’ exem ple de P aris . Dans l ’ A llem agne du  n o rd  et 
du  centre  ce rta ins  p rin c ip icu le s , grisés p a r le p o u v o ir  absolu, 
a va ie n t poussé à b o u t les bourgeois les p lus pac ifiques. Les 
fo lies néroniennes du  jeune duc de B ru n s w ic k  le  f ire n t chasser 
de sa cap ita le , où i l  ne d e va it p lus re n tre r. L ’ é lecteur de Hesse 
fu t  ob ligé de re n vo ye r une fa v o r ite  ind igne  e t de cho is ir 
d ’au tres m in is tres . Dans des pays p lus im p o rta n ts , le  H a n o v re  
e t la  Saxe, les ro is  acco rdè ren t des c o n s titu tio n s  im itées  de 
celles de l ’A llem agne  d u  sud. Les Cham bres de M u n ich , de 
S tu ttg a r t ,  de C arlsruhe, s o r t ire n t de le u r to rp e u r ; les nouvelles 
é lections y  am enèren t des opposants q u i p a r la ie n t h a u t, sou
tenus p a r la  presse. Le  p a r t i  ra d ica l, q u i a v a it  e m prun té  
son nom  à l ’ A n g le te rre , v o u lu t fa ire  davan tage , u n ir  les n o va 
teu rs  de tous  les pays a llem ands ; i l  o rganisa des m an ifes ta tions  
où Prussiens e t B ava ro is , Hessois e t B adois ré c la m a ie n t les 
mêmes ré form es. L a  fê te  de H am bach , dans la  B av iè re  rhénane 
(17 m a i 1832), g roupa 25.000 A llem ands qu i a p p la u d ire n t aux d is 
cours con tre  la S a in te -A llia n ce  e t acc lam èren t le  drapeau n o ir- 
rouge-or, l ’é tenda rd  de là  Burschenschaft e t d u  libé ra lism e  u n ita ire .

Ce m ouvem en t, tro p  su pe rfic ie l p o u r ê tre  dangereux, a v a it 
fa i t  assez de b ru i t  p o u r e ffra ye r les hom m es d. o rd re  e t décider 
ics souverains à la  répression. L a  fê te  de H am bach  p ro d u is it 
le même e ffe t q u ’au tre fo is  celle de la  W a rtb u rg . M e tte rn ic h  
Rassura, com m e to u jo u rs , l ’a p p u i de la  Prusse \ i l  m e n a it 
à sa guise le p r in c ip a l m in is tre  de F ré d é ric -G u illa u m e  I I I ,  
A n c illo n , u n  d o c tr in a ire  de la  ré a c tio n , to u t  en se m o q u a n t de 
ce professeur t im id e  e t pédan t. T and is  que la  B av iè re  in f l ig e a it
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de du rs  ch â tim en ts  a u x  o ra teurs  de H am bach , l ’A u tr ic h e  et 
la  Prusse in v itè re n t la  D iè te  de F ra n c fo r t à sévir. C ette assem
blée si len te , si im pu issan te  à réa lise r aucune œ uvre d ’in té rê t 
général, re tro u v a  sa v ig u e u r p o u r a d o p te r les « s ix  actes » 
de ju in  1832. Ils  assura ien t à la  C on fédé ra tion  le  m oyen  d ’a b o lir  
les mesures tro p  libéra les votées dans les E ta ts  p a rtic u lie rs  
e t de p ro tége r les souvera ins con tre  les exigences de leurs 
Cham bres élues. C ependant l ’ a g ita tio n  p e rs is ta it ; la  jeunesse 
ré p o n d a it à la  répression légale en fo rm a n t des sociétés secrètes. 
U ne  tro u p e  d ’ ém eutiers co n d u its  p a r quelques P olonais te n ta  
une prise  d ’ armes à F ra n c fo r t m êm e, p o u r a b a ttre  la  D iè te  
(a v r il  1833). C ette échaufïourée, ce Pustch  d o n n a it beau jeu  
au gouve rnem en t de V ienne  ; les m in is tre s  a llem ands convo 
qués dans ce tte  v ille  a p p ro u vè re n t to u te s  les p ropos itions  de 
M e tte rn ic h , e t les décrets p rom ulgués ensu ite  p a r la  D iè te  ( ju in  
1834) co m p lé tè ren t la  répression. E lle  fu t  menée avec une 
égale a rd e u r p a r la  com m iss ion  fédéra le  d ’enquête ins ta llée  
de nouveau à M ayence e t p a r chacun des gouvernem ents. La  
po lice  prussienne s u rto u t, d irigée  p a r les dignes successeurs de 
K a m p tz , a l la it  c o n tin u e r poursu ites , a rres ta tions  e t condam na
tio n s  ju s q u ’à la  m o r t de F ré d é ric -G u illa u m e  I I I .  L a  D iè te  
v o u lu t fra p p e r aussi la  l i t té ra tu re  dangereuse, les rom anciers 
com m e G u tzko w  e t Laube  q u i ré p u d ia ie n t la  m ora le  é tab lie  
e t p ropagea ien t les doc trines  sa in t-s im on iennes. U n  décre t 
de F ra n c fo r t (décem bre 1835) dénonça l ’école de la  Jeune 
A llem agne  com m e ch e rchan t « à a tta q u e r la  re lig io n  ch ré 
tienne , à v io le r  l ’o rd re  socia l e t à d é tru ire  to u te  pud e u r e t 
to u te  m o ra lité  » ; i l  m e tta it  à l ’ in d e x  les liv re s  de ces rom anciers 
e t de tro is  au tres écriva ins , p a rm i lesquels H e n ri H eine. L a  
répression se p o u rs u iv it  dans tous les p e tits  É ta ts  : elle chassa de 
Giessen Georges B ü ch n e r, le jeune e t a rd e n t dém ocrate  q u i, 
sous la  menace de la  p riso n , com posa it en quelques jo u rs  son 
d ram e passionné, L a  m ort de D an ton  (1835). A  ce tte  da te  l ’ e sp rit 
ré v o lu tio n n a ire  se m b la it encore une fo is  v a in cu  en A llem agne.

IV . — A G IT A T IO N  E T  RÉPRESSION E N  IT A L IE  (1830- 
1834p.

Le  lib é ra lism e  ne fu t  pas p lus heu reux  en Ita lie . D epuis la  
répression de 1821 la  pén insu le  v iv a it  dans une t ra n q u il l i té

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .— Aux livres indiqués, p. 52, il faut ajouter la littérature 
concernant Mazzini, en utilisant la Bibliografía Mazziniana de Lodolini (Rome, 1922,
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apparente ; m ais les sociétés secrètes a v a ie n t réussi à d u re r, 
m algré la  po lice  des d ive rs  É ta ts , ou s’é ta ie n t reform ées sous 
d 'au tres nom s, en conservan t des re la tions  avec les exilés de 
Belg ique e t de F rance. L a  ré v o lu tio n  de 1830 éve illa  to u te s  les 
espérances : le  g roupem en t cons titué  p a r les Ita lie n s  de Paris, 
L ’emancipazione ita lia n a , se m it  en re la tions  su iv ies avec 
L a fa ye tte . A  M arse ille  aussi les Ita lie n s  se p ré p a ra ie n t et 
re c ru ta ie n t des so ldats. Ces nouvelles encouragèrent les con jurés 
de la  pén insu le , q u i c ro ya ie n t p o u v o ir  co m p te r su r des appuis 
p rinc ie rs  ; ils  sava ien t que le duc de Modène, F ranço is  IV ,  
s’ é ta it abouché avec leurs am is. O n passa donc dans une a tte n te  
fiévreuse les dern iers m ois de 1830. Le  duc s é ta it, sem b le -t-il, 
ménagé la  p o ss ib ilité  de s’ a llie r, selon les circonstances, avec les 
consp ira teurs  q u i lu i  o ffra ie n t de deven ir ro i de 1 I ta lie  cen tra le , 
ou avec l ’A u tr ic h e , p ro te c tr ic e  n a tu re lle  d ’u n  H absbourg . 
F in a le m e n t i l  t r a h i t  les ré vo lu tio n n a ire s  et f i t  a rrê te r le u r 
chef, l ’a rd e n t p a tr io te  M é n o tti. N éanm oins l ’ém eute éclate et, 
en m oins de tro is  semaines, chasse F ranço is  IV  de Modène, 
M arie -Lou ise  de P arm e e t enlève au gouve rnem en t de R om e 
to u te  la  p a rt ie  o rie n ta le  des É ta ts  de l ’ Église, n o ta m m e n t ce tte  
Rom agne to u jo u rs  insurgée con tre  les papes (fé v r ie r 1831). 
P o u t cela se f i t  sans peine, sans com ba t, tro p  fa c ile m e n t ; 
les va inqueurs  p ro d ig u è re n t les cérémonies p a tr io tiq u e s  e t les 
m an ifes ta tions  th é â tra le s  ; b ie n tô t ils  se passionnèrent p o u r les 
r iv a lité s  m un ic ipa les , si fréquen tes en Ita lie , sans se préoccuper 
des mesures à p rend re  con tre  le  danger a u tr ich ie n .

Ce danger, les ré vo lu tio n n a ire s  ita lie n s  n ’y  c ro ya ie n t pas, car 
la  F rance é ta it  là  p o u r les en g a ra n tir  en v e r tu  du  p rin c ip e  de 
n o n -in te rv e n tio n . Ce p rin c ip e , dé jà  fo rm u lé  p a r Castlereagh et 
Canning, é ta it  opposé m a in te n a n t p a r le gouvernem ent de 
ju i l le t  au p rin c ip e  d ’ in te rv e n t io n , ta n t  de fo is  a ffirm é  p a r la  
S a in te -A lliance . E n te n d u  au sens la rge , i l  s ig n if ia it  que la  F rance 
em pêchera it, au besoin p a r la  force, les souverains absolus

La grande édition nationale des œuvres de Mazzini (.Scritti editied inedih, Imola, 
depuis 1906, t. X L V III  en 1927) est en train de s achever. Un des meilleur^ 

livres sur les idées politiques et philosophiques est celui de Salvemmi, Mazzini (Rome, 
1920, in-go). Voir aussi Codignola, La giovinezza di Mazzini Florence, 1926, m-8°); 
U  Vidal, Mazzini et les tentatives révolutionnaires de la Jeune Italie dans les Etals sardes, 
1833-1834 (Paris, 1927, in-8°) ; Hans Müller, Joseph Mazzini und die Anfänge der schwei
zerischen Arbeiterbewegung, dans VArchiv für die Geschichte des Sozialismus, t. X I I  
(1926), p. 212-231. -  Sur les années qui suivent 1830, voir Pietro Silva, La monarchia 
dl Luglio e VItalia  (Turin, 1917, in-16, 10e vol. de la « Biblioteca di stona contemno- 
Çanea) ; le tome I I  de l'ouvrage (cité p. 52) d 'Ita lo Raulich : ce volume est relatîî a 
la période de 1830 à 1844.
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de se m ê le r des affa ires in té rieu res  des autres É ta ts . C’est 
a ins i que le m in is tè re  frança is  en 1830 a v a it in te rd it  au ro i 
de Prusse d ’envoye r son arm ée con tre  les Belges. C’ est dans 
ce sens éga lem ent que le m in is tè re  L a ff it te  en fé v r ie r 1831, 
sou tenu  p a r le p a r t i  du  m ouvem en t, a v a it  déclaré com prendre  
la  n o n -in te rv e n tio n . Même o p in io n  chez L a fa y e tte , que les 
ré vo lu tio n n a ire s  d u  m onde e n tie r cons idéra ien t com m e l ’a r
b it re  de la  p o lit iq u e  frança ise. Les consuls frança is  en Ita lie , 
q u ’ils  fussent guidés p a r le u r gouve rnem en t ou entra înés p a r 
l ’ e sp rit du  jo u r , té m o ig n a ie n t a u x  chefs des émeutes v ic to rieuses 
une sym p a th ie  de n a tu re  à fo r t i f ie r  le u r confiance dans l ’a p p u i 
sans réserve de L o u is -P h ilip p e . De P aris  ve n a ie n t les nouvelles 
ré co n fo rta n te s  envoyées p a r des Ita lie n s  p ro m p ts  à c ro ire  ce 
q u ’ils  dés ira ien t ; la  princesse Be lg io joso , ce tte  héroïne du p a tr io 
tism e  et de la  lib e rté , se f la t ta i t  de gagner à la  cause de son pays 
une p a rtie  de l ’ é lite  paris ienne.

Si le  « c h iffo n  de C arlsbad » la is sa it à la  F rance  la  lib e rté  
de changer son gouvernem ent, la  S a in te -A lliance , mêm e 
ré d u ite  à ses tro is  m em bres p r im it i fs ,  n ’e n te n d a it pas renoncer 
a illeu rs  a u x  m axim es de T ro p p a u  e t de La ibach . M e tte rn ic h  
a v a it  donc p ro testé  con tre  le p r in c ip e  de n o n -in te rv e n tio n  dès 
septem bre 1830 ; en décem bre une c irc u la ire  des tro is  souve
ra in s  a v a it  a ffirm é  le u r d ro it  d ’a lle r  c o m b a ttre  les ennemis de 
l ’ o-rdre p a r to u t où ils  le ju g e ra ie n t bon. M ais ce n ’é ta ie n t encore 
que des controverses de d ip lom a tes  ; les émeutes ita liennes 
o b lig è re n t M e tte rn ic h  à passer a u x  actes. L a  c o n tra d ic t io n  
e n tre  ses vues et celles du  m in is tè re  frança is  p u t  fa ire  c ro ire  à 
une guerre p rocha ine  ; le  chance lie r su t T  é v ite r  en jo u a n t h a b i
le m e n t du  p é r il b o n a p a rtis te  p o u r e ffra ye r L o u is -P h ilip p e . 
C e lu i-c i ne d e v a it- i l pas ê tre  reconna issan t à l ’A u tr ic h e  de 
ga rde r soigneusem ent chez e lle  le duc de R e ich s ta d t, ce N a p o 
lé o n  I I  q u i a u ra it  tro u v é  ta n t  de pa rtisans  en F rance ? N ’a v a it - i l  
pas à c ra in d re  en B e lg ique  la  ca n d ida tu re  du  duc de L euch ten - 
berg, a llié  des B onapartes  ? S o u te n ir la  Rom agne révo ltée , 
n ’é ta it-ce  pas t r a v a il le r  p o u r les deux fils  de la  re ine  H ortense , 
q u i ve n a ie n t d ’ a cco u rir à Bologne a fin  de seconder l ’ém eute ? 
Ces avertissem ents de V ienne  d e va ien t fa ire  im press ion  sur le  
ro i des F rança is , d ’a u ta n t p lus que ses in té rê ts  dynastiques  se 
tro u v è re n t d ’accord avec les tendances pacifiques de la C ham bre 
des députés. Q uand la  fa ib lesse du  m in is tè re  L a ff it te  en face des 
tro u b le s  paris iens l ’ e u t ob ligé  à q u it te r  le p o u vo ir , C as im ir 
P é rie r a ffirm a  n e tte m e n t que le  p r in c ip e  de n o n -in te rv e n tio n
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d e va it être  en tendu  au sens é tro it ,  q u ’ i l  n ’ o b lig e a it pas son 
Pays à so u te n ir p a r les arm es tou tes  les ré v o lu tio n s  étrangères : 
« Le sang des F rança is , d é c la ra it- il, n ’a p p a rt ie n t q u ’ à la  F rance. »

L ’A u tr ic h e , résolue à m a in te n ir  sa p répondérance en Ita lie , 
envoya donc ses so lda ts occuper non  seu lem ent P arm e et 
Modène, m ais les te r r ito ire s  p o n tif ic a u x  soulevés ; les Ita lie n s , 
p rivés de to u t  secours é tranger, ne p u re n t rés is te r. C as im ir 
P érie r o b t in t  q u ’u n  m é m orandum  des c inq  grandes puissances 
in v i tâ t  le nouveau  pape G régoire X V I  à fa ire  des ré form es dans 
ses É ta ts  e t à donner le u r  p a r t  a u x  la ïques dans les fo n c 
tio n s  pub liques  ; i l  o b t in t  aussi la  p ro m p te  é va cu a tio n  des 
Provinces p o n tifica le s . M ais les ré form es annoncées p a r le 
Saint-S iège fu re n t illu so ires , e t de n o u veaux  tro u b le s  ram e
nè ren t les A u tr ic h ie n s  à Bologne. C as im ir P érie r, p o u r sauver 
le p restige  frança is  en Ita lie , ré s o lu t a lors d ’envoyer, m a lgré  
le pape e t m a lg ré  l ’A u tr ic h e , des troupes  q u i occupèren t Ancône 
(fé v rie r 1832) ; beaucoup d ’ Ita lie n s  fu g it i fs  y  tro u v è re n t u n  
asile, et des so ldats frança is  y  res tè ren t ta n t  q u ’i l  y  eu t des A u t r i 
chiens à B o logne, c ’es t-à -d ire  ju s q u ’en 1838. P a r to u t a illeu rs  
sévissa it la  ré a c tio n . Les ré vo lu tio n n a ire s  é ta ie n t écrasés, 
pourchassés, m a ltra ité s . Si M a rie -Lou ise , à P arm e, se m o n tra it  
généreuse, le  duc de M odène fa is a it p rononce r 212 condam na
tio n s , d o n t 36 à la  pe ine de m o r t  e t 25 au bagne pe rpé tue l. 
Pans l ’É ta t  de l ’ Ég lise  le  c a rd in a l B e rn e tt i,  chargé du  gouverne
m en t, fo rm a it sa gendarm erie  avec des bandes de m a lfa ite u rs  
l u i  c o m m ire n t de vé rita b le s  massacres ; les p o p u la tio n s  p ré fé 
ra ie n t les A u tr ic h ie n s , q u i ob se rva ie n t au m oins la  d isc ip lin e  
m ilita ire . L ’ I ta lie  cen tra le  se tro u v a  soumise.

Dans les D eux-S ic iles  u n  nouveau  ro i, F e rd in a nd  I I ,  a v a it 
m a in te n u  l ’ o rd re  sans p e in e ; sa clémence envers les consp ira 
teurs, sa fe rm e té  à l ’ égard de l ’A u tiuche  f ire n t mêm e concevo ir 
aux  l ib é ra u x  des espérances b ie n tô t reconnues va ines. A u  
n ord  aussi u n  nouveau  souve ra in  p r i t  la  couronne à T u r in  
(1831). C h a rle s -A lb e rt a l la i t - i l  re v e n ir  au lib é ra lism e  de sa 
jeunesse ou te n ir  ses engagements e n v e r s  C harles-Fé lix  e t M e t - 
te rn ic h  ? A près quelques hés ita tions  i l  p a ru t donner ga in  de 
cause a u x  réac tionna ires . U ne te n ta t iv e  con tre  la  Savoie, fa ite  
ÇQ 1830 p a r une bande ita lie n n e  ve n a n t de F rance, 1 a v a it 
ind igné  ; persuadé que L o u is -P h ilip p e  en é ta it  com p lice , i l  se 
^engea en fa v o r is a n t secrètem ent la  te n ta t iv e  d e là  duchesse de 
B e rry .

É n  face de ce nouveau  ch am p ion  de la  ré a c tio n  a p p a ru t un
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nouveau  chef du  m o u ve m e n t ré v o lu tio n n a ire , M azz in i. É levé 
dans ce tte  ré p u b liq u e  de Gênes q u i re g re tta  long tem ps d ’a v o ir  
été liv ré e  en 1814 au ro i de Sardaigne, M a zz in i se voua  dès 
sa jeunesse à la  p o lit iq u e  m il i ta n te ;  incarcéré  en 1830 e t libé ré  
fa u te  de preuves, i l  d u t s’e x ile r à M arse ille , pu is  en Suisse. 
F a m ilie r  des sociétés secrètes, i l  en v o y a it  les dé fauts. E lles 
é ta ie n t p iém onta ises, lom bardes ou rom aines, animées d ’un  
e sp rit p a rt ic u la r is te  : i l  v o u lu t ne p lus  conna ître  que des I t a 
liens, t r a v a il la n t  p o u r l ’u n ité . Les souvera ins fa isa ie n t obstacle 
à ce tte  u n ité  ; i l  p rêcha la  ré p u b liq u e . Les lib é ra u x  de la  p é n in 
sule m a rch a ie n t à la rem orque  des P a ris iens; i l  s’a ffra n c h it 
de ce jo u g . Ce q u i f i t  la  puissance de M azz in i, c ’é ta it  u n  don 
n a tu re l de conva incre  e t d ’e n tra îne r, c ’é ta it  u n  charm e auque l 
ses in te rlo cu te u rs  échappa ien t ra re m e n t. A  cela s’ a jo u ta it  la  
fo rce  que d o n n e n t une d o c tr in e  fe rm e  e t une fo i re lig ieuse dans 
l ’ id é a l à réa liser. Le  d e vo ir de l ’hom m e, d is a it- il,  est d ’a g ir ; la 
p lus  sa in te  p riè re  est l ’a c tio n . « D ieu , en in s u ffla n t en vous une 
é tince lle  de v ie , a v o u lu  que vous fissiez que lque chose. » 
Le  d e vo ir d ’u n  peuple  est d ’a ff irm e r sa n a tio n a lité . « T o u t peuple, 
a v a n t de se préoccuper de l ’h u m a n ité , d o it se c o n s titu e r en 
n a tio n . A ucune  n a tio n  n ’ ex iste  v ra im e n t sans u n ité , e t i l  
n ’est pas d ’u n ité  s tab le  sans indépendance. » L ’h u m a n ité  sera 
cons tituée  p a r l ’accord des peuples lib res , un ifiés , rép u b lica in s  ; 
le  peup le  ita l ie n  sera le  peuple  messie q u i p répa rera  cet accord 
en co n vo q u a n t le concile  des n a tio n s  à R om e, sa cap ita le .

C et id é a l nouveau  p o rta  M a zz in i à ro m p re  avec l ’ancienne 
C harbonnerie , à se b ro u ille r  avec le  N e s to r des ré vo lu tio n n a ire s , 
le v ie u x  ja c o b in  B u o n a rro t i, q u i é ta it  revenu  se f ix e r  à Paris  en 
1830. I l  fo rm a  en 1831 une société nom m ée la  « Jeune I ta lie  ». 
M ais si les idées chez M a zz in i é ta ie n t neuves, les m éthodes 
re s ta ie n t celles de ses co m pa trio tes  : com p lo ts , coups de m a in  
brusques, au besoin a tte n ta ts  con tre  les ty ra n s . I l  é c r iv it  à 
C h a rle s -A lb e rt devenu ro i p o u r l ’ in v ite r  à re v e n ir aux  tendances 
de sa jeunesse, à se fa ire  « le N apo léon de la  lib e rté  ita lie n n e  » ; 
la  le ttre  é ta it  u n  d é fi p lu tô t  q u ’ une requête . L ’accue il q u ’elle 
re ç u t décida M a zz in i à te n te r  de renverser le  m onarque . Mais 
la  co n sp ira tio n  p iém on ta ise  fu t  découverte  ; C h a rle s -A lb e rt 
é c r iv it  au ro i des D eux-S ic iles  (10 ju i l le t  1833) q u ’e lle  é ta it 
« fom entée, soudoyée p a r la  G rande Propagande européenne 
q u i ex is te  à P a ris  », q u ’elle a v a it  p o u r b u t « de renverser tous  les 
gouve rnan ts  d ’ I ta lie  a ins i que n o tre  Sainte R e lig io n » . P o u r la 
p u n it io n  des con jurés i l  r iv a lis a  de c ruau té  avec les b o u rreaux
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de M odène e t de R om e. N u lle m e n t découragé, M a zz in i o rga
nisa en Suisse une e xp é d itio n  con tre  la Savoie ; le général 
R am orino , u n  I ta lie n  q u i s’ é ta it  b a ttu  p o u r la  Pologne, en fu t  
le chef, e t les P o lona is  réfug iés dans les cantons fo u rn ire n t le 
gros des so ldats. M ais l ’e xp é d itio n , m a l préparée, m a l com 
mandée, to m b a  dans le  piège que lu i  te n d a ie n t les agents 
p rovoca teurs  de C h a rle s -A lb e rt ( fé v rie r 1834) ; ce fu t  une r id i 
cule échaufïourée, su iv ie  de nouvelles condam nations. L ’ au
to c ra tie  d e m e u ra it m aîtresse de tous les É ta ts  ita lie n s  ; la  
ha ine con tre  l ’A u tr ic h e , répandue  p a r des liv re s  com m e M es  
prisons, de S ilv io  P e llico , é ta it  ré d u ite  à l ’ im puissance.

V. —  LE R É V E IL  DE LA S A IN TE -A LL IA N C E  (1833-1835)1.

I l  ne su ffisa it pas à N ico las  d ’ a v o ir  écrasé la  Pologne, pas 
Plus q u ’ à M e tte rn ic h  d ’a v o ir  p a c ifié  l ’A llem agne e t l ’ I ta lie . 
Tous les deux v o u la ie n t a ffirm e r les d ro its  des souvera ins abso
lus e t m o n tre r le u r u n io n  aussi fo r te  q u ’au  tem ps de L a ib ach  
ou de Vérone. Le  ts a r a v a it  éprouvé long tem ps une a n tip a th ie  
p ro fonde  p o u r M e tte rn ic h  ; i l  se ra p p e la it  les m anœ uvres 
hostiles du  chance lie r a u tr ic h ie n  pen d a n t la  guerre de T u rq u ie  
e t l ’accusa it d ’a v o ir  v u  sans dé p la is ir V a rsov ie  chasser les 
Russes. M ais la  ha ine  de la  R é v o lu t io n  les ra p p ro c h a it ; M e t
te rn ich , après a v o ir  eu ta n t  de peine à conva incre  A le xa n d re  
du  p é r il o ffe r t p a r les « sectes », v o y a it  à S a in t-P é te rsbou rg  
un  souve ra in  aussi décidé que lu i  à p u n ir  to u te  rébe llion . Le 
ro i de Prusse, m o ins fa vo ra b le  a u x  m a n ife s ta tio n s  b ruyan tes , 
n e p o u v a it cependan t pas se dérober a u x  instances de ses deux 
(( bons frères ». Comme en 1820 e t en 1821, ce fu t  sur le  te r r i 
to ire  a u tr ic h ie n  que les souverains se ré u n ire n t. F rédéric- 
R u illaum e  I I I  v in t  s’ e n tre te n ir à T e p litz  avec l ’ em pereur 
F rançois (a oû t 1833), pu is  se f i t  représenter p a r son fils  aux 
conférences décisives de M unchengrae tz  (septem bre), auxquelles 
assis ta it le tsa r. P lus ieurs  p ro toco les fu re n t a ins i rédigés. 
Les tro is  souvera ins s’ e n te n d ire n t a v a n t to u t  con tre  les Po lo- 
n ais, en se g a ra n tissa n t m u tu e lle m e n t la possession des te r r i 
to ires acquis depuis les partages. A c c e p ta n t 1 existence de

O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages cités p . 62, sur Nicolas I er et Metter- 
ajouter Martens, Recueil des traités et conventions conclus par la Russie, t. X V  

l^aint-Pétersbourg, 1908, in-8°), en français et en russe.
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la  B e lg ique , ils  s’engagèrent à défendre, rau besoin p a r les 
arm es, les d ro its  de la  C on fédé ra tion  ge rm an ique  su r le L u x e m 
b ou rg . Ils  a p p ro u vè re n t la  conférence des princes a llem ands 
préparée à V ienne p a r M e tte rn ic h  p o u r le u r im poser les mesures 
de réac tion .

L ’acte le  p lus  im p o r ta n t fu t  à la  fo is  u n  tra ité  d ’a lliance  et 
u n  m an ifes te  quasi b e lliq u e u x  ; i l  reconna issa it à n ’im p o rte  
que l souve ra in  menacé p a r u n  p é r il in té r ie u r  ou e x té r ie u r le 
d ro it  d ’appe le r à son a ide la  Russie, la  Prusse e t l ’A u tr ic h e , 
e t à ces tro is  É ta ts  le  d ro it  de re fuse r ou d ’accorder ce tte  aide 
selon leurs  in té rê ts  ou leurs convenances. T o u t gouvernem ent 
q u i p ré te n d a it s’opposer à le u r in te rv e n t io n  se ra it considéré 
com m e ennem i, e t les tro is  a lliés p re n d ra ie n t les mesures les 
p lus  p rom p tes  en vue  de p u n ir  ce tte  h o s tilité . Les fo rm u les 
p r im it iv e s  fu re n t u n  peu adoucies à la  dem ande du ro i de Prusse, 
q u i empêcha la  p u b lic a tio n  du  te x te  arrê té . M ais ce lu i-c i f u t  
com m un iqué  o ffic ie lle m e n t à Londres, où lo rd  P a lm e rs ton  le 
repoussa p a r quelques paroles dédaigneuses, e t à P aris  ou le 
duc de B ro g lie , m in is tre  des A ffa ires  étrangères, e xp rim a  énerg i
quem en t l ’in te n tio n  de la  F rance de re co u rir , s’ i l  le fa l la it ,  à la 
fo rce  p o u r p ro tége r les lib e rté s  de la  B e lg ique , de la  Suisse e t du  
P ié m o n t ; la  m e n tio n  de ce de rn ie r pays m écon ten ta  Charles- 
A lb e r t.  L ’ E u rope  é ta it  partagée en deux cam ps. Com m e on l ’ a 
v u , le t r a ité  de la  Q u a d ru p le -A llia n ce , conclu  en tre  l ’A ng le te rre , 
la  F rance , M a rie -C h ris tin e  et don Pedro, p a ru t ê tre  la  réponse 
de l ’ O cc iden t à l ’accord de M un ch e n g ra e tz1.

E n  ré a lité , les lib é ra u x  européens s’exagéra ien t l ’ im p o rta n ce  
de ce tte  réponse. Les cab inets de Paris  e t de Londres é ta ie n t 
beaucoup m o ins empressés à fa vo r ise r les ré vo lu tio n s  que les 
tro is  grands au tocra tes  à les ré p r im e r. De Londres les nova teurs  
ne p o u v a ie n t guère a tte n d re  que des louanges p la ton iques , 
des m a n ife s ta tio n s  pa rlem en ta ires  é loquentes e t sans ré s u lta t. 
C’ est à P aris  que ve n a ie n t les fu g it i fs  e t les bann is  des d ive rs  
pays, espérant o b te n ir  le  secours arm é que le u r p ro m e tta ie n t 
ce rta ins groupes m ilita n ts , s u r to u t les ré pub lica ins . M ais le 
m in is tè re  de L o u is -P h ilip p e  écrasa ces dern ie rs en a v r i l  1834 e t 
ré p o n d it à l ’a t te n ta t de la  m ach ine  in fe rna le  p a r les lo is  de 
septem bre. Le  gouve rnem en t q u i ré p r im a it a insi l ’a g ita tio n  
ré v o lu tio n n a ire  dans son pays ne te n a it  pas à la  fa vo rise r dans 
les autres. L ’en ten te  franco -ang la ise  é ta it  p lus apparen te  que

1. Voir ci-dcssus, p. 118.
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réelle. U n  ra pp rochem en t d e v in t donc possible en tre  le  cab ine t 
de Paris  e t ce lu i de V ienne.

M e tte rn ic h  a v a it  re p ris  confiance en l ’ a ve n ir ; i l  se se n ta it 
assez fo r t  p o u r m enacer p a r to u t les fa u te u rs  de ré vo lu tio n s . 
La  Suisse en f i t  l ’expérience quand  elle lu i  e u t fo u rn i u n  p ré 
te x te  com m ode en la issan t R a m orino  p répa re r sur son te r r i 
to ire  l ’e x p é d it io n  con tre  la  Savo ie1. N on  seu lem ent les a u to r ité s  
fédérales d u re n t fa ire  des excuses au ro i de Sardaigne, m ais les 
p la in tes  de la  Prusse e t de la  R ussie, les réc lam a tions  des E ta ts  
lim itro p h e s  de l ’A llem agne  du  sud v in re n t a p p u ye r les notes 
où M e tte rn ic h  dénonça it la  to lé rance  accordée a u x  réfug iés 
e t m enaça it de ru in e r p a r u n  b locus r ig o u re u x  ce n id  de cons- 
p ira te u rs . Ce fu t  b ien  p ire  encore après que les_ dém ocrates 
a llem ands à Berné e u ren t organisé une m a n ife s ta tio n  où  f lo tta  
le drapeau no ir-rouge -o r. L a  Suisse, to u t  en sauvegardan t de son 
m ie u x  ses tra d it io n s  d ’h o s p ita lité , f u t  ob ligée de s h u m ilie r  
p lus ieurs fo is d e va n t son pu issan t v o is in  et p ro f ita  de la  m o r t 
de l ’ em pereur F ranço is (1835) p o u r se résoudre à une dém arche 
que le chance lie r a u tr ic h ie n  da igna  e n fin  considérer com m e une 
sa tis fa c tio n  suffisante.

C ette  da te  de 1835 m arque  la  f in  de la  crise ou ve rte  p a r la  
ré v o lu tio n  paris ienne  de 1830. L ’é m o tio n  q u  elle a v a it  soulevée 
dans to u te  l ’ E u rope  semble calmée ; les pertes et les gains du  
libé ra lism e  son t m a in te n a n t connus et pa ra issen t d é fin it ifs . 
La  guerre en tre  l ’a u to c ra tie  e t les E ta ts  c o n s titu tio n n e ls , 
annoncée p lus ieurs fo is com m e p rocha ine , est p révenue p a r un  
a rm is tice  général. L o u is -P h ilip p e , in fluencé  p a r T a lle y ra n d , i r r i te  
Par les m auva is  procédés de P a lm e rs ton , songe à se ra p p ro che r 
de l ’ A u tr ic h e , avec l ’espo ir de ro m p re  le  « b locus m a tr im o n ia l » 
que les lé g itim is te s  o n t favo risé  con tre  sa fa m ille , e t d o b te n ir 
pou r son fils  aîné, le duc d ’O rléans, la  m a in  d ’une archiduchesse. 
L u i aussi reprochera  b ie n tô t à la  Suisse de donner accue il a u x  
réfugiés dangereux. Rassurées con tre  les révo ltes  in té rieu res , les 
Puissances pe u ve n t su iv re  a tte n tiv e m e n t la  question  d U n e n t, 
q u i est revenue au p re m ie r p la n  de la  scène p o lit iq u e .

h  Voir ci-dessus, p. 139.
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C H A P IT R E  I I I

L 'O R IE N T  E T  L E S  B A L K A N S  
D A N S  L A  P R E M IÈ R E  M O I T I É  D U  X I X e S IÈ C L E 1 2

Dans la  p rem iè re  m o itié  du  x i x e siècle le p roche O r ie n t est 
p ro fo n d é m e n t ag ité . Les appels reçus de Russie depuis le 
tem ps de C atherine  I I ,  l ’ e xp é d itio n  de B on a p a rte  en E g yp te , 
les p ré d ica tions  de quelques nova teu rs  m ahom étans l ’o n t t i ré  
de sa longue som nolence. T and is  que dans le  reste de l ’E u 
rope l ’ éd ifice  de 1815 a résisté à la  secousse de 1830, m ouvem ents 
n a tio n a u x , m ouvem ents  re lig ie u x , a m b itio n s  riva les  des grands 
É ta ts , to u t  semble co m p ro m e ttre  l ’ existence de l ’ em pire  o tto m a n .

I .  —  LE  MONDE M U S U L M A N  E T  M O HA M ED  A L I \

D epuis long tem ps dé jà , e t s u r to u t depuis l ’ e xp é d itio n  de B ona 
p a rte , le  m onde m u su lm a n  v o y a it  les in fidè les  e n va h ir ses 
te rr ito ire s , e x c ite r ses su je ts chrétiens à la  ré vo lte . E n  présence 
de ce p é r il deux tendances se f ire n t jo u r  dans l ’ Is lam . Les uns 
v o u lu re n t se fo r t i f ie r  p a r un  a tta ch e m e n t fa rouche au passé, 
le  re to u r a u x  v ie ille s  cou tum es, la  lu t te  con tre  les in n o va tio n s

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . Aux ouvrages cités p. 13, et aux livres 
généraux d’A. Stem et Ch. Seignobos cités p. 5, on peut joindre les livres sommaires 
de La Jonquière, Histoire de l'empire ottoman (Paris, 1881, )n-12 ; nouv. éd. refondue, 
1914, 2 vol.) ; E. Driault, La question d’Orienl depuis ses origines jusqu’à nos jours 
(Paris, 1898, in-8° ; 8e éd., 1921) ; J. Ancel, Manuel historique de la question d’Orient, 
1792-1923 (Paris, 1923, in-16 ; 2e éd., 1926), avec bibliographie commode. Parmi les 
instruments bibliographiques les plus utiles, on peut citer Yovanovitch, An english 
bibliography on the near Eastern question, 1481-1906 (Belgrade, 1909, in-8°) ; Maunier, 
Bibliographie de l ’Êgypie moderne (Le Caire, 1921, gr. in-8°) ; Michoff, Sources biblio
graphiques sur l ’histoire de la Turquie et de la Bulgarie (Sofia, 1914-1924, 2 vol. in-8°), 
en bulgare, avec une préface en français ; Babinger, Die Geschichtschreiber der Osmanen 
und ihre Werke (Leipzig, 1927, in-8°).

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam (Heidelberg, 
1910, in-8°), traduction française par F. Arin, sous le titre  Le dogme et la loi de l ’Islam, 
histoire du développement dogmatique et juridique de la religion musulmane (Paris, 1920, 
in-8°), sur le mouvement musulman considéré depuis les origines dans son ensemble ; 
L. Massignon, Les vraies origines dogmatiques du wahabisme, dans la Revue du monde
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contra ires à la  le ttre  ou à l ’ e sp rit du  Coran. Les au tres, to u t  
en  dem euran t fidèles à l ’ is lam , essayèrent d ’e m p ru n te r a u x  chré- 
Lens les m éthodes e t les in s t itu t io n s  q u i fa isa ie n t la  su p é rio rité  
de l ’ Europe.

La tendance conserva trice  a to u jo u rs  été la  p lus  pop u la ire  
dans les pays m ahom étans. E lle  in s p ira  l ’a c tio n  de quelques 
sectes fana tiques  d o n t la  p rin c ip a le  fu t  celle des O uahâb ites 
°u  W ahâb ites . Le  fo n d a te u r, Ib n ’A b d  e l-O uahab, m o r t en 1791, 
n v a it prêché le re to u r à l ’ is lam  p r im it i f ,  à la  s tru c tu re  dém o
c ra tique  de la  société, à la  s im p lic ité  du  cu lte , à la  sup
pression du  lu xe  dans la  v ie  fa m ilia le . Ses discip les in te rd ire n t 
 ̂em p lo i du  ta b a c  e t d u  café, ré p ro u vè re n t des usages nouveaux 

comm e l ’é d if ic a tio n  de m in a re ts  d o m in a n t les mosquées. Ce 
P uritan ism e  re lig ie u x  e t socia l engendra u n  m o u ve m e n t p o li
tiq u e . S o rtis  du  N e d jd , q u i occupe le cen tre  de l ’A rab ie , les 
O uahâbites co n q u ire n t de 1803 à 1811 les v ille s  saintes de la  
Mecque e t de M édine, où ils  s u p p rim è re n t le pè lerinage t r a d i
tio n n e l, car M ahom e t p o u r eux é ta it  u n  p rophè te  q u ’on  ne 
d e va it pas adore r com m e u n  d ieu. Vers le n o rd  ils  s’avancè ren t 
Jusqu’à l ’ E u p h ra te . Leurs  m iss ionnaires p a rv in re n t dans le  
P end jab , où ils  e xc itè re n t p lus ta rd  (1826-1831) une guerre sa in te , 
engagée p a r leurs fidèles con tre  les m usu lm ans q u ’a va ie n t pe r
ve rtis  les ra p p o rts  avec les H indous  ado ra teurs  de B rahm a . 
La  m o r t de le u r chef dans une escarm ouche (1831) sauva les 
S ikhs d ’un  désastre.

Cette secte jo u a  u n  g rand  rô le . E lle  com pte  p a rm i ses d isc i
ples u n  m usu lm an  de l ’ O cc iden t, M oham ed ben A l i  el-Senoussi. 
I l  v in t  à la  Mecque peu a v a n t 1830, pu is  y  re to u rn a  p lus ta r d  ; 
chassé de la  v i l le  sa in te , i l  se fix a  en 1843 dans la  T r ip o lita in e  
e t se m it  à o rgan iser ce t o rd re  des Senoussistes q u i d e v a it

nillsulinan, t. X X X V I (1918-1919), p. 320-326 ; Majerczak, Le mouridisme au Caucase, 
a^s la Revue du monde musulman, t. X X  (1912), p. 162-225.

m -r * ’histoire générale de l ’Égypte, mod erne, voir L. Bréhier, L ’Égypte de 1798 à 1900 
I , j ^ s> 1900, in-8°) ; Hasenclever, Geschichte Ægyptens, 1798-1914 (Halle, 1917, in-8°). 
J ]llstoire de la vie et du règne de Mohamed A li a été en partie renouvelée par les 

^uvrages de Georges Douin : Mohamed-Aly, pacha du Caire, 1805-1807 (1926) ; L ’Angle- 
(Toosf*  ̂Egypte- L a campagne de 1807, en collaboration avec Mme Fawtier-Jones 
\  J£8) ; Les premières frégates de Mohamed-Aly, 1824-1827 (1926) ; La mission du baron 
^ ~?iflecomte. U  Égypte et la Syrie en 1833 (1927). Tous ces ouvrages, publiés par la 

ociété royale de géographie d’Egypte, ont paru au Caire (gr. in-8°), de même que le 
Vre déjà cité sur Navarin. Voir aussi l ’important ouvrage cl’Édouard Driault, Lafor- 

• -8o\n de l'empire de Mohamed-Aly, de l ’Arabie au Soudan, 1814-1823 (Paris, 1928, 
éo • COnsultera utilement., bien qu’il s’arrête avant 1815, l ’ouvrage d’un professeur 

y P tien, Shafik Ghorbal, The beginnings of the Egyptian question and lhe rise of 
(Londres, 1928, in-8°). Pour l ’histoire de la Syrie, voir le rapide manuel 

1 • lammens, La Syrie; précis historique (Beyrouth, 1926, Î  vol. in-8°), le t. I I ,
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a v o ir  ta n t  d ’a c tio n  en A fr iq u e . Sa d o c tr in e , ses p ra tiq u e s  aus
tères le ra p p ro chè re n t des p u r ita in s  du  N ed jd . A  côté du  
O uahâbism e se p ro p a g e a it le m ourid ism e , q u i souleva b ie n tô t 
les m usu lm ans du  Caucase con tre  la  suzeraineté russe e t fo u rn it  
à C ham y l depuis 1825 des c o m b a tta n ts  fana tiques  et in d o m p 
tab les. La  tendance ré fo rm is te  in sp ira  en Perse une a u tre  
te n ta tiv e , le babism e. M irza  A l i  M oham ed (182(1-1850) c ru t 
ê tre  le nouveau  m a h d i ou messie, le  « B âb  », c ’ est-à -d ire  
« la  p o rte  ». de la  V é rité  ; i l  a n n o n ça it l ’é v o lu tio n  re lig ieuse de 
l ’h u m a n ité , p rê c h a it l ’éga lité  des sexes e t la  fra te rn ité  des 
homm es ; i l  p é r it dans les supplices. Les mêmes idées de ré fo rm e  
gagna ien t la  T u rq u ie  e t l ’ É g yp te , sem b lan t p répa re r la  ru in e  de 
la  T u rq u ie  e t la  renaissance de l ’É g yp te .

Le su lta n  M ahm oud  I I ,  a rr iv é  jeune au p o u v o ir  (1808), a v a it  
donné a u ss itô t de belles espérances. U n  am bassadeur de 
N apo léon le  m o n tre  « la b o rie u x , d ’u n  secret im pé n é trab le , 
u n  phénom ène p o u r la  T u rq u ie  ». D ’au tres tém o ins  o n t été 
p lus  sévères : ils  o n t v u  en lu i  u n  p rin ce  d ’in te lligence  m édiocre, 
ne sachant pas ch o is ir ses m in is tre s , e t q u i « a v a it  com m e 
hom m e de progrès des ve llé ités  p lu tô t  que des vo lon tés  ». 
C’est q u ’ i l  é ta it  d iff ic ile  en ce pays d ’a v o ir  des vo lon tés  ; le  
s u lta n  é ta it  ob ligé  de co m p te r avec l ’ ignorance e t la  co rru p 
t io n  de son entourage, e t s u r to u t avec le fa na tism e  de la  p o p u 
lace tu rq u e , p rê te  à b rû le r des q u a rtie rs  de C ons tan tinop le  
p o u r m a n ife s te r sa fu re u r con tre  l ’o u v e rtu re  d ’une école m i l i 
ta ire  fo rm ée sur le m odèle de l ’école frança ise de S a in t-C y r ou 
con tre  l ’ in tro d u c t io n  du  costum e européen au pa la is im p é ria l. 
P lus dangereux encore é ta ie n t les jan issaires ind isc ip linés  ; quand , 
en 1826, ils  re to u rn è re n t leurs  m a rm ite s  en  signe de ré vo lte  
con tre  la  ré fo rm e  de l ’arm ée, le  s u lta n  les f i t  m it r a i l le r  dans 
leurs casernes e t su p p rim a  ce corps p riv ilé g ié . Puis i l  o rga 
nisa le no ya u  de sa nouve lle  arm ée, éduquée à l ’ européenne, 
avec des o ffic iers in s tru c te u rs  étrangers d o n t le p lus célèbre fu t  
le fu tu r  fe ld -m a récha l de M o ltke . M ais ce lu i-e i a m o n tré  les 
dé fauts de ce tte  ré fo rm e  q u i ne m o d if ia it  pas l ’ e sp rit des o ffic iers 
e t des so ldats, e t le u r d o n n a it seu lem ent « des tu n iq u e s  russes, 
u n  règ lem ent frança is , des fus ils  belges, des tu rb a n s  tu rc s , des 
selles hongroises, des sabres anglais, des in s tru c te u rs  de tou tes  
na tions  ». Les ordonnances où M ahm oud, com m e ja d is  P ie rre  le 
G rand, rég la  le  vê te m e n t, la  barbe et la  m oustache de ses su je ts, 
n ’ eu ren t pas d ’effets p lus u tile s .

C ependant une puissance nouve lle  se c o n s titu a it en  É g yp te .

L ’Orient et les Balkans
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Le monde musulman et Mohamed A l i

T  J * . . .

; J evacua tion  de ce pays p a r les F rança is a v a it  laissé a u x  prises 
beys des m am elouks e t l ’a rm ée tu rq u e . Dans ce tte  arm ée les 

A lbana is  fo rm a ie n t u n  corps considérab le  d o n t le chef, M oha 
med A li,  a v a it  m is h a b ile m e n t à p ro f it  l ’ana rch ie  égyp tienne  
pou r deven ir le m a ître  e t se fa ire  n om m er pacha d u  C aire 
(1805). I l  y  é ta it  a rr iv é  avec l ’a p p u i du  consu l de F rance , m a l
gré le consul d ’A n g le te rre . E n  fa is a n t m assacrer d ’u n  seul coup 
470 beys in v ité s  à u n  b a nque t, à la  c ita d e lle  du  Caire (1811), 
r l ru in a  d é fin it iv e m e n t la  fo rce  des m am elouks. Le  s u lta n , 
absorbé p a r la  guerre  co n tre  A le xa n d re  I er, le  chargea vers la 
mêm e époque d ’a lle r c o m b a ttre  les O uahâb ites  en A ra b ie , 
°a r ces héré tiques devena ien t dangereux p o u r le  c a lifa t. C ette  
guerre, longue  e t pén ib le , se te rm in a  en 1819 p a r la  v ic to ire  
•1 Ib ra h im , fils  de M oham ed A li .  E lle  assura dans to u t  l ’ Is la m  
*m grand  prestige  au  pacha q u i a v a it  d é liv ré  les v ille s  saintes 

restauré  le  pè le rinage annue l.
E n  É g y p te  elle lu i  donna la  fo rce  nécessaire p o u r créer une 

armée nouve lle . Les A lb a n a is , aussi in d isc ip lin é s  que les ja n is 
saires, fu re n t occupés dans des expéd itions  au sud de l ’ É g y p te . 
Le  pacha c o m p ta it t ro u v e r  des m ines d ’o r  au  Soudan ; i l  se 
tro m p a it,  m ais le  com m erce des esclaves e n r ic h it b ie n tô t les 
tra ita n ts  q u i v in re n t l ’o rgan iser sous la  p ro te c tio n  des o ffic iers 
égyptiens. Les guerres d ’A ra b ie  e t du  Soudan a va ie n t d im in u é  
m nom bre  des so lda ts a lbana is ; p e n d a n t ce tem ps M oham ed 
A li,  c réa it, avec des in s tru c te u rs  frança is , des cadres composés 
d offic iers tcherkesses ou tu rcs  e t chargés de dresser ensu ite  les 
nouvelles troupes. O n  les re c ru ta  d ’abo rd  p a rm i les nègres ; 
m ais com m e ils  s u p p o rta ie n t m a l le c l im a t de l ’É g y p te , le  
Pacha p r i t  des fe llahs, q u i se ré vé lè re n t m e illeu rs  so ldats 
ffim  lu i-m êm e  ne s’y  a tte n d a it. E n  1824 ce tte  arm ée fu t  assez 
fo r te  p o u r q u ’ i l  p û t  o b lige r les A lbana is  à la isser d issoudre leurs  
m g im ents  ; ils  d u re n t e n tre r in d iv id u e lle m e n t com m e recrues 
'L ins les corps n o u ve a u x  ou q u it te r  l ’ É g yp te . L ’in te rv e n t io n  
eri Grèce occupa ensu ite  M oham ed A l i  ju s q u ’en 1828 ; m ais 
fiuand  le su lta n  réc lam a son a ide con tre  les Russes, i l  s u t 
te £giv erser ju s q u ’ à la  p a ix  d ’ A n d rin o p le , ce q u i lu i  p e rm it de 
re fa ire  son arm ée p e n d a n t que M ahm oud  é p u isa it la  sienne.

L  E u rope  com m ença it à s’ in té resser au pacha d ’ É g yp te . Cet 
Ancien m a rchand  d ’u n  p e t i t  bazar o r ie n ta l, q u i a p p r it  à l ire  à 
ffim ra n te -c in q  ans e t ne s u t ja m a is  b ie n  écrire , a v a it  une d is- 
m c tio n  n a tu re lle , une finesse dans les ré p a rtie s , u n  accue il 

Sedu isan t q u i ch a rm a ie n t les voyageurs é trangers ; i l  les v o y a it
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e t les re ce va it très  vo lo n tie rs , cons idéran t ces en tre tiens  com m e 
u n  b o n  m oyen  de propagande. « C’ est u n  hom m e de génie », 
é c r iv a it en 1824 le  généra l B o ye r, chef d ’une m iss ion  m i l i 
ta ire  frança ise  envoyée en É g yp te  su r la  dem ande du  p a ch a 1. 
Les Européens q u i ve n a ie n t le  se rv ir n ’ eu ren t q u ’à se lo u e r 
de sa lib é ra lité . I l  p u t  la  m a n ife s te r grâce a u x  m oyens très 
o rie n ta u x  q u i lu i  a va ie n t assuré des revenus considérables : 
après le d é p a rt des A ng la is , i l  s’ é ta it  déclaré m a ître  de to u te s  les 
terres p o u r lesquelles on ne d isposa it pas de t itre s  de p ro p r ié té  
b ie n  é tab lis  ; pu is  i l  a v a it  im posé a u x  fe llahs les cu ltu res  q u i 
lu i  sem b la ien t d e vo ir ê tre  p ro fita b le s  ; quand  des e xp o rta tio n s  
im p o rta n te s  fu re n t a ins i rendues possibles, M oham ed A h  s a t t r i 
bua  le m onopo le  du  com m erce e x té rieu r.

Com m e les Européens, les O r ie n ta u x  s u iv a ie n t avec in té rê t 
l ’ œ uvre du  pacha d ’É g yp te . A lo rs  que l ’ Is la m  é ta it  p a r to u t 
v a in c u  e t re fou lé  p a r les chré tiens, ils  v o y a ie n t u n  p rince  de le u r 
croyance fo n d e r u n  É ta t  solide, créer une arm ée m oderne, p a c i
fie r  L a  M ecque e t o u v r ir  à la  re lig io n  du  v ra i D ie u  une p a rt ie  de 
l ’A fr iq u e  in té rie u re . D epuis le  tem ps de S o lim an le  M agn ifique , 
pas un  p o te n ta t m ahom étan  n ’a v a it  ob tenu  de pare ils  succès. 
E n  T u rq u ie  m êm e, certa ins se dem anda ien t si le  p lus sur 
m oyen  de sauver l ’ em p ire  o tto m a n  ne se ra it pas de m e ttre  
u n  jo u r  M oham ed A l i  à sa tê te  ; m ais ces vastes p ro je ts  ne 
sem blen t pas a v o ir  été p ris  au sérieux p a r le  pacha, q u i d é s ira it 
s im p lem en t a g ra n d ir l ’É g yp te . A  l ’ouest i l  rê v a it  de s’é tendre  
sur la  cô te  sep ten triona le  de l ’A fr iq u e , e t pensa u n  m o m e n t y  
a r r iv e r  en fa isa n t, à la  p lace de la  F rance , l ’e x p é d it io n  co n tre  
le  dey d ’A lg e r ; à l ’est i l  v o u la it ,  com m e to u s  les m a îtres  de 
l ’É g yp te , la  co m p lé te r p a r l ’a nnex ion  de la  S yrie .

I I .  — L ’EUROPE E T  M O H AM ED  A L I  (1830-1838) 2.

Les progrès de M oham ed A l i  ne p o u v a ie n t la isser in d if fé 
rentes les grandes puissances européennes, q u i presque to u te s

1. Un témoin beaucoup plus disposé à discerner le fort et le faible, Boislecomte, écrit 
en 1833 : « On trouvera, au milieu d’essais souvent hasardés et de préjugés inséparables 
de son origine, une justesse de sens, une profondeur de jugement et surtout une cons
tance et une force de volonté que l ’on n’attendrait pas en Europe d’un homme qui, 
privé de toute éducation, a dû se former lui-même avant de former son pays. »

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Les ouvrages indiqués au paragraphe précédent 
peuvent être complétés par John Hall, England and the Orléans monarchy (Londres,
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P; P a ie n t à la  question  d ’O rie n t u n  in té rê t très  v if .  La  Russie 
r a t ^ a it  P.°^n^ a ,us^ la  v ic to ire  en 1829 ; ce tte  hab ile  m odé- 
v i i '1011 ^  Per^ t  m ener de fr o n t  dans les années q u i su i- 

ent deux  tâches co n tra d ic to ire s  : fo r t i f ie r  son p ro te c to ra t 
f  °  it iq u e  e t re lig ie u x  sur les chré tiens des B a lkans  e t te n te r  de 
aire accepter à C onstan tinop le  une tu te lle  d iscrè te  su r la  p o li— 
*que tu rq u e . Ses progrès m écon ten tè ren t l ’A u tr ic h e  ; cette  

Puissance ca th o liqu e  re d o u ta it les em pié tem ents de la  grande 
u a tio n  o rthodoxe , e t M e tte rn ic h  ne v o u la it  pas que l ’occu- 
P ation  p ro v iso ire  de la M o ld a v ie  e t de la  V a lach ie  p a r les troupes 

u tsa r f î t  p lace à l ’a nnex ion  d é fin it iv e . T o u te fo is  i l  é ta it  
isposé à pousser très lo in  les concessions en O rie n t, m o ye n n a n t 
appu i de la  Russie dans les affa ires a llem andes e t ita liennes ; 

es deux em pires, un is p o u r c o m b a ttre  le lib é ra lism e  e t l ’e sp rit 
é v o lu tio n n a ire , fin issa ien t to u jo u rs  p a r conc lu re  à propos des 
Problèmes ir r i ta n ts  les com prom is nécessaires.

Beaucoup p lus v i f  é ta it  l ’an tagon ism e de la  Russie e t de 
; A ng le te rre . W h igs  e t to ries  c ro ya ie n t, com m e W ill ia m  P it t ,  
u la  nécessité de conserver l ’em p ire  o tto m a n  ; p a r contre , ils  
^ te n d a ie n t  que cet em p ire  ne d e v în t jam a is  le  vassal de la  

Ussie.^ L e u r dé fiance fu t  accrue p a r les germes de c o n f l i t  q u i 
^ P a ra is s a ie n t en Asie. Sans dou te  i l  y  a v a it  lo in  du  Caucase à 
p . , V.s .» N apo léon  cependan t n ’a v a it  pas c ru  im poss ib le  une 
x p e d itio n  franco-russe a lla n t p a r la  Russie vers l ’ Inde . S i la  

^ ra n d e -B re ta g n e  a ch e va it la  soum ission de l ’ Inde , la  Russie 
p a r deux guerres con tre  la  Perse, de s’assurer la  côte 

'^ d io n a le  de la  m er Caspienne e t l ’accès de l ’ Ira n . D epuis lo rs 
, 8 a tta q u a it a u x  m on tagnards  du  Caucase. P a lm e rs ton  se 

Préoccupa b ie n tô t du  p é r il russe en Asie  a u ta n t que de 
in fluence russe à C onstan tinop le . E t  pa rfo is  i l  e n tre v o y a it une 

I f ^ c t i v e  redou tab le , celle d ’u n  ra pp rochem en t de la  F rance 
ae la  Russie q u i la isse ra it l ’A n g le te rre  isolée en O rie n t, 

à ra p p ro c h e m e n t n ’é ta it  guère à c ra ind re  : N ico las p ro d ig u a it 
? ^ ls 'P h ilip p e  les procédés blessants, e t la  n a tio n  frança ise  to u t  
lere ha ïssa it l ’oppresseur de la  Pologne. A  C onstan tinop le  les

L ’Europe et Mohamed AU (1830-1838)

1912 *
G ertn lj'^n  ¡Molden, D ie  Orientalpolitik des Fürsten Metternich (Vienne, 1913, in-8°) ; 
tniere e \  ™ninson, D avid Urquhart (Oxford, 1920, in-8°); Raymond Guyot, L a  pre- 
Ü nhi,uJ e ,'lif  cor8iale (Paris, 1926, in-16) ; R. L. Baker, Palmerston on the treaty of 
Knaplund pb dans \ E n ftUsh historical Review, t . X L III (1928), p. 83-89; Paul 
t'XXX m’anc\nm ar^ *n Rrislish diplomacy, dans VAmerican historical Review, 
b Ca .P‘ 478-602; C. W. Crawley, Anglo-Russian relations, 1815-1840, dans

«nbndge historical Journal, t. XIX (1929), p. 47-73.
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am bassadeurs de F rance  e t d ’A n g le te rre  s u rv e illa ie n t avec une 
h o s til ité  v ig ila n te  les m o indres dém arches de le u r co llègue russe. 
M ais r ie n  ne p o u v a it apaiser les défiances de P a lm e rs ton  envers 
le  pays q u ’ i l  a v a it  s i long tem ps co m b a ttu .

E n  F rance l ’accord  des tro is  hom m es d ’ E ta t ,  G u izo t, fh ie rs  
e t de B ro g lie , q u i p ra t iq u a ie n t depuis octobre  1832, m algré  
d ive rs  in c id e n ts , la  p o lit iq u e  de résistance de C as im ir P é rie r, 
p r i t  f in  en 1836 ; L o u is -P h ilip p e  t r o u v a it  ce t r io  t ro p  p u issan t 
e t v i t  sans d é p la is ir la  ru p tu re  de 1 h iers avec G u izo t. A lo rs  
com m ença une période de crises m in is té rie lle s  ; le  ro i, m e tta n t 
de côté ces deux chefs de p a r t i  à la  fo is , v o u lu t assurer son 
a u to r ité  personnelle  en c o n fia n t le  p o u v o ir  à M olé. M ais ce lu i-c i 
e u t à co m b a ttre  la  « c o a lit io n  » de tous  les chefs pa rlem en ta ires , 
G u izo t, T h ie rs , O d ilo n  B a r ro t ; e lle l ’e m po rta  a u x  é lections de 
1839. U ne  crise n o u ve lle  se pro longea p e n d a n t des semaines, 
ju s q u ’ au jo u r  où une ém eute ré p u b lica in e  e t socia liste  (12 m a i 
1839) f i t  im p ro v is e r u n  m in is tè re  présidé p a r le  m arécha l S ou lt. 
M a lg ré  ces changem ents fréquen ts , la  p o lit iq u e  de la  F rance  en 
O r ie n t ne v a r ia it  guère ; e lle  d é s ira it m a in te n ir  ta n t  que ce se ra it 
possib le, d ’accord  avec l ’ A n g le te rre , l ’ in té g r ité  de l ’em p ire  o tto 
m a n  e t son indépendance v is -à -v is  du  tsa r. M ais les d e u x  p u is 
sances occidenta les n ’ envisagea ien t pas de la  mem e façon  les 
progrès cro issants de M oham ed A li.

C e lu i-c i, c o n tin u a n t son œ uvre d ’o rgan isa tion , fa is a it  to u 
jo u rs  appe l a u x  Européens. Sur c in q u an te  s’ o ffra n t à lu i,  
q u a ra n te -n e u f, com m e i l  le  d is a it à u n  v is ite u r , ressem bla ien t à 
des p ierres fausses : «M a is , a jo u ta it - i l,  com m e je  ne pu is  décou
v r i r  q u ’ à l ’usage le  d ia m a n t v ra i q u i est p a rm i eux, je  les achète 
en b loc, e t q u and  j ’a i d é couve rt le v ra i,  i l  me paie au  cen tup le  
la  pe rte  subie. » P a rm i ces Européens la  p lu p a r t  é ta ie n t des 
F rança is , a tt iré s  p a r ce pays où ils  tro u v a ie n t de belles s itu a 
tio n s  à p rend re  e t de grandes choses à réa lise r. M oham ed A l i  se 
d is a it l ’a m i de la  F rance  : lu i  q u i se v a n ta it  d ’ ê tre  ve n u  au 
m onde la  m êm e année que B o n a p a rte , i l  a d m ira it  le  pays où 
a v a it  régné le g ra n d  hom m e ; i l  se ra p p e la it aussi q u ’ u n  F ra n 
çais a v a it  favo risé  son avènem ent au Caire. D ’ a illeu rs  la  F rance , 
occupée à re fa ire  ses forces a v a n t 1830, pu is  absorbée p a r l ’A l 
gérie ne p o u rs u iv a it aucune visée de conquête  en O r ie n t ; 
le  pacha p o u v a it donc sans c ra in te  lu i  e m p ru n te r les hom m es 
q u i l ’a id e ra ie n t à créer les services pu b lics  d ’u n  É ta t  m oderne. 
L e  co lonel Selves, devenu S o lim an  pacha, p ré s id a it, avec des 
o ffic iers amenés p a r lu i,  à l ’ in s tru c t io n  de la  no u ve lle  arm ée ;
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Cérisy, après N a v a rin , a v a it  d ir ig é  la  p ré p a ra tio n  d ’ une seconde 
flo tte , p lus  fo r te  que la  p rem iè re  ; le  d o c teu r C lô t fo n d a it 
A École de m édecine e t fo rm a it  des m édecins p o u r l ’armée, 
L in a n t de B e lle fonds o rg a n isa it les finances e t les t ra v a u x  
P ub lics ; Ju m e l e n rich issa it le  pays en é ta b lissan t sur p lus ieurs  
Poin ts la  grande c u ltu re  d u  co ton . M oham ed A li ,  au c o n tra ire , 
se défia to u jo u rs  des convo itises dé jà  m anifestées en 1808 p a r 
la  G rande-B re tagne su r le  pays q u i d é te n a it la  ro u te  la  p lus 
courte  vers l ’ In d e  ; i l  a v a it  refusé ses offres d ’a lliance  con tre  
les O uahâb ites, si b ien  que le  gouve rnem en t de Londres v o y a it  
en lu i  u n  adversa ire  à su rve ille r.

Ce fu t  l ’ a tta q u e  de M oham ed A l i  con tre  la  S yrie  q u i posa 
b rusquem en t la  ques tion  d ’O r ie n t d e v a n t les grandes puissances. 
Le  su lta n , q u i lu i  a v a it  p ro m is  ce tte  p ro v in ce  p o u r p a ye r le  
concours des É g yp tie n s  con tre  les Grecs, p ré te n d it ensu ite  la  
rem p lacer p a r la  C rète (Candie) ; c’ é ta it  une possession m édiocre 
fiue ce tte  île  m ontagneuse, hab itée  p a r des peuples ré tifs , 
e t d iff ic ile  à ga rde r sans une grande flo tte . L a  S yrie , au 
co n tra ire , non  seu lem ent re p ré se n ta it le  com p lém en t n a tu re l 
de l ’ É g yp te , m ais fo u rn is s a it les bois du  L ib a n , nécessaires 
ù la  c o n s tru c tio n  des va isseaux. Le  su lta n , ja lo u x  de son grand  
vassal, a v a it  nom m é pacha d ’A cre  u n  ennem i personnel de 
M oham ed A li ,  A b d a lla h  ; ce lu i-c i re fusa de céder à son vo is in  
du  bois p o u r la  f lo tte , e t aussi de lu i  l iv re r  des fe llahs  déser
teurs. Ib ra h im  e n v a h it donc la  S yrie  avec 30.000 hom m es 
(1831), p re n d  S a in t-Jean  d ’ A cre  e t D am as, b a t le  pacha d ’A lgep  
d H om s, f ra n c h it  les défilés d u  T au rus  q u i passa ient p o u r 
im prenab les e t, tra v e rs a n t l ’A n a to lie , écrase la  dern iè re  des 
armées tu rq u e s  à K o n ie h  (1832). R ie n  ne p o u v a it p lus  a rrê te r, 
se m b la it- il, sa m arche  su r C ons tan tinop le , où to u t  u n  p a r t i  
m usu lm an s o u h a ita it son a rrivée .
_ P lu tô t que de s u h ir la  lo i  d ’u n  pacha ré v o lté , M ahm oud  

® adressa a u x  puissances européennes ; le  ts a r s empressa de 
l ’a ider, a fin  d ’em pêcher l ’a rr ivé e  des É g yp tie n s  sur le  Bosphore. 
Lom m e le d isa ie n t les in s tru c t io n s  envoyées à son ambassa
deur, « avec M oham ed A li ,  la  Russie v e r ra it  succéder u n  vo is in  
l ° r t  e t v ic to r ie u x  à u n  v o is in  fa ib le  e t v a in c u  ». L a  f lo tte  
russe v in t  je te r  l ’ ancre dans le  B osphore e t les troupes m osco- 
v ites en occupèren t peu à peu les deux rives . C é ta it  la  p re 
m ière fo is  que p a re ille  chose a r r iv a it  : l ’ém o tio n  fu t  te lle  en 
E urope que l ’A u tr ic h e  e t l ’A n g le te rre  se jo ig n ire n t à la  F rance 
pou r h â te r u n  a rrangem en t d ire c t e n tre  les deux [be lligé ran ts .

L ’Europe et Mohamed A l i  (1830-1838)
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Le  n o u ve l am bassadeur frança is  à C onstan tinop le , l ’a m ira l
R oussin , adressa d ’abo rd  une sorte  d ’u lt im a tu m  au su lta n  p o u r 
q u ’i l  re n v o y â t les Russes, e t au pacha p o u r q u ’i l  se co n te n tâ t 
d ’une p a rtie  de la  S yrie  ; maladresse que le gouve rnem en t de 
P aris  s u t réparer. M ahm oud, in q u ie t de la  colère que la  p ré 
sence des Russes causa it chez le peup le  de C onstan tinop le  e t 
des d ifficu lté s  q u ’ils  re n co n tra ie n t p o u r le u r a p p ro v is io n n e 
m e n t, céda e n fin , avec l ’arrière-pensée de se venger p lus ta rd . 
M oham ed A li ,  pressé p a r les représentan ts  de l ’A n g le te rre , de 
la  F rance e t de l ’A u tr ic h e , accepta aussi de tra ite r .  La  posses
s ion de la  S yrie  en tiè re  lu i  f u t  reconnue ; q u a n t au d is tr ic t 
d ’A dana , c ’est-à -d ire  l ’entrée de l ’Asie M ineure , i l  é ta it  su r le 
p o in t d ’y  renoncer quand  la  P o rte  le lu i  accorda. L a  p a ix  de 
K u ta ïe h  (a v r il  1833) ré ta b li t  la  t r a n q u il l i té  en O rie n t. Le  p é r il 
é g yp tie n  se tro u v a n t écarté, la  Russie re t ira  ses troupes, m ais 
elle o b t in t  du  su lta n  le t ra ité  secret d ’ U nk ia r-S ké less i (1833). 
U ne  a lliance  défensive é ta it  conclue p o u r h u it  ans : la  Russie 
p ro m e tta it  à la  T u rq u ie  u n  a p p u i a rm é en cas de danger in té 
r ie u r  ou e x té r ie u r ; la  T u rq u ie  p ro m e tta it  de fe rm e r les D a rd a 
nelles a u x  ennem is de la  Russie.

Ce tr a ité  fu t  b ie n tô t connu. M e tte rn ic h  fu t  m écon ten t, 
m ais com m e i l  a v a it  besoin de N ico las p o u r sa p o lit iq u e  de 
com pression dans l ’ E u rope  cen tra le , i l  f i t  con tre  fo r tu n e  bon  
cœ ur. E n  revanche, le  tr io m p h e  du  ts a r in d ig n a  la  F rance  et 
p lus  encore l ’A n g le te rre . L ’am bassadeur angla is à C o n s ta n ti
nop le  é ta it  lo rd  P onsonby, le ty p e  de l ’a ris to c ra te  b rita n n iq u e , 
h a u ta in , a c tif ,  ne c ra ig n a n t pas les in it ia t iv e s  hard ies ; P a lm ers
to n , ob ligé  que lque fo is  de le désavouer, s’e n te n d a it néanm oins 
fo r t  b ie n  avec u n  d ip lo m a te  q u i a l la i t  to u jo u rs  de l ’a va n t. 
P onsonby a v a it  emm ené com m e secréta ire  d ’ambassade u n  
a rd e n t p u b lic is te , ancien  ph ilhe llène , U rq u h a rd t, q u i poussa it 
ju s q u ’ à la  m onom anie  sa défiance à l ’égard des a m b itio n s  russes. 
U n  recue il p u b lié  p a r lu i,  le  P o rtfo lio , révé la  au p u b lic  européen 
nom bre  de docum ents  secrets saisis chez le g rand -duc  Cons
ta n t in  en 1830 p a r les ré vo lu tio n n a ire s  po lona is ; U rq u h a rd t 
a lla  ju s q u ’ à fa v o r is e r o u ve rte m e n t la  résistance des m o n ta 
gnards du  Caucase, e t son gouve rnem en t d u t le  rappe le r. 
L a  r iv a li té  des deux pays se tra d u is a it  chaque jo u r  à C onstan
tin o p le  p a r des in tr ig u e s  auprès d u  D iv a n , composé d ’hom m es 
fa ib les  e t faciles à co rrom pre . E n  Asie elle e n sang lan ta it l ’ Ira n , 
p ro v o q u a n t les en treprises européennes con tre  K h iv a  e t con tre  
l ’ A fg h a n is ta n . P a lm e rs ton  ch e rch a it p a r to u t des d ifficu lté s
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à son r iv a l  : a v e r t i p a r u n  A ng la is  que la  Russie a v a it  des p ro 
je ts  sur le  n o rd  de la  pén insu le  Scandinave (1836), i l  l ’ envoya 
com m e consul à H a m m e rfe s t, se f i t  rense igner m in u tie u se m e n t 
Par lu i,  e t f in i t  p a r m e ttre  en garde le  ro i de Suède e t de N o r
vège con tre  u n  v o is in  dés ireux d ’occuper sur les m ers arctiques 
des po rts  lib res  de glaces.

Mais la  ques tion  d ’ É g y p te  re s ta it la  p lus im p o rta n te  e t la  p lus 
dangereuse. M ahm oud  s’a p p liq u a it à re c o n s titu e r son arm ée 
a fin  de p rend re  sa revanche ; com m e i l  ch e rch a it des in s tru c 
teurs dans u n  pays é trange r à to u te  a m b itio n  en O rie n t, la  Russie 
l ’a v a it  décidé à se s e rv ir d ’o flic ie rs  prussiens. Le  s u lta n  n ’e u t 
Pas g ra n d ’pe ine à p ro vo q u e r des ré vo ltes  en S yrie  con tre  u n  
gouvernem ent q u i e x ig e a it des im p ô ts  régu lie rs  e t le service m i l i 
ta ire  o b lig a to ire . M oham ed A li ,  de son côté, c o n tin u a n t l ’ œ uvre 
commencée depuis v in g t  ans, d é ve lop p a it l ’arm ée, a cheva it 
d ’organiser l ’a d m in is tra t io n . I l  é ta it  a rr iv é  à l ’apogée de sa 
Puissance, e t l ’ on  se dem a n d a it où  s’ a rrê te ra ie n t ses conquêtes. 
Aussi la  fro id e u r de l ’ A n g le te rre  à son égard se tra n s fo rm a -t-e lle  
en h o s tilité  ouve rte . P a lm e rs ton  q u i d é te s ta it en lu i  l ’am i, le 
Protégé de la  F rance , in v o q u a it aussi des grie fs p lus d irec ts  : le 
Pacha re fusa d ’exécu te r le  f irm a n  du  s u lta n  q u i p e rm e tta it  a u x  
A ng la is  d ’occuper l ’ is thm e  de Suez ; i l  a v a it, en 1837, repoussé 
la  p ro p o s itio n  anglaise de cons tru ire  u n  chem in  de fe r  du  Caire 
à Suez ; i l  la is s a it e n tre v o ir  des p ro je ts  su r la  M ésopotam ie, 
en vo ya n t m êm e des va isseaux égyptiens re m o n te r le  C h o tt-e l- 
A ra b , ju s q u ’à ce q u ’u n  veto fo rm e l d u  gouve rnem en t de l ’ Inde  
a rrê tâ t ces te n ta tiv e s . L ’A n g le te rre  in q u iè te  v e n a it de p rendre  
Aden  (1838), en em pêchan t le  pacha de répondre  à ce tte  con
quête p a r celle de Sana, ca p ita le  du  Y ém en.

L ’h o s tilité  réc ip roque  se m a n ife s ta it de tou tes  m aniérés. P on- 
sonby décida la  T u rq u ie  à su p p rim e r dans ses É ta ts  les m ono
poles com m erc iaux  ; ce tte  mesure, avantageuse p o u r les A ng la is , 
a v a it p lu  au su lta n  parce q u ’elle d e v a it t a r i r  la  source des reve 
nus que le tra f ic  e x té r ie u r de l ’ É g y p te  p ro c u ra it à M oham ed A li .  
C e lu i-c i pa ra  le coup en se dé c la ra n t p ro p r ié ta ire  du  sol fe r tilis é  
Par le  N il,  c’ est-à -d ire  de to u t  le sol a rab le  : n ’ é ta it-ce  pas le 
gouve rnem en t q u i assu ra it les ir r ig a tio n s  nécessaires ? C é ta it  
rem p lacer a ins i le  m onopo le  du  com m erce p a r ce lu i de la  p ro 
p rié té  fonciè re . Quelques essais de ra pp rochem en t fu re n t p o u r
ta n t  ébauchés en tre  C ons tan tinop le  e t le  Caire : le pacha p ro 
m e tta it  des concessions im p o rta n te s  en échange du  firm a n  q u i 
u i acco rde ra it u n  p o u v o ir  hé ré d ita ire . M ais le s u lta n  f in i t  p a r
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se dérober, d ’a u ta n t p lus que P onsonby encouragea it secrète
m e n t les m in is tre s  tu rc s  à la  ru p tu re . A in s i la  F rance e t l ’A n g le 
te rre , unies dans une ave rs ion  com m une p o u r la  p répondérance 
du  ts a r  su r les rives  du  Bosphore, é p ro u va ie n t des sen tim ents  
opposés envers le  p rin ce  o r ie n ta l q u i possédait A le x a n d rie  e t 
Suez.

I I I .  —  L A  CRISE O R IE N TA LE  (1839-1840)K

M oham ed A li ,  en 1838, annonça a u x  consuls européens en 
É g y p te  sa v o lo n té  de co n q u é rir l ’ indépendance, m ais le  m auva is  
accue il f a i t  à ce tte  co m m u n ica tio n  l ’a rrê ta  que lque  tem ps. 
Ce fu t  a lors M ahm oud  q u i e n tra  en scène : p le in  de confiance 
dans l ’arm ée nouve lle  q u i occu p a it les bords de l ’ E u p h ra te , i l  
nom m a grand  v iz ir  K hosrev-pacha , l ’ennem i déclaré de M oha
m ed A li ,  pu is  au p rin te m p s  de 1839 i l  com m anda l ’o ffensive. 
Ib ra h im , q u i te n a it  com m e son père à gagner l ’o p in io n  p u b liq u e  
en O cc iden t, recu la  d ’abord , p o u r m o n tre r d ’où p a r ta it  l ’agres
s ion  ; ensu ite  les É g yp tie n s  a tta q u è re n t v igou reusem en t l ’en
n e m i q u i s u b it u n  désastre co m p le t à N éz ib  (24 ju in ) .  Q uand 
ce tte  nouve lle  a t te ig n it  C onstan tinop le , M ahm oud  v e n a it de 
m o u r ir  ; son fils  A b d -o u l-M e d jid , le  nouveau su lta n , é ta it  u n  
e n fa n t de seize ans. Le  cap itan -pacha , ennem i acharné du 
g ra n d  v iz ir ,  q u it ta  les D ardane lles avec la  f lo tte , a v e r t it  con
fid e n tie lle m e n t de ses p ro je ts  l ’a m ira l frança is  re ncon tré  en 
ro u te  e t a lla  dans le p o r t  d ’A le x a n d rie  l iv re r  ses va isseaux au 
g rand  p rin ce  q u i seul, d ’après lu i,  p o u v a it sauver l ’em pire  
o tto m a n . M oham ed A l i  se décla ra  p rê t à re s t itu e r  la  f lo tte  
si le  jeune  s u lta n  co ngéd ia it K h o s re v  e t lu i  g a ra n tissa it à lu i-  
m êm e la  possession h é ré d ita ire  de l ’É g y p te  e t de la  S yrie .

Ces nouve lles  e ffra yè re n t les cab inets européens : le  t ra ité

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux livres indiqués p. 142 et 147, ajouter Hasenclever, 
Die orientalische Frage, 1838-1841 (Leipzig, 1914, in-8°) ; Ph. Sagnac, La crise de 
l'Occident et la question du Rhin , dans la Revue des éludes napoléoniennes, t. XVI (1919), 
p. 282-300, et t. X VII (1920), p. 95-117 ; Cattaui, Histoire des rapports de l'Égypte 
avec la Sublime Porte (Paris, 1919, in-8°) ; Rodkey, The Turco-Egyplian question, 1832- 
1841 (Urbana, 1923, 2 vol in-8°), de la collection « University of Illinois Studies in 
thè Social Sciences») ; Asad J. Rustum, The slruggle of Mehemet A li pacha with sultan 
Mahmoud I I ,  dans les comptes rendus du Congrès de géographie du Caire (Le Caire, 
1925, in-8°). Le même auteur a commencé, dans les publications de TUniver- 
sité américaine de Beyrouth, à faire paraître (en arabe) une note intitulée Mate
rials of a Corpus of arable documents relating to the history of Syria under Mehemet 
A li  Pasha (Beyrouth, 1928, in-8°). Voir aussi François Charles-Roux, La mission du 
comte Walewshi en Égypte, 1840, dans la Revue historique, t. CLXII (1929), p. 45-85.

—  1 5  2  —



d Unkiar-Skélessi. a l la i t  fo u rn ir  au  ts a r  l ’occasion de fa ire  occu
per de nouveau  p a r ses troupes  les abords de C onstan tinop le . 
C ependant le gouve rnem en t frança is  n ’ a d o p ta  pas les sugges
tions  de P a lm ers ton , q u i p ro p o sa it d ’envoye r im m é d ia te m e n t les 
deux escadres a u x  D a rdane lles ; i l  p ré fé ra  se ra ll ie r  au p ro je t de 
M e tte rn ich , b ie n tô t accepté p a r tous  : une no te  com m une des 
c inq  grandes puissances in v ita  la  P o rte  à ne r ie n  déc ider sans 
le u r acquiescem ent (27 ju i l le t  1839). L ’E u rope  é ta b lis sa it a ins i 
Pour la  p rem iè re  fo is  sa tu te lle  co lle c tive  su r l ’em p ire  o tto m a n . 
N icolas a v a it  consen ti à ce tte  dém arche parce  q u ’i l  co m p re n a it 
epie, renoncer p ro v iso ire m e n t à ses vues su r le  B osphore, c’é ta it  
rendre  possib le une b ro u ille  e n tre  la  F rance  e t l ’A n g le te rre  à 
propos de l ’É g y p te ; o r u n  des b u ts  p r in c ip a u x  de sa p o lit iq u e  
é ta it de séparer les deux  puissances occidenta les. D é jà  son 
fils , le g rand -duc  h é r it ie r , é ta it  a llé  fa ire  à Londres une  v is ite  
o ffic ie lle . Pu is u n  des m e illeu rs  d ip lom a tes  russes, B ru n n o w , 
A lle m a n d  d ’ o rig ine  com m e le chance lie r Nesselrode, p a r t i t  p o u r 
1 A ng le te rre  avec une m iss ion  de confiance : i l  d e v a it o f f r ir  
1 abandon du  tr a ité  d ’U nk ia r-S ké less i e t u n  accord sur la  ques
t io n  des D é tro its , p o u rv u  que l ’ E u rope  u n ît  ses forces, avec 
°u  sans la  F rance, a fin  de p ro tége r la  P o rte  con tre  le  pacha 
d ’É g yp te .

P a lm e rs ton  se t r o u v a it  p rê t à b ien  a c c u e illir  ces ouve rtu res. 
D epuis 1833 i l  s’é ta it  a p p liq u é  à em pêcher une no u ve lle  in te r 
v e n tio n  russe dans le B osphore en m a in te n a n t la  p a ix  de l ’O r ie n t; 
pu isque ce tte  p a ix  se t r o u v a it  g ra ve m e n t tro u b lé e , i l  se rappe 
la it  la  p o lit iq u e  de son m a ître  Georges C anning, q u i a v a it 
empêché l ’a c tio n  isolée d u  ts a r  en s’a cco rdan t avec lu i.  B ru n - 
Uow e t P a lm e rs to n  s’ e n te n d ire n t donc fo r t  b ien  en 1839 ; 
Uiais le  m in is tre  angla is a v a it  besoin de c o n v e rt ir  ses collègues 
fi ce tte  é v o lu tio n  im p ré vu e . D u  m oins B ru n n o w  re v in t - i l  à 
S a in t-P é te rsbou rg  persuadé que l ’accord anglo-russe é ta it  en 
bonne vo ie . N ico las encouragé s’assura l ’adhésion de l ’A u 
tr ich e , q u i a v a it  d ’ ab o rd  proposé une conférence des c in q  p u is 
sances à V ienne  ; i l  p o u v a it  éga lem ent co m p te r sur la  Prusse.

Q uand B ru n n o w  re to u rn a  en A n g le te rre , i l  tro u v a  la  défiance
P a lm e rs ton  envers la  F rance  accrue p a r la  p o lit iq u e  de T h ie rs . 

Le ca b in e t S ou lt, renversé p a r la  C ham bre sur u n  in c id e n t de 
p o lit iq u e  in té rie u re , a v a it  f a i t  p lace au m in is tè re  du^ 1er m ars 

. 4 0 ,  présidé p a r T h ie rs . C e lu i-c i espéra it p ré v e n ir 1 in te rv e n 
t io n  co lle c tive  de l ’ E u rope , q u i se ra it p ro b a b le m e n t h o s tile  à 
M oham ed A li ,  en m énageant e n tre  le  s u lta n  e t le  pacha u n
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accord  d ire c t sem blab le  au  t r a ité  de 1833. P a lm e rs ton  v o y a it  
là  une m anœ uvre  co n tra ire  à la  no te  rédigée l ’année précédente 
p a r les c inq  puissances ; l ’occasion é ta it  be lle  de dénoncer 
l ’ e ffo rt de la  F rance p o u r é ta b lir  son hégém onie exc lus ive  en 
O rie n t. I l  fo rça  la  m a in  à ses collègues en les m enaçan t de donner 
sa dém ission e t, d ’accord avec B ru n n o w , i l  amena les ambassa
deurs de Prusse e t d ’A u tr ic h e  à signer le  tra ité  de Londres 
(15 ju i l le t  1840) ; cela s’ é ta it  f a i t  en secret, com m e les négocia
tio n s  de T h ie rs  en O rie n t, e t l ’am bassadeur frança is  à Londres, 
G u izo t, ne fu t  a v e r t i q u ’ une fo is  l ’ accord conclu . D ’après le 
t ra ité  des q u a tre  puissances, M oham ed A l i  d e v a it ga rder l ’É g yp te  
com m e possession h é ré d ita ire  e t la  Syrie  du  sud à t i t r e  v iage r, 
à c o n d itio n  d ’ évacuer la  S yrie  du  n o rd , A dana , la  C rète, les 
v ille s  saintes d ’A ra b ie , e t de re s t itu e r  les va isseaux tu rcs . Fau te  
de se soum e ttre  dans u n  dé la i de d ix  jo u rs , M oham ed é ta it 
menacé de perd re  la  S yrie  ; une résistance pro longée pendan t 
d ix  autres jo u rs  p e rm e ttra it  au su ltan , après d é lib é ra tio n  avec 
les a lliés, de lu i  en lever l ’ É g yp te .

Ce tra ité , h u m ilia n t p o u r la  F rance, p o r ta it  la  m arque  de 
P a lm e rs ton  e t du  tsa r. P a lm e rs ton  a v a it  passé o u tre  a u x  con
seils du  ro i Léopo ld , a u x  résistances de lo rd  Jo h n  R ussell e t 
des grands seigneurs w h igs ; i l  fonda  sa p o p u la r ité  en ré v e illa n t 
les v ie ille s  passions an tifrança ises . N ico las I er a v a it  été heu reux  
de fa ire  écbec au ro i des barricades. E n  F rance , l ’ in d ig n a tio n  
f u t  générale ; les Cham bres é ta ie n t en vacances, m ais la  presse 
e xp rim a  la  colère de la  n a tio n  en tiè re  con tre  le  re to u r de l ’E u 
rope à la  S a in te -A lliance . L o u is -P h ilip p e  se ré p a n d it en im p ré 
ca tions à l ’adresse des souvera ins é trangers e t laissa Th iers 
com m encer de grands arm em ents auxquels le  p rince  ro y a l, le 
duc d ’O rléans, d o n n a it to u t  son concours. T h ie rs  espéra it encore 
fa ire  a b o u tir  les pou rpa rle rs  d irec ts  en tre  C ons tan tinop le  et 
A le xa n d rie , persuadé que M oham ed A li  s a u ra it au besoin se 
défendre. L ’ effervescence frança ise  in q u ié ta  la  Prusse e t l ’A u 
tr ic h e  e t tro u b la  quelques m in is tres  ang la is , m ais P a lm e rs ton  
t i n t  bon  : i l  s a va it que L o u is -P h ilip p e  ne v o u la it  pas la  guerre 
et que M oham ed A l i  ne p o u rra it pas résister.

T and is  q u ’u n  f irm a n  du s u lta n  déposa it le  pacha, ta n d is  que le 
L ib a n , exc ité  p a r les agents de P a lm ers ton , s’in su rg e a it con tre  
les É g yp tie n s , la  f lo t te  anglaise b o m b a rd a it B e y ro u th , q u i se 
re n d it ,  e t d é tru is a it S a in t-Jean  d ’A cre , le  p r in c ip a l a rsenal 
d ’ ib ra h im  (4 novem bre  1840). C e lu i-c i d u t évacuer la  Syrie . Les 
prem ières nouve lles d ’ O r ie n t a va ie n t su rexc ité  encore l ’o p in io n
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à Paris : on p a r la it  d ’a tta q u e r la  c o a lit io n  su r le  R h in , de déch ire r 
les tra ité s  de 1815. M ais L o u is -P h ilip p e  é ta it  réso lu  à ne pas se 
laisser e n tra în e r tro p  lo in . I l  décida Th iers à envoye r a u x  p u is 
sances une no te  q u i s a c r if ia it la  S yrie  p o u rv u  que M oham ed A l i  
conservât l ’ É g yp te  (8 octobre ). U n  a tte n ta t d o n t i l  f a i l l i t  être 
v ictinae (15 octobre ) é m u t la  bourgeoisie, q u i v o y a it  en lu i  son 
P ro tec teu r con tre  la  guerre e t la  ré v o lu tio n . Le  ro i se s e n tit 
alors assez fo r t  p o u r écarte r, com m e tro p  b e lliq u e u x , le  p ro je t 
de discours du  trô n e  p réparé  p a r T h ie rs . C e lu i-c i d u t céder la  
Place au m in is tè re  présidé p a r S ou lt, en ré a lité  d ir ig é  p a r G u izo t 
(29 oc tob re ). L a  p o lit iq u e  de p a ix  tr io m p h a it .  M oham ed A li ,  
découragé, a ffa ib li p a r la  m a lad ie , v i t  to u t  à coup p a ra ître  d e va n t 
A le xa n d rie  l ’escadre de N a p ie r ; i l  signa le  tra ité  proposé p a r 
1 a m ira l ang la is, q u i l ’o b lig e a it à q u it te r  la  S yrie  e t à re s t itu e r 
les vaisseaux tu rcs , en lu i  la issan t, à ce tte  co n d itio n , l ’É g yp te  
com m e dom aine  h é ré d ita ire  (27 novem bre).

Ce tra ité  s e ra it- il ra t if ié  ? A  P aris  on  la is sa it fa ire . L a  C ham bre 
des députés, après u n  g ra n d  déba t q u i m i t  a u x  prises T h ie rs  et 
G u izo t, donna ga in  de cause au m in is tè re . C ependant Paris  
cé léb ra it, au  m ilie u  d ’u n  calm e presque co m p le t, la  cérém onie 
du re to u r des cendres de N apo léon  (15 décem bre). Le  gouver- 
oem ent tu rc  v o u la it  assouv ir sa vengeance e t, poussé p a r lo rd  
Eonsonby, re je ta  l ’accom m odem ent d ’ A le xa n d rie . P a lm e rs ton  
eû t désiré, lu i  aussi, p o u v o ir  savoure r l ’h u m ilia t io n  de la  F rance 
et d é liv re r l ’ O r ie n t de M oham ed A li .  M ais les au tres  m in is tre s  
se ré v o lta ie n t con tre  son in trans igeance  ; le ro i des Belges, con
se ille r très  écouté de la  jeune  re ine  V ic to r ia , ch e rch a it à récon
c ilie r Paris  e t Lo n d re s ; M e tte rn ic h  s u r to u t v o u lu t clore une 
erise q u i, selon lu i,  ne p ro f ita it  q u ’a u x  ré vo lu tio n n a ire s  de to u te  
l ’E u rope1. I l  f i t  céder P a lm e rs ton  ; i l  f i t  céder aussi le  su ltan , q u i 
ava it  im posé au pacha des co n d itions  inacceptab les. U n  nou- 
Vpau firm a n  in v e s tit  M oham ed A l i  du  gouvernem ent h é ré d ita ire  
de l ’É g yp te .

Les q u a tre  puissances in v itè re n t la  F rance  à p a rt ic ip e r  avec 
pHes à la  co n ve n tio n  des D é tro its  (1841). G u izo t, q u i ne dem an
d a it q u ’à re n tre r  dans le concert européen, ré p o n d it fa vo ra b le 
m e n t à le u r no te . Le  p réam bule  du  nouveau  tra ité  a ffirm a  
le respect de tous p o u r les d ro its  souverains du  su lta n  : ce lu i-c i 
en tendan t fe rm e r les d é tro its  à to u t  vaisseau de guerre sans

t. Metternich avait même songé à créer une ligue pour conserver la paix. Les docu-
ents exposant cette curieuse suggestion sont publiés par Rodkey dans 1 American

Woncat Review, t .  X X X V  (1929-1930), p . 308-316.
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d is tin c tio n , quand  la  T u rq u ie  é ta it  en p a ix , les c in q  puissances 
p ro m ire n t de se co n fo rm er à ce tte  règle. N ico las I er a v a it  
renoncé au tra ité  d ’U nk ia r-S ké less i, parce q u  i l  é ta it  s a tis fa it 
de v o ir  les côtes m érid iona les  de son em p ire  à 1 a b r i d une 
a tta q u e , s u r to u t l ’ a lliance  franco -ang la ise  devenue im poss ib le  
p o u r long tem ps. Le  v é r ita b le  v a in q u e u r é ta it  P a lm ers ton , q u i 
a v a it  écarté  la  Russie d u  B osphore  e t la  F rance  d u  N il.  A in s i 
fin is sa it, au p ro f it  de l ’A n g le te rre , le  g rand  c o n f l i t  q u i d e l O rie n t 
a v a it  f a i l l i  s’ é tendre  à to u te  l ’ E u rope .

Les événem ents de 1840 e u re n t en A llem agne  u n  con tre -coup  
in a tte n d u . Les c lam eurs de la  presse frança ise  p ro p o sa n t une 
o ffensive su r le  R h in  p ro vo q u è re n t dans to u te  la  C on fédéra tion  
ge rm an ique  u n  m o u ve m e n t n a tio n a l d o n t la  puissance d e v a it 
su rp rendre  les con tem pora ins . Les souvenirs de 1813 e t de 
1815 é ta ie n t demeurés v iv a n ts  ; on v o y a it  com b ien  i l  é ta it  
fa c ile  d ’é ve ille r u n  se n tim e n t général de ha ine  con tre  « l ’ennem i 
h é ré d ita ire  ». Le  lib é ra lism e  fra n co p h ile  e t h u m a n ita ire  des 
écriva ins  de la  Jeune A llem agne  fu t  subm erge p a r ce tte  vague 
de p a tr io t is m e  b e lliq u e u x . C’est a lors que fu re n t composés 
les chants n a tio n a u x  appelés p lus ta rd  à en thous iasm er 1 A lle 
m agne u n ifié e  : L a  garde au R h in  (D ie W acht am  R he in ), de 
Schneckenburger, q u i d e v a it ê tre  l ’ h ym ne  de 1870, U A lle m a g n e  
au-dessus de tout (Deutschland üher a iles) de H o ffm a n n  de 
F a lle rs leben , q u i d e v a it ê tre  l ’h ym n e  de 1914. O n a d m ira  sur
to u t  Le R h in  a llem and  de B ecke r : « Ils  ne l ’a u ro n t pas, le  lib re  
R h in  a llem and  ! » Ce c r i tro u v a  u n  écho dans tous  les pays ger
m an iques ; deux souvera ins, F ré d é ric -G u illa u m e  IV  de Prusse 
e t Lo u is  I er de B av iè re , les deux  ro is  rom an tiques , ennem is de 
la  F rance  in c ro y a n te  e t ré v o lu tio n n a ire , fé lic itè re n t l ’au te u r. 
U n  o ffic ie r, M o ltk e , d e m a n d a it q u ’on p ro f i tâ t  de ce t élan 
n a tio n a l p o u r en lever à la  F rance  les dom aines de l ’ ancienne 
L o th a r in g ie .

P a ris  fu t  su rp ris  d ’une te lle  exp los ion  de ga llophob ie  dans 
le  pays de Bœ rne e t de H e ine . A lfre d  de M usset e n v o y a it à 
B ecke r une réponse iro n iq u e  e t c in g la n te  ; m ais L a m a rtin e  
é c r iv it  la  M a rse illa ise  de la  p a ix , a fin  de ca lm er

Les nobles fils  de la  grave Allemagne.

E d g a r Q u in e t, q u i conna issa it b ien  les pays d ’ o u tre -R h in , 
lu i  ré p o n d it que ces naïves paroles de c o n c ilia tio n  ne sera ien t 
pas écoutées, que l ’ A llem agne  menée p a r la  Prusse, av ide  de 
fo rce  e t de conquêtes, céda it chaque jo u r  davan tage  à la  « te u -
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tom an ie  ». L a  cam pagne de pam ph le ts  p r i t  f in . M ais la  Prusse 
P ro fita  de l ’ en tra în e m e n t général p o u r te rm in e r le  déba t, 
q u i t r a în a it  depuis v in g t-c in q  ans d e va n t la  D iè te , su r l ’o r 
gan isa tion  de l ’arm ée fédéra le . P e n d a n t que les Cham bres 
françaises a d o p ta ie n t le  p ro je t de T h ie rs  su r les fo r t if ic a t io n s  
de P aris , la  D iè te  a llem ande a p p ro u va  le  p ro je t p russ ien  sur 
l ’a rm em en t des troupes  e t des forteresses fédérales. E n  ou tre , 
F réd é ric -G u illa u m e  IV  a y a n t p rom is  à l ’A u tr ic h e  de g a ra n tir  
même les possessions d ’ I ta lie  con tre  une a tta q u e  de la  F rance, 
ses p ropos itions  fu re n t b ien  reçues à V ienne  ; M e tte rn ic h  
o f f r i t  150.000 hom m es p o u r le  so u te n ir con tre  une a tta q u e  
p a rtie  de l ’ ouest.

L a  crise de 1840 n ’ e u t pas d ’in fluence  d u ra b le  sur la  p o lit iq u e  
européenne. Le  tra ité  de Londres, i l  est v ra i,  laissa des souve
n irs  ir r i ta n ts  chez u n  g rand  nom bre  de F rança is  e t d ’ A n g la is  ; 
mais b ie n tô t, grâce à lo rd  A berdeen  e t à G u izo t, les deux  gou
vernem ents se ra p p ro chè re n t, e t dé jà  é ta ie n t prononcés les m ots 
d ’ « en ten te  co rd ia le  ». L ’accord anglo-russe ne su rvé cu t pas lo n g 
tem ps à l ’e ffo rt com m un  con tre  M oham ed A l i  : en A sie  les 
A ng la is  v o u lu re n t fe rm e r l ’ A fg h a n is ta n  au ts a r ;  m ais s u r to u t 
ee lu i-c i in q u ié ta it  les au tres souvera ins en p a r la n t t ro p  souven t 
de la  f in  possib le du  T u rc  e t d u  pa rtage  de la  succession. I l  
s’adressa d ’abo rd  à l ’A u tr ic h e  e t laissa en tendre  q u ’i l  lu i  p e r
m e t t ra it  de s’in s ta lle r  à C o n s ta n tin o p le . V ienne  f i t  une réponse 
évasive. E n  1844 i l  v in t  en grande pom pe à Londres, où i l  
exposa q u ’ i l  ne v o u la it  r ie n  de l ’hé ritage  de la  P o rte , m ais 
q u ’on d e v a it se dé fie r des a m b itio n s  françaises. L à  encore on  
f i t  la  sourde o re ille , ca r on espéra it que 1 em pire  o tto m a n  su r
v iv ra it .

IV . — L ’O R IEN T APRÈS 1840 K

L ’ O rie n t, après 1840, e u t p lus de pe ine que l ’ O cc id e n t à 
Retrouver le  ca lm e. L ’ É g y p te  seule c o n tin u a it  a o f f r ir  1 exem ple

,  t .  Ouvrages a  consulter. -  A ux livres cités p. 142,147 et 152, joindre Engelhardt, 
f «  Turquie et le Tanzimat (Paris, 1882-1883, 2 vol. in -8 »), ouvrage déjà ancien, mais 
fondamental pour l ’exposé des essais de réformes ; Benedetti Mehémet-Ah durant ses 
dernières années, dans la Revue des Deux-Mondes, t. C X X IX  (1895), p 509-532 ; Georges-

L  — ’  - ____- • mnnrnphpi’ If» résiimo Hn

Lammens,
180; F. Macler ^  - ________ ,
rences sur l*Armènie\Paris, 1917, in-8 °, t.  X L V I des « Annales du Musée Guimet ;
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de l ’ o rd re  e t du  déve loppem ent p rogressif. La  f in  de la  crise 
la issa it M oham ed A l i  h u m ilié , ob ligé  de renoncer à la  fo n d a 
t io n  d ’u n  g rand  em p ire  ; m ais en assuran t 1 a ve n ir de sa dynas tie  
con tre  les caprices des su ltans elle 1 encouragea it à p o u rsu iv re  
son œ uvre in té rie u re . I l  le  f i t  en re co u ra n t to u jo u rs  à 1 aide 
européenne. Son a tta ch e m e n t d e m e u ra it g rand  p o u r Lou is - 
P h ilip p e , d o n t les fils  fu re n t b r illa m m e n t reçus au C aire ; i l  ne 
cessa de re c ru te r ses a d m in is tra te u rs  e t ses ingénieurs p a rm i 
les F rança is , q u i accou ra ien t en g rand  nom bre  vers ce pays hos
p ita lie r . Quelques années a v a n t 1840 les sa in t-s im om ens, p e r
sécutés en F rance, é ta ie n t venus en groupe, sous la  d ire c tio n  
du  Père E n fa n t in , o f f r ir  à M oham ed leurs services. E n tre  
au tres p ro je ts , ils  p ré p a rè re n t le  p re m ie r p lan  précis de perce
m e n t de l ’ is th m e  ; le pacha l ’écarta , c ra ig n a n t d ’a t t ir e r  tro p  
sû rem en t les A ng la is  en É g y p te  ; m ais ce p la n  fu t  com m un iqué  
à F e rd in a nd  de Lesseps, q u i s é jo u rn a it a lors dans ce pays. Si 
la  p lu p a r t  des sa in t-s im on iens p a r t ire n t b ie n tô t, quelques- 
uns, com m e L a m b e rt-b e y , f ire n t to u te  le u r carriè re  au service de 
l ’ É g yp te . E lle  tro u v a  aussi dans les colons grecs des a u x ilia ire s  
u tile s  p o u r son com m erce. L ’ e x p o rta tio n  d u  co ton , q u i a v a it  
débuté  avec 730 balles en 1821, a t te ig n it  ju s q u ’ à 60.000 balles 
p e n d a n t quelques-unes des dernières années de Mohamed. A li.

L e  v ie u x  pacha se passionna b ie n tô t p o u r une œ uvre g igan
tesque, le barrage du  N il,  d o n t fu t  chargé l ’ ingén ieu r M ougel. 
E n  mêm e tem ps i l  m a in te n a it a u x  ye u x  des O rie n ta u x  son pres
tig e  de p rin ce  m ag n ifiq u e . Sa v is ite  solennelle à C onstan tinop le , 
en 1846, é b lo u it les T u rcs  ; m ais le  fa s tu e u x  pacha se donna le 
p la is ir  d ’a lle r re v o ir  C ava lla , l ’hum b le  bourgade où i l  a v a it  te n u  
b o u tiq u e  dans sa jeunesse. C ependant le  surm enage p ro v o q u a it 
chez lu i  des tro u b le s  m e n ta u x  q u i, après une guérison appa
ren te  en 1844, se ré vé lè re n t incurab les. O n d i t  que les nouvelles 
de la  ré v o lu tio n  q u i renversa L o u is -P h ilip p e  achevèren t de 
ru in e r  sa ra ison  ; i l  m o u ru t peu après. Sans dou te , i l  a v a it  
t r a ité  ses su je ts avec la  rudesse d ’une despote o rie n ta l ; 1 A l 
banais h a b itu é  au  com m andem ent ne p o u v a it m anquer de 
m éprise r ces fe llahs  p rê ts  à la  se rv itu d e  : aussi est-ce à coups de 
bâtons q u ’i l  les tra n s fo rm a  en so ldats, qu  i l  le u r im posa les cu l-

Biblîothèque de vulgarisation ») ; Janin, Les Églises orientales et les rites orientaux 
p „ ; s a qoo • Q0 \ . T ¿on ArDee, The Armeman awakemng Chicago, 1909, in-8 ° ) .—
Surfes ^récs*en Ôrbmt\ Athanase G. Polit», U ke lU rn^e  et VÉgypte moderne t . l  
(Paris, 1929, in-8 »).—  Surl’importance commerciale de 1 Egypte et de la byne, H. E. 
Hoskins, British Roules lo India  (Londres, 1928, in -8 °).
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tu res de son ch o ix , q u ’i l  f i t  e n tre r leurs en fants dans ses écoles 
et  leurs m alades dans ses h ô p ita u x . M ais le  peup le  é g yp tie n  
a p p r it de lu i  le  la b e u r, l ’ o rdre , le  progrès ; m a lg ré  sa pass iv ité  
ind iffé ren te , i l  ad m ira  le  g rand  pacha. Les p e tits - f ils  des fe llahs 
m a ltra ité s  p a r lu i  d e va ien t au  x x e siècle le  cé lébrer com m e 
ta fo n d a te u r de le u r n a tio n .

E n  T u rq u ie , on a v a it  p u  c ro ire  que l ’avènem en t d ’A b d -o u l- 
M e d jid  re n d ra it p lus  a c t if  e t p lus sérieux le  m o u ve m e n t de 
Réformes esquissé p e n dan t le  règne de M ahm oud. Quelques jo u rs  
n peine après son avènem ent, le 3 novem bre  1839, le jeune 
su ltan  f i t  l ire  en grande cérém onie, d e va n t le  corps d ip lo m a tiq u e , 
les oulémas e t les dé légations des chré tiens soum is, u n  re sc r it 
(ha tti-ché rif ) q u i a v a it  l ’ im p o rta n ce  d ’u n  m an ifeste . I l  y  p ro m e t
t a i t  à ses su je ts , « de que lque re lig io n  ou secte q u ’ils  pussent 
être », l ’ éga lité  des d ro its  « q u a n t à le u r v ie , à le u r honneur, à 
tau r fo r tu n e  ». C’é ta it  co n tra ire  à la  p rédom inance  que le  Coran 
a réservée a u x  v ra is  croyan ts . L a  crise de 1840 f i t  a jo u rn e r les m e
sures q u i d e va ien t répondre  à cet audac ieux p rog ram m e ; quand  
eUe fu t  con jurée, on  se dem anda s’i l  se ra it re p ris . M e tte rn ic h  
V oya it avec in q u ié tu d e  l ’e s p rit n o v a te u r gagner la  T u rq u ie  elle- 
mêrne ; i l  fa is a it d ire  a u x  m em bres du  D iv a n  : « Restez tu rcs , 
m ais alors consultez la  lo i m usu lm ane. » C ependant la  ré fo rm e  
ren c o n tra it à C ons tan tinop le  des pa rtisans  sincères. L e u r chef 
taachid ou R éch id  pacha, q u i a v a it  dé jà  en tre p ris  au  tem ps 
de M ahm oud  l ’a p p lic a tio n  des idées nouvelles, fu t  appelé au 
P ouvo ir : i l  o rganisa le Conseil d ’ É ta t ,  p ro m u lg u a  u n  nouveau  
Code pénal, v o u lu t in tro d u ire  l ’o rd re  dans les finances e t créer 
One B anque n a tio n a le  sur le  m odèle  de la  B anque  de F rance. 
Sa disgrâce a p p a ru t com m e le tr io m p h e  des ré trogrades ; mais 
son r iv a l R iza -pacha , devenu g rand  v iz ir ,  s u iv it  la  m êm e vo ie  
o t su t a cco m p lir en 1843 la  re fo rm e  m ilita ire , en a d o p ta n t le  
re c ru te m e n t des so ldats à l'européenne. U n  in s ta n t les deux 
ennemis réconciliés p o u rs u iv ire n t ensemble l ’ œ uvre de progrès ; 
fis am é lio rè ren t l ’ in s tru c t io n  p u b liq u e  e t la  ju s tice , to u jo u rs  en 
accordan t l ’éga lité  a u x  diverses re lig ions . M ais ces in n o v a tio n s  
se h e u rtè re n t sans cesse à l ’indo lence  e t au fana tism e  des m u su l
mans.

C eux-ci v o y a ie n t avec surp rise  les peuples chré tiens d E u 
rope e t mêm e d ’Asie, com m e les Syriens e t les A rm én iens si 
longtem ps soum is, s o r t ir  de le u r apa th ie  e t s’é ve ille r à une v ie  
Nouvelle. L a  S yrie  é ta it  demeurée p e n d a n t h u it  ans au p o u v o ir  
du  pacha d ’ É g yp te , e t l ’a d m in is tra t io n  d ’ ib ra h im , dure , m a is
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a c tive  e t in te llig e n te , a v a it  com m encé à la  t i r e r  de sa to r 
peur. I l  osa môme, à la  grande s tu p e u r des m usu lm ans, y  p ro 
c lam er l ’ éga lité  de to u te s  les confessions. Le  d é p a rt des É g y p 
tiens  laissa re to m b e r le  pays dans le  désordre e t les d iv is ions  
in tes tines . Les m on tagnards  s u r to u t re s ta ie n t très  agités. Le  
L ib a n  a v a it eu de 1788 à 1840 u n  chef h a rd i e t v ig o u re u x , l ’ é m ir 
B a c h ir ou B éch ir, surnom m é le G rand , q u i, p lus ieurs fo is  chassé, 
re v e n a it to u jo u rs  au  p o u v o ir , e t, d  o rig ine  m usu lm ane, pu is 
c o n v e rt i a u  ch ris tian ism e , s a va it é v ite r  les guerres de re lig io n . 
Com m e i l  s’é ta it  ra llié  a u x  É g yp tie n s , les A ng la is  l ’ a rrê tè re n t e t 
le  d é p o rtè re n t à M a lte  (1841), q u ’ i l  .ne q u it ta  que p o u r a lle r f in ir  
ses jo u rs  à C ons ta n tin o p le . Des c o n flits  a va ie n t éclaté depuis le 
x v m e siècle en tre  les M aron ites ca tho liques, c lien ts  tra d it io n n e ls  
de la  F rance, e t les Druses, m usu lm ans héré tiques, devenus p lus 
ta rd  les protégés de l ’A ng le te rre . La  T u rq u ie  p ro f ita  de ces que
re lles p o u r m enacer l ’au tonom ie  tra d it io n n e lle  des m on tagnards , 
pu is  encouragea sous m a in  les Druses a u x  massacres de 1845. 
C ette  fo is  les p ro te s ta tio n s  de la  F rance fu re n t appuyées p a r 
to u te  l ’ E urope , e t le  gouve rnem en t d u t accorder a u x  deux 
peuples r iv a u x  des lib e rté s  très larges. M ais les haines e thn iques 
e t re lig ieuses e n tre  eux  dem eu ra ien t vivaces.

Les A rm én iens é ta ie n t beaucoup m oins connus en E u rope  
que les M aron ites . Ils  v iv a ie n t dans l ’ em p ire  tu r c  sous le  mêm e 
rég im e que les au tres peuples n o n  m usu lm ans. Les O ttom ans , 
hab itués à la  d o m in a tio n  d ’u n  s u lta n  q u i, é ta n t en m êm e tem ps 
le ca life , un issa it l ’a u to r ité  re lig ieuse au p o u v o ir  te m po re l, 
a v a ie n t organisé u n  systèm e analogue chez leurs su je ts in f i 
dèles : les Grecs sous le u r  p a tr ia rc h e  du  P h a n a r à C onstan
tin o p le , les A rm én iens  sous le u r  p a tr ia rch e  ré s id a n t aussi à 
C ons tan tinop le , les J u ifs  sous le u r g rand  ra b b in  a v a ie n t une 
au to n o m ie  très  é tendue, e t ces chefs re lig ie u x  é ta ie n t tra ité s  
avec honneur. M ais i l  fa l la it  to u jo u rs  co m p te r avec 1 a rb itra ire  
des ministres tu rcs . L e  p a tr ia rc h e  a rm én ien  g o u v e rn a it sa 
n a tio n  avec le  concours d ’une o lig a rch ie  de banqu ie rs  ou  de 
grands com m erçan ts  très  riches, les A m ira , hum bles se rv i
teu rs  des pachas, très  a rrogan ts  envers la  masse arm énienne. 
Quelques-uns p a rve n a ie n t très  h a u t : B e z jia n  fu t  long tem ps 
l ’u n  des conseillers les p lus écoutés de M ahm oud  I L

Ce rég im e tra d it io n n e l com m ença it à ê tre  ébran lé . D ’ab o rd  
les v ic to ire s  des Russes a va ie n t éve illé  depuis u n  dem i-siècle  
chez ce peup le  c h ré tie n  des espérances nouve lles , to u jo u rs  
déçues, i l  est v ra i,  p a rt ic u liè re m e n t lo rs  de la  p a ix  d ’A n d rin o p le
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en 1829. P u is une renaissance in te lle c tu e lle  s’ é ta it  m anifestée 
Vftrs 1830. U ne  cong réga tion  re lig ieuse, fondée p a r quelques 
A rm éniens émigrés en E u rope , ré p a n d it l ’a m o u r de la  langue  e t 
de l ’h is to ire  na tiona les. Des é tu d ia n ts , à p a r t ir  de 1840, p r ire n t le  
chem in  de l ’O cc iden t e t de P aris , où fu t  o u v e rt u n  collège 
arm énien. Le  h a tt i- c h é r if  de 1839 a v a it donné confiance a u x  gens 
du peuple : con tre  les A m ira  ge dressa u n  t ie rs -é ta t sou tenu  p a r le  
clergé. I l  im posa au p a tr ia rc h e , en tre  1843 e t 1847, la  s u rv e il
lance d ’u n  conseil p lus  dém ocra tique  : le  p a tr ia rch e  M athéos 
d ’a ille u rs  é ta it  s a tis fa it d ’échapper à l ’ o liga rch ie  des riches. 
D ’a u tre  p a rt, les am bassadeurs é trangers, in te rv e n a n t de p lus 
en  p lus dans les a ffa ires in té rie u re s  de l ’ em pire , s’in té ressa ien t 
aux  groupes confessionnels. L a  F rance , de 1829 à 1831, o b t in t  
fiue les 40.000 A rm én iens ca tho liques  rom a ins  ne re lè ve ra ie n t 
p lus du  p a tr ia rch e . Les m iss ionna ires am érica ins, venus 
d ’abo rd  en S yrie , in s ta llè re n t une m iss ion  p o u r ce peup le  
h C onstan tinop le  (1831), achevè ren t une tra d u c t io n  arm énienne 
de la  B ib le  e t, secondés p a r l ’A n g le te rre , a ffra n c h ire n t du  
P a tr ia rc a t 15.000 A rm én iens  p ro te s ta n ts  (1847). Le  gouverne
m e n t tu rc  laissa fa ire  ces changem ents q u i m u lt ip lia ie n t les 
R ivalités européennes e t q u i a ffa ib lis sa ie n t l ’u n ité  d ’u n  peup le  
ch ré tien . C e lu i-c i é ta it  cependan t t ro p  doc ile  p o u r lu i  in s p ire r 
la  défiance q u i se m an ifes ta  p lus  ta rd .

V. — LES SLAVES DES B A L K A N S  D AN S L A  P B E M IÈ R E
M o i t i é  d u  x i x » s iè c l e  \

Dans la  pén insu le  des B a lkans , diverses n a tio n s  chrétiennes 
é ta ie n t encore e n tiè re m en t soumises a u x  pachas tu rc s  e t dem eu
ra ie n t ignorées de l ’O cc iden t. A in s i en é ta i t - i l  de la  B u lg a rie . 
C ependant quelques chré tiens de V a rna , q u i a v a ie n t ém igré 
v crs le  n o rd  d u ra n t la  guerre  tu rco -russe  de 1828-1829, 
re n trè re n t chez eux  trans fo rm és  p a r ce sé jour en E u rope . Corn* 
P renan t m ie u x  le  com m erce m a r it im e , ils  o b t in re n t du  su lta n  
la  perm ission d ’e x p o rte r d ire c te m e n t leurs céréales vers les pays

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres cités p. 142, joindre Louis Andre, Les États 
chrétiens des Balkans depuis 1815 (Paris, 1918, in-16), résumé très rapide, mais commode; 
Siméon Radeff, La Macédoine et la renaissance bulgare au X IX e siècle (Paris, 1918, 
in-8 0 ) ; Yaktchitch, L ’Europe et la résurrection de la Serbie (Paris, 1907, in-8 °) ; 
C-h. Gravier, Les frontières historiques de la Serbie (Paris, 1919, in-8 °) ; Djordjevitch, 

Serbije kneza Milosa [La Serbie du prince Miloch] (Belgrade, 1922-1924, 2 vol 
m-8 °) ; Seton-Watson, The rise of Nationality in  the Balkans (Londres, 1917, in-8 °).
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acheteurs ; des consuls étrangers s’é ta b lire n t à V a rn a , q u i 
d e v in t u n  cen tre  de transac tions  e t u n  fo y e r d ’idées nouvelles. 
U n  a u tre  ré v e il se p ro d u is it  à la  m êm e époque dans les couvents 
bulgares de M acédoine, q u i échappa ien t à la  su rve illance  
ja louse  d u  P h a n a r e t de ses agents grecs ; ce rta ins  re lig ie u x  y  
conserva ien t la  t r a d it io n  du  m o ine  P a is ii, q u i a v a it  é c r it dès 
1762 : « B u lga re , connais ta  race e t ta  langue. » Ils  réuss iren t à 
fa ire  im p r im e r les p rem iers liv re s  modernes écrits  dans la  langue 
slave du  pays. N é o p hy te  R ils k i (1793-1881), d ire c te u r d ’une 
école, composa la  p rem iè re  g ram m a ire  b u lga re  e t la  p rem iè re  
tra d u c tio n  com p lè te  du  N ouveau  T e s tam en t dans la  langue 
p o pu la ire . M ais seuls quelques é rud its  slaves re m a rq u è re n t 
ces signes p récurseurs  de la  ré su rre c tio n  na tio n a le .

Le  p re m ie r pays de la  pén insu le  q u i e û t conquis son a u to 
nom ie  é ta it  la  Serbie ; elle p a rv in t  à conso lider ce tte  conquête, 
grâce à l ’h a b ile té  de son p rince , M ilo ch  O b ré n o v itch . Cet ancien 
é leveur de porcs sa v a it au besoin co m b a ttre  les Turcs, m ais i l  
p ré fé ra it négocier avec eux en e m p lo ya n t tous  les m archandages, 
tou tes  les ruses de l ’ O r ie n t. U n  assassinat le d é liv ra  de son 
r iv a l  Kara-G eorges (1817) ; i l  se f i t  a lors p roc lam er p a r les chefs 
serbes p rin ce  h é ré d ita ire , e t s’efforça d ’o b te n ir  la c o n firm a tio n  
de ce t i t r e  p a r le  su lta n  a ins i que l ’a p p u i du  tsa r. C e lu i-c i le  lu i  
accorda et, dans la  co n ven tion  russo -tu rque  d ’A k k e rm a n n  
(1826), f i t  in sc rire  la  reconnaissance de l ’au tonom ie  serbe. 
P e n d a n t la  guerre  de 1828, M ilo ch , su r le  conseil de S a in t- 
P étersbourg , dem eura neu tre , to u t  en se p ré p a ra n t à p rendre  
les arm es si le  ts a r  l ’o rd o n n a it ; la  p a ix  d ’A n d rin o p le  con
firm a  les clauses d ’A k k e rm a n n . Comme les T u rcs  a jo u r
n a ie n t in d é fin im e n t l ’e xécu tion  du  tra ité ,  M ilo ch  s’adressa 
d ire c te m e n t au D iv a n , lu i  o f f r i t  de l ’a rgen t e t réuss it. Le 
5 fé v r ie r  1830, d e va n t une grande assemblée convoquée dans la  
c ité  h is to riq u e  de K ra g u je w a tz , i l  f i t  l ire  le re sc r it im p é ria l q u i 
p ro c la m a it l ’ au tonom ie  de la  Serbie. Les assistants l ’accla
m è re n t e t, com m e i l  fe ig n a it de v o u lo ir  abandonner ses fo n c 
tio n s , ils  l ’ é lu re n t séance te n a n te  p rin ce  hé réd ita ire .

M ilo c h  ne p e rd it  pas u n  m om en t. Des cadeaux prod igués 
a u x  m in is tre s  o ttom ans  lu i  v a lu re n t la  s igna tu re  de l ’acte o ffic ie l 
q u i le n o m m a it p rin ce  hé ré d ita ire , gou ve rn a n t avec le concours 
de l ’assemblée des no tab les ; la  P o rte  re ceva it de lu i  u n  t r ib u t  
d o n t le  m o n ta n t annue l é ta it  fixé  une fo is  p o u r tou tes . D ’ o rd re  
du  su lta n , les m usu lm ans d u re n t q u it te r  le te r r ito ire  serbe, sauf 
les forteresses com m e B e lgrade, q u i ¡garda ient leurs garnisons

L ’Orient et les Balkans

—  162 —



Le réveil des Roumains

turques. Il restait à préciser les frontières de la Serbie, à lu i  
rendre s ix  d is tr ic ts  d o n t la  T u rq u ie  depuis 1826 la issa it espérer 
1 évacua tion , m ais en te rg iv e rs a n t to u jo u rs . M ilo ch  se conc ilia  la  
fa ve u r de M ahm oud  I I  en re fu sa n t les offres d ’u n  pacha ré vo lté  
^  S cu ta ri. Le  tsa r, q u i p ro m e tta it  à ce m o m e n t son aide à la  
P o rte  con tre  M oham ed A li ,  réclam a sa tis fa c tio n  en tiè re  p o u r la  
Serbie. E n f in  M ilo ch , p a y a n t d ’audace, p ro f ita  de la  m arche 
v ic to rieuse  des É g yp tie n s  à tra ve rs  l ’A n a to lie  p o u r occuper les 
s ix  d is tr ic ts  ; i l  se d é c la ra it quand  même fidè le  au su ltan . C e lu i-c i 
d u t s’exécu te r ; le  h a tt i- c h é r if  de 1833 fix a  les lim ite s  de la 
p rin c ip a u té  serbe à l ’est e t à l ’ouest. E lle  n ’a v a it  que 660.000 ha
b ita n ts . Ce peup le  de bergers rudes e t b e lliq u e u x  é ta it  très 
grossier ; les Serbes d ’A u tr ic h e , p lus in s tru its , m ais fiers de 
1 ém anc ipa tion  de leurs frères, a lla ie n t fo r t i f ie r  chez eux les 
am b itio n s  na tiona les.

A  côté de la  Serbie, le  p e t i t  M onténégro , peuplé  aussi de 
Serbes, é ta it resté in d o m p ta b le  dans ses m ontagnes ; les 
bures lu i  la issa n t depuis long tem ps une au to n o m ie  de fa it ,  i l  
obéissait à son p rince-évêque, le  vlad ikas. C ette  d ig n ité  fu t  
conférée après 1830 à N igoch , q u i, in s t r u i t  e t le ttré , o u v r i t  à ses 
m ontagnards des horizons nouveaux . I l  a v a it, com m e tous  les 
Slaves des B a lkans , u n  cu lte  p o u r le  g rand  É ta t  o rthodoxe , 
ek f i t  en 1833 le voyage de S a in t-P é te rsbou rg  où i l  re ç u t la  consé
c ra tio n  épiscopale. M ais l ’O cc iden t aussi l ’a t t i r a i t  : sachant le 
frança is e t l ’ ita lie n , i l  se passionna p o u r les grands poètes, 
P é tra rque  e t D an te , B y ro n  e t L a m a rtin e . Poète lu i-m êm e, 
A igoch  célébra le passé de sa p a tr ie , en 1847, dans une épopée, 
lu  G loire du  M onténégro, q u i ra c o n ta it  la  d e s tru c tio n  des rené
gats tu rqu isés  au x v m e siècle. C’est lu i  q u i o u v r i t  la  p rem ière  
école à C ettigne .

V I. — L E  R É V E IL  DES R O U M A IN S  K

A  la mêm e époque, une a u tre  n a tio n  com m ença it à p rend re  
conscience d ’e lle -m êm e dans les p rin c ip a u té s  de M o ld a v ie  e t 
fie V a lach ie . P o u r le  peup le  ro u m a in  p lus encore que p o u r le

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Voir les ouvrages cités p. 142; y  joindre N. Iorga, 
beschichte des rumänischen Volkes, t. I l  (Gotha, 1905, in -8 °, de la collection « Ges- 
fruchte der europäischen Staaten ») ; du même auteur, Histoire des Roumains et de 
p Ur civilisation (Paris, 1920, in-8 °), et Études roumaines, t. I I  (Paris, 1924, in-8 °). Cf. 
. 0*ttpihu Eliade, De l ’influence française sur l ’esprit public en Roumanie (Paris, 1898 
1 0 1 /  Histoire de l ’esprit public en Roumanie au X IX e siècle (Paris, t. 1 ,1905, et t. Il*  

14, in-16) ; Georges Bengesco, Les Golesco (Paris, 1922jn-8°). Des documents^diplo*
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peup le  serbe, la  p a ix  d ’A n d rin o p le  m a rq u a  le d é b u t de la  lib é 
ra t io n . Dans les deux p rin c ip a u té s  elle fix a  le t r ib u t  annue l 
en a rg e n t e t su p p rim a  les p res ta tions  supp lém enta ires en 
n a tu re  q u i se rva ien t de p ré te x te  a u x  pires abus. E lle  le u r donna 
aussi des hospodars nom m és à v ie , q u i n ’e u re n t p lus besoin de 
p a ye r, tous les tro is  ou tous les s ix  ans, le  re n o u ve lle m e n t de 
le u r t i t r e  p a r de beaux cadeaux e t p a r conséquent p a r des 
supp lém ents  d ’im p ô ts . E n f in  la  T u rq u ie , h o s tile  a u x  Grecs 
depuis 1821, re n o n ç a it à ch o is ir les hospodars p a rm i les Grecs 
P hanario tes  ; ce fu re n t désorm ais des boïars va laques ou m o l
daves q u i g ouve rnè ren t les p rin c ip a u té s .

L a  n a tio n  a ins i p o u rvu e  de l ’au to n o m ie  é ta it-e lle  capable d ’ en 
p ro f ite r  ? L a  réponse p a ra issa it douteuse. Le  peuple , en M o l
dav ie  com m e en V a lach ie , é ta it  composé de serfs a ttachés à 
la  glèbe ; m isérables e t c ra in tifs , ils  dé la issa ien t une p a rt ie  de 
la  grande p la in e  déserte p o u r se ca n to n n e r dans les zones 
boisées ou m ontagneuses ; les bergers va laques abandonna ien t 
le  com m erce a u x  m archands grecs. M ais la  noblesse, la 
classe nom breuse des boïars, q u i d o m in a it dans les deux v ille s  de 
B uca res t e t d ’ Iassy, a v a it  sub i l ’ in fluence  de quelques hom m es 
q u i é ve illè re n t chez e lle , avec le  g o û t de l ’ in s tru c t io n , le se n ti
m e n t p a tr io t iq u e . Ce fu re n t des R oum a ins  du  dehors, ceux de 
T ra n s y lv a n ie , q u i a p p o rtè re n t l ’ é tin ce lle  a u x  h a b ita n ts  des 
p rin c ip a u té s , com m e les Serbes d ’A u tr ic h e  à leurs frères a ffra n 
chis p a r M ilo ch . Les ra p p o rts  é ta ie n t p o u r ta n t d iffic ile s  e n tre  
la  T ra n s y lv a n ie , asservie aux  H ong ro is , et les pays du  Bas- 
D anube, soum is a u x  T u rcs  ; les rou tes é ta ie n t rares, e t les 
q u a ran ta ines  co n tre  la  peste fe rm a ie n t fré q u e m m e n t les te rres 
de la  couronne de S a in t-É tie n n e  a u x  gens de l ’est. C eux-ci 
v o y a ie n t dans les Va laques de T ra n sy lva n ie , passés à l ’ Ég lise 
ro m a in e , des aposta ts ; les T ra n sy lva in s , à le u r to u r , m é p r i
sa ien t com m e des barbares ces nobles e t ces paysans va laques 
ou m oldaves courbés sous le  doub le  jo u g  de ia  P o rte  e t du  
P hana r. M ais des esprits  d ’é lite , p r in c ip a le m e n t p a rm i les 
in te lle c tu e ls , su re n t o u b lie r ces d ivergences et com prendre  l ’u n ité  
de la  n a tio n  ro u m a in e , son passé g lo rie u x , son a v e n ir possib le.

Le  g rand  in it ia te u r  f u t  George L a za r (1779-1823). Ce fds 
d ’une p a u v re  fa m ille  tra n s y lv a in e , q u i a v a it  réussi à tra ve rs  
m ille  d ifficu lté s  à fa ire  des études com plètes, a rr iv a  en 1816 à

matiques inédits sont donnés par W . G. East, The union of Moldavia and Valachia 
(Cambridge 1929, in-8 °). Voir aussi Hélène Vacaresco, La mystique nationale roumaine 
aux environs tk  1848, dans la Revue d'histoire diplomatique, t. X L I l l  (1929), p. 8-19*
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Bucarest. Des boïars l ’a id è re n t à o u v r ir  u n  cours d ’a r ith m é 
tiq u e  e t de géom étrie, où  se fo rm e ra ie n t les a rpen teurs  d o n t ils  
a va ie n t besoin p o u r leurs p rop rié tés . Ce m odeste enseignem ent 
techn ique  d e v in t b ie n tô t u n  enseignem ent h is to riq u e , p h ilo -  
s°p h iqu e , p o lit iq u e  ; le  p ro fesseur le  donna dans la  langue  
roum aine , dédaignée p a r les Grecs, et, à le u r  exem ple, p a r 
les classes élevées. I l  le u r ra co n ta  l ’h is to ire  de la  n a tio n  q u i 
a v a it T ra ja n  com m e fo n d a te u r e t les R om ains p o u r ancêtres. Cet 
apos to la t, q u ’i l  p o u rs u iv it ,  au  p é r il de sa v ie , ju sq u  au soulève
m e n t d ’Y p s ila n t i en 1821, laissa des traces ineffaçables en V a la - 
eliie. De son côté, A sach i fo n d a  une école sem blab le  en M o ld a v ie , 
d onnan t, lu i  aussi, son enseignem ent en ro u m a in . Les élèves 
de George L a za r c o n tin u è re n t son œ uvre ; le  p lus rem arquab le  
de tous , É lia d e , fu t  le c réa teu r de la  presse roum a ine , en m êm e 
tem ps que le tra d u c te u r  de L a m a rtin e  e t de B y ro n  ; u n  
au tre , P o ienaro , d irigea  le  p r in c ip a l collège du  pays, le  g y m 
nase de S ain t-Sabbas, où se fo rm a it  l ’é lite  de la  jeunesse, et y  
rem plaça la  c u ltu re  he llén ique , seule adm ise jusque  là , p a r 
une éduca tion  na tio n a le .

Dès lo rs la  jeunesse ro u m a in e  a in s i réve illée  e u t des re la 
tions  p lus é tro ite s  avec l ’O cc iden t, s u r to u t avec la  F rance. 
Bès le  x v m e siècle i l  a v a it  été de b o n  to n  p o u r la  noblesse, à 
B uca res t com m e dans to u te  l ’ E u rope , d ’app rend re  le  frança is . 
A vec la langue  a r r iv a ie n t les idées frança ises. E n  1822 quelques 
nobles ré d ig è re n t u n  p ro je t  de lo i c o n s titu tio n n e lle  où ils  a va ie n t 
inséré p lus ieurs  a rtic les  de la  D éc la ra tion  des d ro its  de l ’ homme. 
Be jeunes R oum a ins , grands boïars com m e B ibesco, in te l-  
lectue ls pauvres com m e P o ienaro , a lla ie n t fa ire  leurs  études 
à Paris et de n o m b re u x  m a îtres  frança is  ve n a ie n t enseigner 
dans les P r in c ip a u té s ; p a rm i e u x , des ém igres roya lis te s  che r
ch a n t à gagner le u r v ie , pu is  u n  co n ve n tio n n e l rég ic ide , C arra  ; 
en fin  V a il la n t , p récep teu r dans une grande fa m ille , q u i d irigea  
Pendant h u i t  ans le gym nase de Sa in t-Sabbas e t p u b lia  L a  R ou
m anie  (1844), l iv re  c a p ita l q u i f i t  co n na ître  ce pays à 1 O cc i
d en t e t lu i  donna dès ce m o m e n t son v é r ita b le  nom .

L ’ O cc iden t a p p re n a it, en e ffe t, a u x  jeunes gens de M o ld a v ie  
e t de V a lach ie  à se s e n tir  frères, à é tendre m êm e leu rs  vues 
p lus lo in , su r to u te s  les te rres roum aines. U n  F rança is, P h ilip p e  
Colson, ra p p e la it dans u n  l iv re  que la  B u co v in e  e t la  Bessa
rab ie  son t hab itées p a r des R oum a ins . Des l ib é ra u x  va laques 
déve loppèren t ces idées : K oga ln iceano  s u rto u t, q u i a v a it  
é tud ié  à L u n é v il le  e t à B e r lin , d e v a it se fa ire  e n tre  1840 e t
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1848 l ’apô tre  de la  G rande R oum an ie . C erta ins boïars com m e 
C o n s ta n tin  Golesco, sous l ’ in flu e nce  de l ’O ccident, p a r la ie n t 
aussi d ’a ffra n c h ir  les serfs ou to u t  au m oins d ’am é lio re r 
le u r so rt. Les mêmes idées généreuses a n im è ren t la  société 
d ’é tu d ia n ts  roum a ins  q u i a l la i t  se fo rm e r à Paris  en décembre 
1845, avec R osse tti, K oga ln iceano  e t les frères B ra tia n o .

Les Yalaques e t les M oldaves a va ie n t à co m p te r avec la  Russie, 
« puissance p ro te c tr ice  », e t la  T u rq u ie , « puissance suzeraine ». 
D epuis la  p a ix  d ’ A n d rin o p le  ju s q u ’en 1833 l ’o ccupa tion  
m ili ta ire  p e rm it a u x  Russes d ’a g ir  en m aîtres . Ils  é ta ie n t com 
m andés p a r u n  hom m e de hau te  va le u r, le général K isse lev, 
d isc ip le  des ph ilosophes frança is  du  x v m e siècle, q u i d é s ira it 
t ra v a il le r  au déve loppem ent phys ique  e t m o ra l des peuples 
placés sous son a u to r ité , C’est lu i  q u i p répa ra  le « R èg lem en t 
o rgan ique  », sorte  de C harte  octroyée que la  P o rte  se co n ten ta  
de p rom u lgue r. Le  p o u v o ir  é ta it  pa rtagé  dans chaque p r in c i
p au té  en tre  le p rince , cho is i p a rm i les grands boïars p a r une 
C ham bre e x tra o rd in a ire  de 150 m em bres, m o itié  nobles, m o itié  
bourgeois, e t l ’assemblée o rd in a ire , élue, m ais composée à 
peu près u n iq ue m e n t de boïars. L a  p e rce p tio n  de l ’ im p ô t 
é ta it  aussi réglée avec soin. K isse lev  e û t désiré abo rde r ensu ite  
les ré form es agra ires, t i r e r  les paysans de le u r c o n d itio n  m isé
ra b le  : l ’o p p o s itio n  des boïars l ’ob ligea d ’y  renoncer. D ’ a illeu rs , 
m a lg ré  ses bonnes in te n tio n s , la  du re té  de ses subordonnés laissa 
de m auva is  souvenirs.

L ’occu p a tio n  cessa en 1833, m ais la  tu te lle  russe co n tin u a . 
Les hospodars nom m és a lors, S tourdza  en M o ldav ie  e t G hica en 
Y a lach ie , d e va ien t rega rder sans cesse vers S a in t-P é te rsbou rg  ; 
les consuls russes, com m e on d is a it iro n iq u e m e n t, ag issa ient 
en « proconsuls », tra n c h a n t les c o n flits  q u i n ’ é ta ie n t p o in t 
rares e n tre  le p rin ce  e t l ’assemblée. L ’un  d ’ eux f i t  déposer G hica, 
auque l succéda B ibesco. L a  f in  de l ’e x p lo ita t io n  tu rq u e  p ro 
f ita  a u x  deux  p rin c ip a u té s  : les v ille s  s’e m b e llire n t, on  e u t de 
l ’a rgen t p o u r les rou tes ; S tou rdza  p u t  fo n d e r une A cadém ie  
en M o ldav ie . Ces progrès mêmes f ire n t s e n tir  a u x  boïars 
com b ien  é ta it  lo u rd  le p ro te c to ra t du  ts a r. L a  jeune  géné ra tion  
fo rm ée  dans les écoles de F rance , d ’A llem agne, de Suisse, 
re v in t  pénétrée des idées de lib e r té  q u ’on re s p ira it p a r to u t en 
E u ro p e  ; e lle é ta it  s u r to u t passionnée p o u r la  g randeu r n a tio n a le  
e t p o u r le  rêve encore ch im é riq u e  de l ’u n io n  des deux  p r in c i
pautés. Ces asp ira tions , jo in te s  à l ’in flu e nce  du  ro m a n tism e , 
la  p o rtè re n t à rechercher les v ie ille s  tra d it io n s  du  pays, à g o û te r
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la  l it té ra tu re  p o p u la ire . E lle  tro u v a  des éc riva ins  de ta le n t q u i 
ré p o n d ire n t à son appel. Si l ’h is to r ie n  K oga ln iceano  re s ta it 
ûdèle au cu lte  de la  Russie, A lexandresco chan ta  le  passé de la  
la  n a tio n  ; A le csa n d ri a c q u it une im m ense p o p u la r ité  en m o n 
t r a n t  que la  langue  rou m a in e  su ffisa it p o u r tous  les genres 
fie poésie. A in s i les h a b ita n ts  des bords d u  D anube, Serbes 
ou R oum ains, à peine so rtis  du  servage o tto m a n , v o y a ie n t dans 
l ’au tonom ie  u n  achem inem en t vers l ’ indépendance.

V IL  — LES DÉBUTS D E  L A  GRÈCE1.

C ette indépendance, u n  peup le  ch ré tie n  de la  pén insu le  en 
jo u issa it o ffic ie llem en t, c’ é ta it  la  Grèce. M ais elle e u t de la  peine 
fi o rganiser sa v ie  nouve lle . Son p re m ie r gouverneur, Capodis- 
tr ia s , e n tre p r it  s incèrem ent d ’assurer l ’o rd re  e t la  p rospé rité  ; 
otáis, fie r de sa c u ltu re  européenne, i l  laissa tro p  v o ir  q u ’ i l  
cons idéra it ses tu rb u le n ts  co m pa trio tes  com m e des enfants et 
des barbares. L ’ancien  m in is tre  d u  tsa r jugea b ie n tô t nécessaire 
d ’ é ta b lir  une d ic ta tu re , e t souleva con tre  lu i  les chefs grecs; 
ils  s’ e n te n d ire n t à H y d ra  p o u r dé fendre la  lib e rté . Ils  accusaient 
C apodistrias de n ’a v o ir  pas ob te n u  d ’accro issem ent de te r r ito ire  
et d ’a v o ir  poussé Léopo ld  de C obourg  à re fuser la  couronne. 
F in a le m e n t on l ’ assassina (octobre  1831). U ne com m ission  de 
gouvernem ent d irigée  p a r le  frè re  de C apod is tr ias  ré u ss it m a l 
fi m a in te n ir  la  p a ix  ju s q u ’ à ce que les tro is  puissances p ro te c 
trices, la  F rance , l ’A n g le te rre  e t la  Russie eussent cho is i u n  
r oi. E lles désignèrent le jeune  p rin ce  bava ro is  O th o n  (1832). Son 
père, le  ro i Lou is  I er de B av iè re , e t son p récep teu r, le  professeur 
Th ie rsch , é ta ie n t deux  ph ilhe llènes a c tifs  de la  p rem iè re  heure ; 
aussi fu t - i l  b ien  a ccu e illi p a r ses su je ts (1833). D  a illeu rs  i l  débu
ta i t  sous d ’ heu reux  auspices : la  P o rte  v e n a it de consen tir à 
une nouve lle  co n ve n tio n  q u i, m o ye n n a n t une in d e m n ité  pécu
n ia ire , é te n d a it la  Grèce vers  le  n o rd . L a  fro n tiè re  a l la i t  m a in 
te n a n t du  go lfe  d ’A r ta ,  à l ’ ouest, au go lfe  de V o lo , à 1 est, sans 
to u te fo is  eng lober la  fe r t i le  p la in e  de Thessalie.

1. O u t r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L ’ouvrage essentiel est le tome II ,  par E. Driault, 
de l'H istoire diplomatique de la  Grèce d’E. D riault et G. Lhéritier (Paris, 1925, in-8 °), 
»veo une abondante bibliographie. Voir aussi Evangelidis, Iuropta tou  OBiovoç 
(Athènes, 1893, in-8 °) ; V. Colocotronis, L a  Macédoine et l hellénisme (Paris, 1919, 
in-8 °), avec une importante bibliographie ; G. Radet, U  histoire et l œuvre de l Ecole 
française d'Athènes (Paris, 1901, in -8 °). —  Sur le mouvement littéraire et national, 
voir Hesseling, Histoire de la  littérature grecque moderne (Paris, 1925, in-8 °).
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O th o n , q u i a v a it  d ix -h u it  ans, gouverna  sous la  tu te lle  de tro is  
régents bavaro is  en a tte n d a n t sa m a jo r ité , q u i f u t  p roclam ée 
en 1835. I l  q u it ta  N a u p lie  p o u r é ta b lir  la  ca p ita le  de la  Grèce 
à A thènes, s im p le  bourgade  a lo rs, m ais seule p a rm i les cités 
du  royaum e capab le  de v iv if ie r  l ’he llén ism e p a r les grands 
souvenirs. L a  tâche  é ta it  a rdue  : le  ro i d e v a it im pose r a u x  
anciens chefs de bandes, a u x  cap ita ines de pa lika res , la  
v ie  régu liè re  e t le  respect des lo is  ; ensu ite  i l  é ta it  nécessaire 
d organ iser les finances. Le  gouve rnem en t e m p ru n ta  d ’abo rd  : 
les tro is  puissances p ro te c trice s  g a ra n tire n t u n  e m p ru n t de 
60 m illio n s , à é m e ttre  en tro is  tranches. M ais les im p ô ts  ne 
re n tra ie n t pas e t le  gouve rnem en t g a s p illa it l ’a rgen t, com m e le 
fa is a ie n t d ’h a b itu d e  les souverains des pays d ’ O rie n t. E n  
v a in  u n  F rança is , R égny, d ire c te u r de la  C our des com ptes, 
s e ffo rç a it- il d ’in tro d u ire  l ’o rd re  dans les finances ; i l  m o u ru t à 
la  peine.

L a  p o lit iq u e  ex té rieu re  de la  n a tio n  é ta it  d iff ic ile  à condu ire  
au m ilie u  des r iv a lité s  des tro is  puissances p ro tec trices  ; l ’A n 
g le te rre  s u r to u t a v a it  depuis long tem ps u n  rep ré se n ta n t a c t if  
e t im p é rie u x , s ir  E d m u n d  Lyons . Les Grecs é ta ie n t dom inés p a r 
la  G rande Idée, l ’a m b itio n  de ré u n ir  tou tes  les te rres de 
C o ns tan tinop le  à C andie, de l ’ Ë p ire  à S m yrne  ; ce q u i 
e n tra în a it u n  é ta t d h o s tilité  perm anen te  avec la  T u rq u ie . 
A ussi, q u and  M oham ed A l i  v a in c u  d u t abandonner la  C rète, 
l ’é m o tio n  fu t-e lle  p ro fonde  : la  grande île  ta n t  désirée depuis 1821 
a lla it-e lle  re to m b e r sous le jo u g  des Turcs ? Les C reto is se sou le
v è re n t (1841) e t la  Grèce le u r envoya de n o m b re u x  vo lo n ta ire s , 
m ais en v a in  ; i l  fa l lu t  se soum e ttre  au  su ltan .

Le  jeune  ro i  a u ra it  eu besoin de beaucoup d ’h a b ile té  p o u r 
fa ire  o u b lie r cet échec; m ais i l  é ta it  m a la d ro it, a u to r ita ire , 
incapab le , e t s’i l  a v a it  s a tis fa it ses su je ts en congéd ian t les 
m in is tre s  bavaro is  devenus t ro p  encom bran ts , i l  les i r r i t a i t  

n  p ré te n d a n t m a in te n ir  o b s tin é m e n t u n  rég im e a u to c ra tiq u e . 
E n  septem bre 1843 écla ta  u n  sou lèvem ent, p e u t-ê tre  h â té  p a r 
la  nouve lle  de la  ch u te  des O b ré n o v itch  à B e lg ra de ; l ’arm ée, 
soutenue p a r le  peup le  d ’A thènes e t le  Conseil d ’É ta t ,  réc la 
m a it  une c o n s titu t io n , e t le  ro i, v a in c u  sans com ba t, convo 
qua  une Assem blée n a tio n a le  q u i organisa le  nouveau  rég im e. 
I l  con fia  le  p o u v o ir  à C o le ttis , le  p lus  in te llig e n t e t le  p lus 
p o p u la ire  des no tab les d u  pays (1844). M ais le m in is tre  ang la is  
le  dénonça it com m e u n  pro tégé  de la  F rance, e t P a lm e rs ton , 
revenu  au F o re ig n  O ffice en 1846, se m o n tra it  disposé à te n ir
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com pte  de ses avis . Seule la  m o r t de C o le ttis  (1847) a jo u rn a  
1 exécu tion  des menaces b rita n n iq u e s .

L a  Grèce éch a p p a it d iff ic ile m e n t à la  tu te lle  des puissances. 
E lle  fa is a it cependan t e ffo rt p o u r se donne r l ’ indépendance 
P o litique . C elle-c i ne p o u v a it e x is te r sans l ’au to n o m ie  re l i
gieuse. Les Grecs s u iv ire n t donc l ’ exem ple de la  Serbie q u i 
a v a it ob te n u  d u  s u lta n  p o u r les évêques le  d ro it  d ’a d m in is tre r 
lib re m e n t leurs diocèses, m ais en re ce va n t l ’ in v e s titu re  du  
P a tria rche  de C o n s tan tinop le  (1830). L ’assemblée des évêques 
de Grèce, réun ie  à N a u p lie  en 1833, décida que, to u t  en conser- 
V ant l ’u n ité  de dogm e, l ’É g lise  grecque se ra it désorm ais in d é 
pendante, e t con fia  la  d ire c tio n  a d m in is tra t iv e  au  synode 
ecclésiastique siégeant sous la  hau te  su rve illance  du  ro i. Le  
P a tria rche  de C o ns tan tinop le  p ro te s ta  en va in . Comme la 
Serbie, la  Grèce é ta it  a ffra n ch ie  à la  fo is  du  jo u g  o tto m a n  e t 
de la  sup rém atie  phana rio te .

E lle  s’ é v e illa it aussi à la  v ie  l it té ra ire .  Les îles Ion iennes lu i 
donnèren t l ’exem ple. Ces îles, où les a d m in is tra te u rs  anglais 
depuis 1824 é ta ie n t p lus  lib é ra u x  que naguère M a itla n d , aspi- 
Caient à l ’u n io n  avec la  Grèce co n tin e n ta le . C elle-c i co n s id é ra it 
comme des poètes n a tio n a u x  les écriva ins  de Z an te , K a lvo s  
e t Solomos, l ’a u te u r de Y H ym m e à la  L ibe rté . E lles  a va ie n t 
dé jà  de bonnes écoles ; en 1834, le  royaum e  adop ta  le  p rin c ip e  
de l ’ in s tru c t io n  p r im a ire  o b lig a to ire . I l  v i t  avec jo ie  le  gouve r
nem ent dé L o u is -P h ilip p e  créer l ’É co le  frança ise  d ’A thènes 
(1846). F iè re  de son g lo rie u x  passé, la  Grèce d e m e u ra it a m b i
tieuse e t in q u iè te  com m e tous  les É ta ts  ch ré tiens de la  p é n in 
sule. Tous, m éconna issant les liens e thnog raph iques ou éco
nom iques é tab lis  en tre  eux p a r la  géographie, che rcha ien t dans 
1 h is to ire  des m o tifs  p o u r e xa lte r le  se n tim e n t n a tio n a l e t déda i
gner leurs vo is ins.
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LIVRE I I I

Le mouvement intellectuel 
dans la première moitié du X IX e siècle

C H A P IT R E  P R E M IE R

L A  R E L I G I O N 1

La  chu te  de N apo léon , q u i a v a it  m arqué  la  v ic to ire  de l ’ a ris 
to c ra tie  e t de la  m ona rch ie  de d ro it  d iv in  sur la  R é v o lu tio n , 
a p p a ru t aussi com m e le  tr io m p h e  de la  re lig io n  su r la  lib re  
pensée. Le  m onarque  de d ro it  d iv in  re n t ra it  à P aris . Les souve
ra ins de la  S a in te -A llia n ce  v ire n t  dans l ’ Ég lise, dans to u te s  les 
églises, des appu is  co n tre  les sociétés secrètes. L ’ u n io n  du  trô n e  
e t de l ’au te l, selon la  fo rm u le  chère a u x  lé g itim is te s  frança is , 
caractérisa la  p o lit iq u e  de to u s  les gouvernem ents.

L a  noblesse, q u i essaya it de re co n q u é rir son ancienne p u is 
sance, fa vo risa  ce tte  p o lit iq u e  p a r c o n v ic tio n  non  m o ins  que p a r 
in té rê t. E n  F rance  les gentilshom m es sceptiques de la  cour

1. O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  G. Funk, Lehrbuch der Kirchengeschichte 
(Rottenburg, 1886, in -8 ° ; 7 ® édition refondue, 1921, in -8 ° ; la 8 B édition, complète- 
»ent refaite par Bihlmeyer, a commencé à paraître en 1926) ; F. Mourret, Histoire 
générale de l ’Église, t. V I I  (Paris, 1913, in-8 °), pour la période de 1775 à 1823, et t. V I I I  
(Paris, 1921, in-8 °), pour la période 1823-1878, écrite du point de vue catholique. Le 
résumé d’Albert Houtin, Courte histoire du christianisme (Paris, 1924, in-16, dans la 
Collection « Christianisme ») présente le point de vue rationaliste. ,

Les histoires générales (citées p. 13, 32 et 39) de Charléty sur la France, de Treit- 
®°hke sur l ’Allemagne, de Spencer Walpole et d’Élie Halévy sur l ’Angleterre, etc.,ren- 
*erment toutes des chapitres importants sur les questions religieuses. Sur la France 

particulier, voir dans l 'Histoire de la nation française, dirigée par G. Hanotaux 
(t* V I), le volume de Georges Goyau sur l'Histoire religieuse (Pans, 1922, in-4°) ; voir 
aJtssi un ouvrage composé par un grand nombre de collaborateurs catholiques, Un 
*iècle. Mouvement du monde de 1800 à 1900 (Paris, 1900, gr. in-8 °). Les dictionnaires 

plus utiles du point de vue scientifique sont en cours de publication; citons le Die- 
tionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, dirigé par Mgr Baudrillart, Vogt et 
Houzies (depuis 1909). Voir aussi l ’ouvrage de Hermann Gunkel et Leopold Zschar- 
Qack, Die Religion in  Geschichte und Gegenwart, nouvelle édition paraissant à Tübin
gen depuis 1926.
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de Lo u is  X V I  re ve n a ie n t de l ’é m ig ra tio n  trans fo rm és p a r le 
m a lh e u r e t p a r l ’e x il, to u t  dévoués à ce tte  Ég lise  q u i v e n a it de 
s o u ffr ir  avec eux. E n  A n g le te rre , l ’ a ris to c ra tie  to r y  co n s id é ra it 
com m e u n  de ses p rem ie rs  devo irs  de fo r t i f ie r  les in s t itu t io n s  e t 
l ’a u to r ité  de l ’ É g lise  ang licane. O u tre  R h in , d ’anciens jacob ins  
com m e G entz, d ’anciens l ib é ra u x  com m e Gœrres, a v a ie n t aba n 
donné les « erreurs » de le u r jeunesse. L a  lit té ra tu re  aimée des géné
ra tio n s  nouve lles d é c la ra it la  guerre  à ce tte  ph ilosoph ie  v o lta i-  
rienne  q u i a v a it  dom iné  l ’ E u rope . L a  lu t te  comm encée p a r les 
grands écriva ins  de l ’A llem agne  con tre  Y A u fk lä ru n g  é tr iquée  
d ’u n  N ic o la ï fu t  con tinuée  p a r les ro m a n tiq ue s  de tous  les 
pays con tre  l ’e sp rit du  x v m e siècle. Ils  lu i  re p ro ch a ie n t de 
ne la isser à l ’h u m a n ité  q u ’u n  m onde prosaïque, sec e t fro id , 
dépou illé  de to u t  ce q u i élève l ’âme, de to u t  ce q u i charm e le sen
t im e n t e t l ’ im a g in a tio n . Ils  a im a ie n t la  poésie, fi l le  de la  re l i
g ion  ; l ’enthousiasm e p o u r les m y thes  e t les légendes naïves 
des peuples p r im it i fs  les co n du isa it à env ie r la  fo i du  ch a rb o n 
n ie r. C om m ent s’éprendre  du  m oyen  âge sans a d m ire r la  p ié té  
q u i a v a it  élevé à la  g lo ire  de D ie u  ta n t  de belles cathédra les, 
q u i les a v a it  ornées de sta tues e t de v i t r a u x  m agn ifiques  ? 
L e  succès que le  Génie du chris tian ism e  o b t in t  en F rance  e t à 
l ’ é trange r s’e xp liq u e  p a r ce t é ta t d ’e s p r it: ce fu t  ce lu i de T ie ck  
e t de N o va lis  com m e de W a lte r  S co tt e t de M anzon i. U n  m o u 
v e m e n t p ro te s ta n t de ce tte  époque s’ est appelé le  « R é v e il » ; 
en ré a lité  i l  y  e u t ré v e il re lig ie u x  dans to u te s  les n a tio n s  et 
dans to u te s  les Églises.

I .  — L ’ U N IO N  D U  TRÔNE E T  D E  L ’A U T E L 1.

L ’ Ég lise  ca th o liq u e  e u t u n  su rsau t de v ig u e u r sous la  d ire c 
t io n  de la  papau té . C elle-c i, en e ffe t, se re le v a it de la  décadence 
où elle é ta it  tom bée  vers 1789. L a  s ig n a tu re  d u  C onco rda t en 
1801 a v a it  m arqué  p o u r e lle  le com m encem ent des tem ps n o u 
ve a u x  : B o n apa rte , en reconna issan t au  pape le d ro it  de dépo
ser les évêques hostiles  à ce tr a ité ,  a v a it  fa i t  une concession q u i 
e û t p a ru  m onstrueuse  a u x  ro is  de l ’ancienne France. Pu is la

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Voir les ouvrages cités p . 19 sur les théoriciens roya
listes et ultramontains ; y  joindre G. Goyau, L'Allemagne religieuse. Le catholicisme 
(Paris, 1905-1909, 4 vol. in -8 °) ; Christian Maréchal, La Mennais. La dispute de l'Essai 
sur Vindifférence (Paris, 1925, in-8 °) ; Bachem, Vorgeschichte, Geschichte und Politik 
der deutschen Zentrumspartei, t.  I  (Cologne, 1927, in-8 °).
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c a p tiv ité  de P ie  Y I I  lu i  donna  l ’auréo le  d u  m a r ty re  : son re to u r 
en 1814 depuis F o n ta in e b le a u  ju s q u ’à R om e ne f u t  q u ’une 
longue su ite  d ’ova tio n s . Les É ta ts  ag rand is  p a r les tra ité s  de 
vienne s’adressèrent à lu i  p o u r d é lim ite r  d ’ u n  com m un accord 

les nouveaux  diocèses e t f ix e r  les dé ta ils  du  rég im e a d m in is 
t r a t i f  concédé à leurs su je ts ca tho liques  ; la  B a v iè re  en 1817,

Prusse en 1821, le  H a n o v re  en 1824, les Pays-Bas en 1827, 
d autres encore s ignè ren t des conven tions  du  m êm e genre avec 
Rom e. E n  A n g le te rre , en Ir la n d e , au Canada, a u x  É ta ts -U n is , 
les gouve rnan ts  p ro te s ta n ts  s’ a b s tin re n t de s’engager dans ce tte  
vo ie ; m ais tous la issèren t le  pape fix e r  com m e i l  l ’ e n te n d a it la  
ca rte  des diocèses e t les co n d ition s  du  re c ru te m e n t sacerdota l. 
Les colonies am érica ines révo ltées con tre  l ’ Espagne lu i  dem an
dè ren t de le u r accorder une reconnaissance m ora le  en e n tra n t 
en re la tions  avec le u r  c le rgé ; après a v o ir  te rg ive rsé  que lque 
tem ps p o u r ne pas i r r i te r  F e rd in a n d  Y I I ,  Léon X I I  passa 
o u tre  à ses p ro te s ta tio n s  e t donna u n  rég im e ré g u lie r a u x  d io 
cèses des n o u ve a u x  É ta ts  de l ’A m é riq u e  la tin e .

C ependant les souvera ins les p lus  ca tho liques  e n te n d a ie n t 
m a in te n ir  à l ’égard de l ’ Ég lise la  p o lit iq u e  des siècles précédents ; 
l ’a n tiq u e  r iv a li té  d u  p o u v o ir  s p ir itu e l e t du  p o u v o ir  te m p o re l ne 
cessa jam a is . Le  Congrès de V ienne  a c c u e illit  fro id e m e n t les 
requêtes du  rep ré se n ta n t de P ie  V I I ,  e t le  t ra ité  de la  S a in te - 
A llia n ce , q u i m e t ta it  su r u n  p ied  d ’éga lité  les confessions des 
t r ois au tocra tes  s igna ta ires, a p p a ru t à la  papau té  com m e une 
v é rita b le  in ju re . A  V ienne , F ranço is  I er, quo ique  très  h o s tile  aux  
réform es sociales de Joseph I I ,  conserva ses in s t itu t io n s  re l i
gieuses ; M e tte rn ic h  ne v o u lu t pas s igner de co n co rd a t e t su r
v e illa  to u jo u rs  le souve ra in  de R om e avec a u ta n t de défiance 
fine  les au tres princes ita lie n s . Lo u is  X V I I I ,  pe rsonne llem ent 
peu c ro ya n t, g lo r if ia i t  la  re lig io n  dans ses d iscours pub lics , 
mais d e m e u ra it fidè le  a u x  tra d it io n s  de ses ancêtres. I l  se m o n tra  
P le in  d ’indu lgence  p o u r les évêques de la  P e tite  Église, p o u r ces 
p ré la ts  q u i a va ie n t p rovoqué  u n  schisme p lu tô t  que d ’aban
donner les B ou rbons e t de s’in c lin e r  d e va n t la  v o lo n té  de 
P ie V I I .  Le  co n co rd a t p réparé  en 1817, beaucoup p lus fa v o 
rab le  à R om e que ce lu i de 1801, souleva une te lle  o p p o s itio n  
en  F rance que le  ro i n ’ essaya m êm e pas de le  p résen te r a u x  
Cham bres. Le  ga llican ism e  a v a it  p o u r lu i  les p lus no tab les des 
m em bres de l ’ ép iscopa t : le c a rd in a l de Bausset f i t  l ’apo log ie  
de Bossuet, le  c a rd in a l de la  Luze rne  v a n ta  la  d é c la ra tio n  de 
1 6 8 2 ; F rayss inous, le  p ru d e n t a u te u r des V ra is  p rin c ip e s  de
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l 'É g lis e  gallicane, f u t  placé p a r le  gouve rnem en t à la  tê te  du 
clergé. Comme on v o u la it  « décrasser » l ’ép iscopat, les nouveaux  
évêques nom m és sous la  R e s ta u ra tio n  fu re n t presque tous  
choisis p a rm i les p rê tres  gentilshom m es q u i a va ie n t s u iv i 
les princes ém igrés. Lou is  X V I I I  f u t  s a tis fa it de v o ir  le  duc 
d ’ Angou lêm e, v a in q u e u r des ré vo lu tio n n a ire s  espagnols, rece
v o ir  du  pape une épée e t u n  chapeau bén its , com m e ja d is  un  
don  Ju a n  d ’A u tr ic h e  ou u n  Sobieski, va inqueu rs  des Turcs. 
M ais q u and  Léon  X I I ,  poussé p a r les u ltra -ro y a lis te s , é c r iv it  
au  m onarque  p o u r lu i  rep rocher « de ne pas p ro tége r su ffisam 
m e n t le  clergé ca th o liq u e  », e t p o u r l ’ in v ite r  à ch o is ir « des 
hom m es éprouvés p a r leurs ta le n ts  p o lit iq u e s  com m e p a r le u r 
p ié té  », Lo u is  X V I I I  ré p o n d it p a r une le t tre  te lle m e n t ir r ité e  
que le  pape c o m p r it  q u ’ i l  a v a it  fa i t  fausse ro u te . Charles X , 
lu i-m êm e , s i p ie u x , si dévoué au clergé, laissa p o u r ta n t ses 
m in is tre s  p u b lie r les ordonnances de 1828, sauf à ca lm er l ’ag i
ta t io n  des évêques p a r des p o u rpa rle rs  avec Rom e.

Joséphism e e t ga llican ism e é ta ie n t cependant b a ttu s  en brèche 
p a r les a ttaques chaque jo u r  p lus v igoureuses de l ’école u l t ra 
m o n ta in e . Celle-ci a v a it  to u jo u rs  existé , chez les clercs com m e 
chez les la ïques ; m ais a v a n t 1789 elle ne c o m p ta it q u ’ un  p e t i t  
nom bre  de pa rtisans . Les grands événem ents survenus depuis 
lo rs  fa vo r isè re n t ses progrès. E n  A llem agne , les sécu larisa tions 
a va ie n t a b o li la  fé o d a lité  d ’ É g lise , tous  les princes-évêques, 
p lus  occupés de leurs p e tits  É ta ts  que de le u r m iss ion  re lig ieuse. 
E n  F rance, le  clergé cessait d ’ ê tre  le p re m ie r corps du  royaum e , 
p o u rv u  d ’im m enses dom aines, intéressé d ire c te m e n t à la  p o li
t iq u e  ro y a le ; i l  to u rn a it  peu à peu les ye u x  vers R om e. D ’a u tre  
p a rt, la  F rance, d o n n a n t u n  exem ple q u i a l la i t  ê tre  s u iv i, subs ti
tu a i t  à l ’É ta t  confessionnel l ’É ta t  la ïque  ; les effets d ’un  te l 
changem ent s’é ta ie n t dé jà  fa i t  s e n tir  dans to u te s  les in s t i tu 
tio n s . Sans dou te  u n  a r t ic le  de la  C harte  de 1814 d is a it que le 
ca tho lic ism e  est la  re lig io n  de l ’ É ta t  ; m ais l ’a r t ic le  p récédent 
a f f irm a it l ’ égale p ro te c tio n  accordée p a r le  gouve rnem en t ro y a l 
à to u te s  les croyances, e t l ’a r t ic le  s u iv a n t assu ra it a u x  m in is tre s  
des cu ltes p ro te s ta n ts , com m e à ceux du  cu lte  ca th o liqu e , des 
tra ite m e n ts  de l ’ É ta t .  Ces in n o v a tio n s  a ffa ib lire n t chez les ca th o 
liques m ili ta n ts  la  confiance dans le ro i très  ch ré tien , laque lle  
a u tre fo is  éga la it, dépassait m êm e l ’a tta ch e m e n t au pape.

Favorisé  p a r les c irconstances, l ’u ltra m o n ta n is m e  tro u v a  
de grands théo ric iens  q u i le  p rêchè ren t à la  F rance, e t p a r elle 
au m onde : ce fu t  le  t r iu m v ir a t  fo rm é  p a r le com te  Joseph de
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M aistre , le  v ic o m te  de B o n a ld  e t l ’ abbé de L a  M ennais, leque l 
p lus ta rd , d é m o cra tisan t son nom , signa Lam enna is . Joseph 
de M a is tre , s e rv ite u r fidè le  du  ro i de Sarda igne, ennem i de la  
F rance presque to u te  sa v ie , v o u la it  quand  m êm e gagner à ses 
idées l ’é lite  frança ise  : « R ie n  de g rand, é c r iv a it- i l,  ne se fa i t  dans 
n o tre  E u rope  sans les F rança is. » Son p re m ie r ouvrage  en 1797 
lu i  a v a it  v a lu  les fé lic ita tio n s  de Lou is  X V I I I  ; après 1814 i l  
essaya de fa ire  accepter p a r le  ro i restauré  la  d o c tr in e  q u ’i l  
ré su m a it a ins i dans une le t tre  au  fa v o r i B lacas : « P o in t de 
m ora le  p u b liq u e  n i  de caractère  n a tio n a l sans re lig io n , p o in t  de 
re lig io n  européenne sans le ch ris tian ism e , p o in t de c h r is tia 
n ism e sans le  ca tho lic ism e , p o in t de ca tho lic ism e  sans le pape, 
p o in t de pape sans la  sup rém a tie  q u i lu i  a p p a rt ie n t. » Le  ro i 
dem eu ran t sourd  à ses avis , Joseph de M a is tre  s’adressa au p u b lic  
p a r son liv re , D u  pape  (1819), s u iv i d ’u n  v ig o u re u x  p a m p h le t 
con tre  Y É g lise  ga llicane  (1821). B o n a ld , lo g ic ie n  sco lastique et 
m ys tiq u e , p le in  de l ’ idée de la  ré v é la tio n  depuis son l iv re  sur 
la  L é g is la tio n  p r im it iv e  (1802), d é fe n d it ses idées à la  tr ib u n e  
d e là  C ham bre des pa irs . D ans la  discussion de la  lo i su r le  sacri
lège i l  p rononça  ce tte  phrase, q u i ne fu t  p o in t m a in tenue  au p ro 
cès-verba l : « E n  p u n issan t de m o r t le sacrilège, que fa it-o n , si ce 
n  est de le re n v o y e r d e va n t son ju g e  n a tu re l ? » Ces ra isonneurs 
fu re n t m oins écoutés, m o ins lus que le  po lém is te  p u issa n t q u i 
s o r t it  du  clergé b re to n : Lam enna is  rem ua to u te  l ’ é lite  in te lle c 
tu e lle  p a r son E ssa i su r l ’ ind ifférence en matière de re lig io n  (1817). 
H n ’y  a pas, d is a it- il,  de doc trines  in d iffé ren tes , car les croyances 
p u t to u jo u rs  in sp iré  les actions. L a  ra ison  in d iv id u e lle  é ta n t 
m capable  de tro u v e r  la  v é rité , i l  fa u t  consu lte r la  ra ison  u n i
verselle , obé ir à l ’ É g lise  q u i en est l ’organe e t au Saint-S iège 
q u i d ir ig e  l ’ Église.

E n  A llem agne, l ’u ltra m o n ta n is m e  se propagea ra p id e m e n t. 
Le p r in c ip a l fo y e r de la  d o c tr in e  é ta it  M u n ich , où Lo u is  I er, 
in sp iré  p a r l ’o rg u e il bava ro is  e t p a r le ro m a n tism e  re lig ie u x , 
V o u la it que son U n iv e rs ité  ca th o liq u e  r iv a lis â t d ’in fluence  avec 
la  g rande U n iv e rs ité  p ro te s ta n te  de B e rlin . Gœrres v in t  y  
enseigner la  m agn ificence  de la  re lig io n  rom a ine  e t fu lm in e r  
con tre  les ennem is du  ca tho lic ism e  avec la  mêm e a rd e u r q u ’au- 
tre fo is  con tre  N apo léon  ; des hom m es de v a le u r se jo ig n ire n t à 
lu i,  com m e D œ llin g e r, q u i se d is t in g u a it p a r la  force de ses a rg u 
m ents  h is to riques  d irigés con tre  la  R éform e. D ’au tres foyers 
d ’u ltra m o n ta n ism e  se créè ren t, n o ta m m e n t à M ayence, où 
b r illè re n t deux  A lsaciens, l ’évêque C o lm ar e t son co lla b o ra te u r
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L ie b e rm a n n  ; c ’est u n  de leurs élèves, l ’abbé Raess, le  fu tu r  
évêque de S trasbourg , q u i organisa la  p ropagande p a r la  b ro 
chu re  e t le  jo u rn a l su r les deux rives  du  R h in .

I I .  —  LE  C A TH O LIC ISM E L IB É R A L 1.

U ltra m o n ta in s  e t ga llicans a p p ro u v a ie n t en 1815 l ’u n io n  du  
trô n e  e t de l ’a u te l. Joseph de M a is tre  e t R ona ld  m o n trè re n t au 
d é b u t le  m êm e a tta ch e m e n t p o u r la  ro y a u té  de d ro it  d iv in  
que p o u r la  sup rém a tie  du  Saint-S iège ; Lam enna is  t r o u v a it  
dans sa fa m ille  des tra d it io n s  lé g itim is te s . M ais b ie n tô t l ’u l t r a 
m o n ta n ism e  se présenta  com m e le  défenseur de la  lib e rté . Ce 
m o t é ta it  em ployé p a rle s  ca tho liques  dans deux sens d iffé ren ts , 
e t ce tte  con fus ion  d e v a it engendrer de n o m b re u x  m a len tendus. 
Beaucoup ré c lam èren t la  lib e r té  de l ’ É g lise ; c’ é ta it  la  re v e n d i
c a tio n  h a b itu e lle  du  clergé en face des exigences de l ’ É ta t ,  
e t ce tte  lib e rté  p o u v a it a lle r de p a ir  avec u n  rég im e d ’ a u to c ra tie  
p o lit iq u e . D ’au tres ca tho liques , sachan t com prendre  le u r tem ps, 
p r ire n t le m o t de lib e rté  au sens large. Sans v o u lo ir  changer le 
dogm e, ils  s o u h a ita ie n t que l ’ Ég lise  dem andâ t, com m e les p a rtis  
nova te u rs , la  lib e r té  de la  presse, la  lib e rté  d ’ enseignem ent, la  
lib e r té  d ’associa tion  : accordés à tous, de te ls  d ro its  ne p o u r
ra ie n t p lus  lu i  ê tre  contestés à elle seule. Ce f u t  le p rog ram m e du 
« lib é ra lism e  ca th o liqu e  », appelé b ie n tô t co u ram m en t « ca th o 
lic ism e  l ib é ra l ».

C ette  p o lit iq u e  no u ve lle  a p p a ru t chez deux  peuples ca th o 
liques obligés de lu t te r  con tre  leurs gouve rnan ts  p ro te s ta n ts . 
E n  Ir la n d e , O ’ C onne ll a v a it  réussi à g roupe r tous les ca tho liques

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — F. Duine, La  Mennais. Sa fne, ses idées, ses ouvrages 
(Paris, 1922, petit in -8 °) ; ïe meme a donné un précieux instrument de travail dans son 
Essai de bibliographie de Félicité Robert de La Mennais (Paris, 1923, petit in-8 °). Sur 
Montalembert, voir le P. Lecanuet, MorUalembert (Paris, 1895-1902, 3 vol. in -8 °). Sur 
Lacordaire, une excellente bibliographie accompagne les Morceaux choisis publiés par 
E. Ledos (Paris, 1922, in-16). Sur Veuillot, voir Fernessole, Les origines littéraires de 
Louis Veuillot (Paris, 1923, in -8 °). —  En dehors de ces monographies, voir Georges Weill, 
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p o u r la  cam pagne d ’ é m a n c ip a tio n ; i l  in v o q u a it les p rinc ipes 
généraux du  libé ra lism e  sans re c o u rir  à des m oyens ré v o lu 
tionna ires  ; ce tte  h a b ile  ta c t iq u e  lu i  gagna les w h igs p o u r 
la  ré fo rm e de 1829, e t p lus ta rd  les ra d ic a u x  dans le  P a rle 
m en t de 1832. E n  B e lg ique, on  l ’a v u , l ’ in trans igeance  d o c tr i
nale des évêques de 1815 f i t  p lace à l ’a lliance  des ca tho liques et 
des l ib é ra u x  con tre  la  p o lit iq u e  de G u illa u m e  I er. C’est l ’époque 
où u n  g e n tilho m m e  belge, le  com te  de M érode —-  le  beau-père 
de M o n ta le m b e rt -— p u b lia it  la  b rochu re  p o r ta n t ce t i t r e  s ig n i
f ic a t if  : Les Jésuites, la  C harte, les Ig n o ra n tin s , l ’enseignement 
m utuel, tou t peut v ivre, quo i q u o n  en dise (1828).

L ’ exem ple de la  B e lg ique  e t de l ’ Ir la n d e  c o n v e r t it  Lam enna is  ; 
désorm ais i l  a l la i t  p rêcher à l ’E u rope  en tiè re  le  ca tho lic ism e  
lib é ra l. P lus ieurs  de ses co re lig ionna ires frança is  é ta ie n t p rê ts  
à l ’écouter. Ils  s’a tta c h è re n t à la  lib e rté  d ’ enseignem ent e t pen
sèrent à la  réc lam er s u r to u t après les ordonnances du  m in is tè re  
M a rtig n a c , q u i ve n a ie n t de tro u b le r  le  p a r t i p rê tre  dans sa te n 
ta t iv e  p o u r donner à l ’ in té r ie u r  des p e tits  sém inaires u n  ensei
gnem ent secondaire ind é pe n d a n t de l ’ U n iv e rs ité  (1818). Ils  com 
m encèrent à dem ander la  lib e rté  de l ’ enseignem ent p o u r tous. 
Lam enna is a lla  p lus  lo in . Son l iv re  sur Les progrès de la  Révo
lu tio n  et de la  lutte contre l ’É g lise  (1829) co ns titue  l ’acte  de nais
sance du  ca tho lic ism e  lib é ra l. Le  fougueux  apô tre  y  b lâm e  à la  
fo is le  lib é ra lism e  incrédu le , d o c tr in e  d ’anarch ie , e t le  g a llica 
nism e, d o c tr in e  de se rv itu d e  ; i l  y  in v ite  le  clergé à s’ é lo igner 
des ro is, à resserrer ses liens avec R om e, à s’o rgan iser en se 
se rva n t des d ro its  accordés p a r la  C harte , e t à s’in s tru ire  a fin  
de savo ir p a rle r au peuple.

Ce l iv re  ne causa q u ’une é m o tio n  passagère, car l ’ép iscopat 
g a rd a it p o u r Charles X  le  respect mêlé d ’a m ou r que les ro is  
très  chré tiens lu i  in s p ira ie n t depuis long tem ps. S u rv in t la  
ré v o lu tio n  de 1830. Le  ro i sacré dans la  ca thédra le  de R eim s 
f i t  p lace au ro i des barricades, e t la  C harte  ne re co n n u t 
p lus de re lig io n  d ’ É ta t  ; le ga llican ism e p e rd a it sa hase néces
saire, u n  gouve rnem en t ca th o liqu e  in s p ira n t confiance au clergé. 
Les évêques, p o u r obé ir a u x  conseils du  pape, accep tè ren t le 
n o u ve l o rd re  de choses, m ais en m a in te n a n t le u r dévouem ent à 
Charles X  ; les v io lences an tic lé rica les  q u i é c la tè ren t à la  na is
sance de la  m onarch ie  de ju i l le t  les te n a ie n t éloignés de Lou is - 
P h ilip p e . E n  revanche , beaucoup de ca tho liques, à l ’exem ple de 
C ha teaubriand , d e va ien t avoue r que la  ré vo lte  con tre  le  coup 
d ’ É ta t  de Charles X  é ta it  lé g itim e . La  ré v o lu tio n  de 1830 a lla it
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donc donner u n  su rc ro ît de fo rce  à l ’u ltra m o n ta n ism e  aussi 
b ien  q u ’au lib é ra lism e  ca tho lique .

T ro is  m ois après les journées de ju i l le t ,  Lam enna is p u b lia  le 
p re m ie r num éro  de Y A v e n ir  ; to u s  ses discip les, M o n ta le m b e rt 
e t L a co rd a ire  en tê te , co lla b o rè re n t à ce jo u rn a l. A u  m ilie u  des 
ru ines accum ulées p a r les ré vo lu tio n n a ire s , d is a it- il,  deux  choses 
seu lem ent re s te n t d e bou t, D ie u  e t le peup le  ; le clergé d o it 
s’a llie r  avec le  peuple , réc lam er p o u r lu i  com m e p o u r l ’ Ég lise  la  
lib e rté , renoncer au b u d g e t des cultes, a p p ro u ve r ce tte  sépara
t io n  de l ’ Ég lise e t de l ’ É ta t  q u i lu i  p e rm e ttra  e n fin  de re m p lir  
d ig n em e n t sa m ission. U  A v e n ir  enthousiasm a une p a rt ie  de la 
jeunesse frança ise. E n  B e lg ique  on a d m ira it Lam enna is ; quand  
B ruxe lles  e u t s u iv i l ’ exem ple de P aris , les ca tho liques s’u n ire n t 
a u x  lib é ra u x  p o u r c o n s titu e r le nouveau  gouve rnem en t et réd ige r 
la  c o n s titu t io n  la p lus avancée q u ’i l  y  e û t a lors en E u rope  ; elle 
d é liv ra  l ’ Ég lise  de l ’a u to r ité  de l ’É ta t ,  m ais en la issan t au 
clergé des tra ite m e n ts  honorab les payés p a r l ’É ta t.  L ’ Ir la n d a is  
O ’C onnell aussi p ro c la m a it son lib é ra lism e  d e va n t les Communes 
réform ées p a r la  lo i de 1832. Tous ces ca tho liques lib é ra u x  
c o m p ta ie n t su r l ’a p p ro b a tio n  du  pape e t ne dem anda ien t q u ’ à 
re p o rte r sur le Sain t-S iège l ’a tta ch e m e n t ju s q u ’alors tém o igné  
a u x  souverains.

La  p o lit iq u e  nouve lle  e ffraya  la  cou r rom a ine . Celle-ci 
a v a it  t ra v a il lé  depuis 1814, dans ses É ta ts  com m e a illeu rs , à 
effacer les traces de la  R é v o lu t io n  e t de l ’E m p ire  ; P ie V I I  y  
a v a it  consacré la  f in  de sa v ie , secondé p a r la  prudence 
du c a rd in a l C onsa lv i. A u  conclave de 1823, le  c o n f l i t  en tre  le 
ca n d id a t des souvera ins ca tho liques e t ce lu i des ze lan ti f i t  
é lire  Léon  X I I ,  d ’ab o rd  fa vo ra b le  à ces dern iers, pu is  assagi 
p a r la  résistance des gouvernem ents. I l  s’e fforça de ré v e ille r 
la  fe rv e u r des fidèles p a r le ju b ilé  de 1825, so lenn ité  depuis 
long tem ps inconnue , q u i in q u ié ta  M e tte rn ic h . P ie V I I I  ne f i t  
que passer sur le  trô n e  p o n t if ic a l (1829-1830), ju s te  le tem ps 
nécessaire p o u r accepter la  ré v o lu tio n  frança ise  de 1830. Le 
conclave de 1831 é lu t G régoire X V I  ; ce m o ine  hos tile  a u x  idées 
m odernes, q u i re ç u t la  t ia re  au m ilie u  des soulèvem ents de la  
R om agne, é ta it  réso lu  à m a in te n ir  l ’u n io n  de l ’Ég lise  avec les 
souvera ins con tre  les ré v o lu tio n s  e t les te n ta tiv e s  du  libé ra lism e .

C ependant Lam enna is , harcelé p a r une p a rtie  des ca tho liques, 
a v a it  suspendu la  p u b lic a tio n  de Y A ve n ir . P o u r reprendre  sa cam 
pagne e t ga rder ses co llabo ra teu rs  i l  lu i  fa l la i t  l ’a p p u i du  pape. 
E n  1832 Lam enna is , M o n ta le m b e rt e t L a co rda ire  p r ire n t donc le
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chem in  de R om e. G régoire  X V I  les a c c u e illit p a te rn e lle m e n t ; 
«M is, incapab le  de com prendre  les nouveautés hard ies de 
Lam ennais, i l  ré p o n d it p a r l ’ encyc lique  M ir a r i  vos. I l  y  con
dam na it l ’ in d iffé re n tism e  e t ses conséquences, p a r exem ple 
« cette  op in io n  absurde e t erronée, ou p lu tô t  ce tte  fo lie , q u ’ on 
d o it p rocu re r e t g a ra n t ir  à chacun la  lib e r té  de conscience » ; 
d  ré p ro u v a it « ce tte  lib e rté  de la  presse, la  p ire , q u  on ne pou rra  
jam ais assez exécrer e t m a u d ire  »; i l  a p p ro u v a it la  censure des 
hvres et b lâ m a it la  sépa ra tion  de l ’ É g lise  e t de 1 E ta t .  Cet 
exposé d o c tr in a l f u t  accom pagné de la  le ttre  d u  pape au clergé 
Polonais. A lo rs  que la  Po logne é ta it  célébrée p a r M o n ta le m b e rt 
comme le sym bo le  de l ’accord  en tre  le  ca tho lic ism e  e t la  lib e rté , 
M e tte rn ich  a v a it  fa i t  re m a rq u e r à G régoire  X V I  que le  clergé 
de ce pays sub issa it l ’ in flu e nce  de l ’ école dangereuse de 1 A v e n ir  ; 
aussi le b re f du  9 ju in  1832 a u x  évêques po lona is les m it - i l  
eri garde con tre  « quelques fa b r ica n ts  de ruse^ e t de mensonge 
ffu i) sous p ré te x te  de re lig io n , dans n o tre  âge m a lheu reux , 
lo ven t la  tê te  con tre  la  puissance lé g it im e  des princes ». Ce 
langage in d ig n a  Lam enna is  q u i, après quelques hés ita tions , 
Rompit d é fin it iv e m e n t avec l ’ É g lise . Ses d iscip les se so u m ire n t 
à Rome, e t, accablés p a r le  schisme de le u r chef, ga rdè ren t qu e l
l e  tem ps le silence.

Les censures du  pape n ’ a rrê tè re n t pas long tem ps u n  m ouve 
m en t conform e à l ’ e sp rit du  siècle. Dans b ien  des pays les ca tho 
liques, p o u r te n ir  tê te  à l ’ É ta t  p ro te s ta n t, re ve n d iq u è re n t la  
hberté  sans d ire  dans que l sens ils  e n tenda ien t ce m o t pres
tig ie u x . L a  Prusse d e v in t a ins i le th é â tre  d ’ u n  com ba t d o n t les 
oonséquences d e va ien t ê tre  durab les. L ’accord de 1821 en tre  
Ple V I I  e t F ré d é ric -G u illa u m e  I I I ,  p ra tiq u é  de p a r t e t d a u tre  
avec une égale bonne vo lo n té , a v a it  long tem ps m a in te n u  la 
Puix entre  le souve ra in  p o n tife  e t le ro i lu th é r ie n  ; m ais elle fu t  
^o u b lé e  p a r la  que s tio n  des m ariages m ix te s . U n  b re f p o n t i
fica l de 1830 p e rm e tta it ,  sous certa ines co n d ition s , 1 assistance 
Passive des p rê tres à la  cé lé b ra tio n  de ces un ions, e t le p a c i
fique Spiegel, archevêque de Cologne, fe rv e n t p a rtis a n  e 
\  a lliance du  trô n e  e t de l ’ a u te l, y  a v a it  obé i de façon a satis- 
J*ire le gouve rnem en t de B e rlin . M ais son successeur en , 
L ro s te -V isch e rin g , é ta it  u n  v ie u x  gen tilhom m e w estpha îen 
fi un caractère in fle x ib le , d ’une d é vo tio n  exaltee, incapab le  de 
ae p rê te r au  m o in d re  com prom is  q u and  la  re lig io n  é ta it  en jeu . 
, Ur les m ariages m ix te s  i l  se m o n tra  in tra n s ig e a n t. U n  v io - 
en t c o n flit  éc la ta  e n tre  lu i  e t les a u to rité s  prussiennes ; 1 a r
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chevêque fu t  a rrê té , enferm é dans une forteresse ; l ’ ém o tion  
fu t  v iv e  chez les peuples du  R h in , si a ttachés au ca tho lic ism e , si 
d é fian ts  envers les Prussiens p ro te s ta n ts , les n o u veaux  m aîtres 
du  pays. Le  clergé ca th o liqu e  de Prusse p r i t  fa i t  e t cause p o u r 
le  p ré la t, q u i re n co n tra  u n  ém ule dans l ’a rchevêque de Posen. 
Gœ rres, à M u n ich , re tro u v a  sa v ig u e u r de po lém is te  p o u r fu l 
m in e r con tre  la  pe rsécu tion  dans Y A tlm nasius, e t nom bre  de 
pam ph lé ta ires  lu i  f ire n t écho. Le  pape Grégoire X Y I  lu i-m êm e  
s’em pressa it de p ro te s te r con tre  le  tra ite m e n t in flig é  à l ’a rche
vêque de Cologne, e t sa p ro te s ta t io n  é ta it  répandue dans to u te  
l ’ A llem agne. M e tte rn ic h  s o u tin t d ’une m an iè re  d iscrète  R om e 
con tre  B e rlin . Le  v ie u x  ro i de Prusse ne s’ é ta it  engagé q u ’ à 
re g re t dans ce tte  b a ta ille  ; cependan t i l  ne v o u la it  pas recu le r 
n i  s’h u m ilie r . M ais F ré d é ric -G u illa u m e  IV  lu i  succéda b ie n tô t 
(1840) ; ce p rin ce  ro m a n tiq u e  jo ig n a it  à ses co n v ic tio ns  p ro tes
ta n te s  une  grande a d m ira t io n  p o u r l ’ Ég lise  rom a ine  ; i l  conc lu t 
b ie n tô t avec le  pape un  accord q u i, s a c r if ia n t D ro s te -V isch e rin g  
au  ré tab lissem en t de la  concorde, donna le siège de Cologne à un  
u lt ra m o n ta in  r ig id e , fo rm é  au sém ina ire  de M ayence.

C ette b a ta ille  d ra m a tiq u e  a v a it  secoué l ’ in e rt ie  du  clergé dans 
to u te  l ’A llem agne  e t re n d u  le ca tho lic ism e  p o p u la ire  parce q u ’ i l  
in v o q u a it la  lib e rté . L a  grande m é tropo le  ro m a ine  en G erm anie, 
M u n ich , d e v in t p lus  v iv a n te  que jam a is . Son U n iv e rs ité , dé jà  
i llu s tré e  p a r Gœrres e t D oe llinge r, a l la i t  recevo ir u n  n ouve l 
éc la t de l ’ enseignem ent de M œ hler. C e lu i q u ’ on a surnom m é 
le  B ossuet bavaro is  p a r ta it  de p rinc ipes  con tra ires  à ceux de 
son devanc ie r : a lors que Bossuet opposa it l ’im m u a b ilité  du  
ca tho lic ism e  a u x  v a r ia tio n s  des Églises p ro tes tan tes , M œ hler, 
in s t r u i t  p a r la  science p ro te s ta n te  e t in fluencé  p a r les écriva ins  
ro m a n tiq u e s , m o n tra  dans le  déve loppem ent c o n tin u  e t p ro 
gressif du  dogm e, envisagé chaque siècle sous u n  a u tre  aspect, 
la  source de l ’é te rne lle  jeunesse de l ’ É g lise  ca th o liqu e . Les doc
tr in e s  de l ’école de M u n ic h  p é n é trè re n t à V ienne , b ien  accue il
lies p a r les princesses bavaroises q u i d o m in a ie n t à la  cou r de 
l ’ em pereur F e rd in a n d . M ais le  v ie u x  clergé a u tr ic h ie n , d ’accord 
avec les hom m es au p o u v o ir , fa is a it de son m ie u x  p o u r ca lm er 
u n  zèle tro p  a rd e n t e t p ré v e n ir to u te  in n o v a tio n . U n  jeune  e t 
fo u g u e u x  d isc ip le  de Gœrres, l ’abbé B ru n n e r, a y a n t v o u lu  fo n d e r 
u n  jo u rn a l re lig ie u x , l ’a rchevêque de V ienne y  co n se n tit, à con
d it io n  q u ’on lu i s o u m e ttra it d ’ avance les m anuscrits  de tous  les 
a rtic le s  à p u b lie r p e n d a n t tro is  ans ; là-dessus B ru n n e r aban 
donna son p ro je t.
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E n  F rance, après la  co n d a m n a tio n  de Lam enna is  p a r le 
Pape, les ca tho liques  lib é ra u x  s’ é ta ie n t rem is de l ’a le rte  ; 
la  soum ission im m é d ia te  annoncée p a r ses d iscip les fa v o r is  
les dégagea d ’une s o lid a rité  co m p ro m e tta n te  avec le p lus ré ce n t 
ennem i de l ’Ég lise . L a co rd a ire  aborda  la  cha ire , e t sa v o ix  
é loquente se f i t  en tendre  à N o tre -D a m e  de P aris  e t dans les 
grandes v ille s  du  pays ; l ’apo logé tique  nouve lle , frém issan te  de 
Passion généreuse, pénétrée d ’ a m ou r p o u r la  F rance m oderne, 
a tt ira  les sym pa th ies  de tous  à l ’o ra te u r q u i, sous le fro c  du  
dom in ica in , appa ra issa it com m e u n  fils  du  x i x e siècle. U n  h is to 
rien  de ta le n t, O zanam , consacra ses cours de la  Soi’bonne à la  g lo 
r if ic a t io n  de l ’ Ég lise. B ie n tô t M o n ta le m b e rt m ena le p a r t i  ca tho - 
üque à l ’assaut con tre  le  m onopo le  u n iv e rs ita ire  ; la  C ham bre 
des pa irs  e n te n d it les défis lancés p a r le  « fils  des croisés » 
a» x  « fils  de V o lta ire  » ; m ais ce fu t  la  promesse générale de 
lib e rté  contenue dans la  C harte  de 1830 q u ’ i l  in v o q u a  p o u r 
assurer l ’ indépendance a u x  collèges ecclésiastiques. U n  grand  
jo u rn a lis te  q u i s’ essayait a lors à Y U nivers, Lou is  V e u illo t, 
te n a it aussi le  langage d ’u n  lib é ra l.

La  p lu p a r t des évêques frança is  h é s ita ie n t à p a tro n n e r une 
re ve n d ica tio n  présentée sous des form es con tra ires  à leurs 
c°u tum es. C ependant l ’u n  d ’eux, m o ins t im id e , P aris is , évêque 
de Langres, a lla  observer en B e lg ique  l ’usage que l ’ ép iscopat 
fa isa it de la  lib e rté . I l  y  tro u v a  sept écoles norm ales ca tho liques 
d ’in s titu te u rs , a lors que l ’ É ta t  n ’ en possédait pas une seule, 
de no m b re ux  collèges su rve illés  p a r les p ré la ts , e n fin  l ’U n i-  
v ersité ca th o liq u e  de M alines, transfé rée  ensu ite  à L o u v a in , 
fo ye r in te lle c tu e l e t s c ie n tifiq ue  dé jà  célebre. Paris is  re v in t 
eonvaincu, a p p ro u va  désorm ais la  cam pagne de M o n ta le m b e rt 
e t p u b lia  ’ses Cas de conscience (1847), où to u te s  les lib e rté s  
Modernes, m a lg ré  des réserves doc trina les , é ta ie n t acceptées 
dans la  p ra tiq u e .

Les mêmes tendances a p p a ru re n t en Ita lie . U n  p h ilo - 
s°phe grave e t que lque  peu obscur, que ses am is o n t vénéré 
c°m m e u n  sa in t, R o sm in i, ne se bo rna  p o in t à chercher une 
doc trine  q u i, en ra je u n issa n t la  Somme de sa in t Thomas, m e t t ra it  
d accord la  fo i e t la  ra ison  : dans u n  l iv re  audac ieux  i l  dénonça 
fa *  cinq p laies de l ’Ég lise  (1832), c ’ est-à -d ire  l ’abîm e séparan t 
,e peuple du  clergé, l ’ ignorance des prê tres, la  désun ion  des 
ôvêques, l ’ ingérence d u  p o u v o ir  c iv i l  dans le u r ch o ix , e n fin  sa 
tu te lle  oppressive su r les biens de l ’ Église. P atrio te^ a rd e n t, 
L o s m in i p ro u va , com m e les S ilv io  P e llico  e t les M anzon i, que  les
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ca tho liques  ita lie n s  a sp ira ie n t à l ’ indépendance de le u r pays. 
B eaucoup p lus g rande  fu t  la  p o p u la r ité  de l ’abbé G io b e rti : 
l ’a u te u r du  P rim a to , l ’apo log iste  d ’une con fédé ra tion  ita lie n n e  
présidée p a r le pape réc lam a la  ré fo rm e  re lig ieuse avec une 
v ig u e u r com parab le  à celle de Lam enna is , du  Lam enna is  de 
Y A ve n ir.

I I I .  —  LE  D ÉVELO PPEM EN T D E  L ’ULTRAM O NTA
N IS M E  K

Si le lib é ra lism e  re n c o n tra it dans le clergé de nombreuses 
résistances, l ’u ltra m o n ta n is m e  y  gagna une tro u p e  de pa rtisans  
de p lus en p lus com pacte. Les évêques de l ’ancienne généra tion , 
fébron iens a llem ands, joséphistes a u tr ich ie n s , ga llicans f ra n 
çais, d is p a ru re n t en tre  1830 et 1848, en m êm e tem ps que les 
v ie u x  théo log iens ga llicans, to u jo u rs  p rê ts  à b a ta il le r  p o u r les 
op in ions tra d it io n n e lle s . P a rm i les p ré la ts  q u i le u r succédaient, 
p lus ieurs  a d o p tè re n t les idées favo rab les au p o u v o ir  i l l im ité  
du  Saint-S iège. Ce n o u ve l e sp rit p é n é tra it e t v iv i f ia i t  to u te s  les 
sciences sacrées ; en m ora le , p a r exem ple, i l  s u b s titu a it  au r ig o 
rism e des anciens confesseurs la  d o c tr in e  p lus la rge , p lus douce 
d ’A lphonse  de L ig u o r i. E n  F rance, la  théo log ie  avec Gousset, 
le d ro it  canon avec B o u ix , la  l itu rg ie  avec D om  G uéranger, 
l ’ h is to ire  ecclésiastique avec R o h rbache r coopéra ien t à la 
ru in e  d u  ga llican ism e. Le  bas clergé se m o n tra  p lus empressé 
que l ’ép iscopat, d o n t i l  sub issa it la  d o m in a tio n  pa rfo is  ty ra n -

I. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux livres cités p. 171 et 176, ajouter Heimbucher, 
Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche, 2e éd. (Paderborn, 1907-1908, 
3 vol. in -8 °). La collection française commencée en 1924, Les ordres religieux (Paris, 
in -8 °), et qui est en cours de publication, se compose de monographies anonymes 
courtes, mais précises, et pourvues de bibliographies. Sur les questions juridiques, 
voir Nourrisson, Histoire légale des congrégations depuis 1789 (Paris, 1928, 2 vol. in-8 °). 
—  Sur les Jésuites, consulter le tableau d’ensemble du P. Campbell, The Jesuils} t. I I  
(Londres, 1921, in-8 °). Cet ordre, le plus important pour l ’histoire générale, a fa it 
rédiger au x x e siècle par quelques-uns de ses membres des ouvrages très documentés 
sur la vie de ses principales provinces. Citons, pour la période antérieure à 1848, Bur- 
nichon, La Compagnie de Jésus en France, Histoire d'un siècle 1814-1914, t. I à I I I  
(Paris, 1914-1919, 3 vol. in -8 °) ; Tacchi-Venturi, Storia délia compagnia d i Gesù in  
Jlalia (Rome, 1910-1922, 2 vol. in-4°) ; B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in  den Ländern 
deutscher Zunge, t. I I  (Fribourg-en-Br.f 1927, in -8 °); Rafael Pérez, La compaTiia de J esüs 
en Colombia (Valladolid, 1896-1898, 3 vol. in-8 °) et, du même, La compaiiia de Jesüs 
en Repûblica Argentina (Barcelone, 1901 ; in-8 °) ; Thomas Hughes, History of the Society 
of Jesus in  North-America (Londres, 1907-1917, 4 vol. in -8 °), etc. —  Sur les thau
maturges hérétiques de cette époque, au livre vigoureux et ironique d ’Erdan, La 
France mystique (Paris, 1855, in -8 °), il faut joindre l ’étude précise de Maurice Garçon, 
Vintras hérésiarque et prophète (Paris, 1927, in-8 °)t
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nique. Le  C oncorda t de B o n a p a rte  a v a it  p lacé dans les cam 
pagnes 30.000 desservants que les évêques n o m m a ie n t e t ré vo 
qua ien t à le u r gré. Comme l ’ É ta t  les a b a n d o n n a it au p o u 
v o ir  a rb itra ire  de leurs p ré la ts , beaucoup se to u rn è re n t vers 
Rome où ils  p o u rra ie n t désorm ais en appeler.

Le  prestige de la  papau té , l ’ a rdeu r de ses fils  v a lu re n t au ca tho 
lic ism e des recrues de m arque , ju sque  dans ce tte  Russie où  1 E ta t  
in te rd is a it a u x  su je ts nés o rthodoxes de q u it te r  l ’ Eg lise  offic ie lle . 
Joseph de M a is tre , p e n dan t son sé jour à S a in t-P é te rsbou rg , a idé 
p a r u n  jé su ite  b re to n , le  P. R ozaven, c o n tr ib u a  fo r te m e n t à 
gagner quelques grandes dames, la  comtesse R ostopch ine  e t 
Mme S w etch ine q u i, p lus ta rd  fixée  à P aris , f i t  de sa m aison le  
centre du  p a r t i ca th o liqu e  frança is . E n  Suisse H a lle r, l ’ a u te u r 
de la  R estauration de Vautorité , obé issant à la  log ique  de ses 
conv ic tions , déserta le  p ro te s ta n tism e  p o u r l ’ É g lise  de l ’a u to 
r ité . E n  A llem agne  la poésie e t l ’ a r t  a t t ir a ie n t  les ro m a n 
tiques  vers  la  re lig io n  des grandes cathédra les e t des belles 
hagiographies ; V ienne  fu t  u n  fo y e r de conversions, grâce à 
l ’a c t iv ité  d ’u n  p u issan t pêcheur d ’hom m es, H o fbaue r, q u i a v a it  
réorganisé l ’ o rd re  des R édem ptoris tes . O n y  v i t  des néo
phytes com m e F rédé ric  Schlegel, Zachanas W e rn e r, ancien 
d ram atu rge  devenu p rê tre , q u i prêcha dans la  cap ita le  pen d a n t 
le congrès de 1815. D ’ au tres se la issa ien t persuader à R om e, 
éblouis p a r la  beauté et p a r la  g randeu r de la  V il le  S a in te  : la  p lu - 
p a rt des Nazaréens, venus p o u r y  é tu d ie r la  p e in tu re , se f ire n t 
catho liques ; c ’ est là  éga lem ent que H u r te r , l ’h is to r ie n  d In n o 
cent I I I ,  e n tra  dans l ’ É g lise  rom a ine . E n  G rande-B re tagne , u n  
des p lus v ig o u re u x  défenseurs de l ’ang lican ism e, c o n d u it p a r 
scs études à reconna ître  dans le  ca tho lic ism e  la  v é r ita b le  t r a 
d it io n  chré tienne , f in i t  p a r se c o n v e rt ir  en 1845 : le  fu tu r  ca r
d in a l N ew m an  tro u v a , com m e M œ hler, dans le  concept du  
déve loppem ent p rogressif du  dogme, la  base d une apo logé tique  
renouvelée. A  ces conquêtes précieuses p o u r 1 a p o s to la t Rom e 
en a jo u ta  beaucoup d ’au tres d ’une source m oins pure , q u i ava ie n t 
pou r m o tifs  l ’ in té rê t, la  m ode ou l ’e sp rit de conservatism e social.

E lle  re tro u v a  les in s tru m e n ts  nécessaires à sa propagande 
en fa v o r is a n t la  re s ta u ra tio n  des ordres re lig ie u x . Le  p lus im p o r
ta n t  fu t  la  célèbre C om pagnie  q u i, depuis sa naissance, a v a it  
soulevé dans tous  les pays ca tho liques  des haines e t des en th o u 
siasmes éga lem ent passionnés. P ie  V I I  ré ta b lit  en 814, peu 
après sa ren trée  de c a p tiv ité , l ’ o rd re  q u ’u n  de ses prédécesseurs 
a v a it supp rim é  ; ce tte  ré su rre c tio n  fu t  fê tée p a r une grande
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cérém onie en p le ine  R om e, au Gesù, d e va n t une cen ta ine  de 
Pères d o n t les p lus jeunes a va ie n t so ixan te  ans. M a lgré  la  suj)- 
pression ordonnée en 1774, la  C om pagnie  a v a it p u  subsister 
obscurém ent en Russie, grâce à l ’a p p ro b a tio n  d iscrè te  des 
successeurs de C lém ent X I V  e t à la  to lé rance  dédaigneuse de 
C atherine  I I  e t de ses h é ritie rs . M ais le  fa it  mêm e de sa re s tau 
ra t io n  o ffic ie lle  re n d it l ’o rd re  suspect au ts a r ; A le xa n d re , m écon- 
te n t de v o ir  les jésu ites co m b a ttre  la  Société b ib liq u e , pu is 
cédan t à l ’in to lé ra n ce  cro issante q u i m a rq u a it le  tem ps d ’A ra k * 
tchéev, le u r in te rd it  la  résidence dans sa ca p ita le  e t b ie n tô t 
les chassa de son em p ire  (1820). Ce ne fu t  p o in t u n  m a lh e u r 
p o u r la  C om pagnie : 358 Pères expulsés de Russie a llè re n t p o rte r 
les tra d it io n s  anciennes dans les couvents nouveaux  q u i s’ou 
v ra ie n t p a rto u t. L ’exem pla donné à R om e fu t  a u ss itô t s u iv i dans 
to n te  l ’ I ta lie , E n  Espagne, dès 1815, F e rd in a n d  V I I  rappe la  
les Jésuites que Charles I I I  a v a it chassés. Le  P o rtu g a l le u r 
dem eura p lus long tem ps fe rm é ; m ais don M igue l les f i t  re n tre r
(1829), e t les p e tits -e n fa n ts  de P om ha l fu re n t les prem ie rs  à les 
saluer. E n  F rance, où u n  p e t i t  groupe a v a it  subsisté sous d ive rs  
déguisem ents p e n dan t 1 E m p ire , les B ourbons n ’ osèrent p o in t 
les ré ta b lir  p a r u n  décre t o ffic ie l ; en fa it ,  les Jésuites ro u v r ire n t 
leurs couvents, e t quelques-uns de leurs collèges, en p a r t ic u lie r  
ceux de M on trouge  e t de S a in t-A cheu l, d e v in re n t très  v ite  
célèbres. E n  A n g le te rre , où les ca tho liques  re d o u ta ie n t q u ’i l  ne 
d if fé râ t le u r ém anc ipa tion , le re to u r des Jésuites fu t  ta r d i f  ; i l  
f u t  ra p ide  a u x  É ta ts -U n is , où B oston  re ç u t (1825) u n  évêque 
jésu ite . Ils  s’in s ta llè re n t n o m b re u x  en A u tr ic h e  quand  M e tte r- 
U ich, renonçan t a ses anciens pré jugés, eu t laissé p ro m u lg u e r u n  
décre t d a u to r is a tio n . E n  A llem agne, en Suisse, les régions ca th o 
liques les a c c u e illire n t aussi, m a lg ré  la  répugnance de leurs 
vo is ins  p ro tes tan ts .

Les au tres congrégations d ’hom m es re p a ru re n t, e t de n o u 
velles s’y  a jo u tè re n t. R evenu  dans u n  pays, u n  o rd re  é te n d a it 
b ie n tô t ses conquêtes à d ’autres. L a  cong réga tion  du  M o n t 
Cassin ressuscita les bénéd ic tins  non  seu lem ent en Ita lie , 
mais en B av iè re , e t p lus ta rd  des bénéd ic tins  bavaro is  a llè re n t 
fo n d e r u n  é tab lissem ent a u x  É ta ts -U n is  ; u n  des chefs les p lus 
a c tifs  de f  u ltra m o n ta n is m e  en F rance, Guéranger, les in s ta lla  
dans la  m aison de Solesmes. Laeo rda ire  se re n d it  en Ita lie  
p o u r chercher l ’a u to r is a tio n  de ro u v r ir  dans son pays les cou
ve n ts  des dom in ica ins  ; ce fu re n t des m oines carlis tes chassés 
d ’ Espagne q u i re s ta u rè re n t le  C arm el en F rance. Q u a n t aux
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congrégations de fem mes, q u e lle s  fussen t co n te m p la tive s  
0u enseignantes ou cha ritab les , e lle p u llu lè re n t depuis 1814 
dans tous les pays ca tho liques. G régoire X V I ,  l ’ancien  m oine, 
encouragea aussi la  naissance des associations pieuses, O b la ts  
de la  S ain te  V ierge, O b la ts  de sa in t A lphonse  de L ig u o r i, 
A do ra trices  perpétue lles du  S a in t-S aerem ent. Ce n ’é ta ie n t p lus 
comme a u tre fo is  les fa m ille s  q u i im p o sa ie n t à leurs en fants 
1 entrée dans les m onastères ; c’ é ta ie n t des voca tions  spon
tanées ou to u t  au m oins lib res  q u i grossissaient chaque jo u r  
^ e ffe c tif des congrégations. B ie n  rares é ta ie n t les ca tho liques  
disposés à re g re tte r que le  progrès du  clergé ré g u lie r n u is ît 
dans p lus ieurs pays au  re c ru te m e n t du  clergé séculier.

N on  m oins g rand , p a rtic u liè re m e n t en F rance, f u t  le  succès 
des associations fondées p a r l ’e ffo rt com biné des ecclésiastiques 
e t des la ïques. L a  C ongrégation , fo rm ée a v a n t 1815 p a rm i les 
anciens élèves des jésu ites, se déve loppa sous la  R e s ta u ra tio n  
Çt, sans a tte in d re  à la  puissance re d o u ta b le  que lu i  a tt r ib u a ie n t 
*es pub lic is tes  lib é ra u x , fo u rn it  u n  cadre com m ode a u x  p a r
tisans de l ’u n io n  du  trô n e  e t de l ’ au te l. A près 1830, les Confé
rences de sa in t V in c e n t de P au l, jo ig n a n t l ’a c tio n  re lig ieuse à 
1 ac tion  ch a rita b le , s’o rgan isè ren t dans tou tes  les v ille s  de 
quelque im p o rta n ce . L a  P ro p a g a tio n  de la  F o i, née à L y o n  
f t  répandue peu après dans to u te  l ’ E u rope , a l la i t  c o n tr ib u e r 
a la renaissance des m issions ca tho liques  dans les au tres pa rties  
du m onde.

Les ca tho lic ism e  a ins i ra je u n i v is a it  à co n q u é rir à la  fo is  les 
basses in s tru ite s  e t le  peuple. A  tous i l  o ff ra it  des dévo tions  
nouvelles, des m irac les nouveaux. C eux-ci, fro id e m e n t accue illis  
Pur les théo log iens du  x v m e siècle, re tro u v a ie n t créance et 
P opu la rité  dans une géné ra tion  bouleversée p a r les castastrophes 
ré vo lu tio n n a ire s , hab ituée  p a r le  ro m a n tism e  à chercher p a r
to u t  le m ys té rie u x , l ’ in e xp liq u é , à su iv re  le  se n tim e n t p lu tô t  
qpe la  ra ison. E n  A llem agne, les m irac les tru q u é s  du p rince  de 
nfohenlohe sou levèren t a u ta n t d ’ém o tion  que les v is ions de 
C atherine E m m e r ic h ; en F rance, le curé d ’A rs  ne fu t  pas seu- 
®ment considéré com m e u n  sa in t, à q u i l ’on  v o u la it  se confesser, 

d a p p a ru t b ie n tô t com m e u n  th a u m a tu rg e . L a  bourgeois ie 
yançaise dem eura sceptique ju s q u ’ en 1848, sans p rê te r a tte n - 

Lon  aux  p rem ie rs  réc its  des a p p a ritio n s  de la  S a le tte  (1846) ; 
la bourgeoisie a llem ande p r i t  une p a r t a c tive  aux  grands cor- 
te ges q u i a llè re n t ado re r la  S a in te  T u n iq u e  de T rêves (1844).
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IV . —  LE  C A TH O LIC IS M E  EN  RUSSIE E T  P IE  I X  L

Les ca tho liques , ja d is  persécutés dans les pays p ro te s ta n ts , 
y  jo u issa ien t d ’une c o n d itio n  p lus douce grâce a u x  progrès de 
l ’ e sp rit de to lé rance  e t à l ’a lliance  de to u te s  les confessions ch ré 
tiennes con tre  le p é r il ré v o lu tio n n a ire . Ceux d ’ A n g le te rre  et 
d ’ Ir la n d e  p ro f itè re n t p a rtic u liè re m e n t de ces tendances n o u 
ve lles ; ceux de Prusse, à p a r t le  c o n f l i t  avec l ’a rchevêque de 
Cologne, fu re n t tra ité s  avec égards p a r F ré d é ric -G u illa u m e  I I I ,  
e t m êm e avec a ffe c tio n  p a r F ré d é ric -G u illa u m e  IV . Ceux 
d ’A m é riq u e  m ire n t à p ro f it  le rég im e de dém ocra tie  lib é ra le  
im p la n té , désorm ais dans tou tes  les p a rties  des É ta ts -U n is . A u  
M assachusetts, p a r exem ple, l ’ É ta t  p u r i ta in  p a r excellence, 
l ’ Ég lise rom a ine  p u t s’ organ iser sans d iff ic u lté  sous la  d ire c tio n  
de deux hom m es rem arquab les, deux F rança is , M a tig n o n  e t le 
fu tu r  c a rd in a l de Cheverus.

Dans l ’ E u rope  o rien ta le , au co n tra ire , le ca tho lic ism e  se 
h eu rta  au p o u v o ir  despo tique  des R om anov. A le xa n d re  I er 
a v a it  te n u  tê te  p lus  d ’une fo is  à l ’ Ég lise rom a ine . C ependant 
ce souvera in  fle x ib le  e t fu y a n t n ’ e n le va it ja m a is  to u t  espoir 
à ceux q u i t ra ita ie n t  avec lu i  ; i l  laissa m êm e e n tre v o ir  que lque 
sym p a th ie  p o u r ce tte  u n io n  des Églises grecque e t rom a ine  
q u i est demeurée un  p ro je t cher a u x  papes. On a p ré tendu , 
sans ra isons b ien  solides, q u ’i l  a u ra it  songé dans ses dern iers 
jo u rs  à se fa ire  ca tho lique . R ie n  de p a re il chez N ico las I er : 
ra t ta c h e m e n t à l ’ Ég lise  grecque é ta it  chez lu i inséparab le  de 
l ’a tta ch e m e n t à l ’ o rd re  ; dans la  tr ilo g ie  q u i résum a sa p o lit iq u e , 
« a u to c ra tie , na tiona lism e , o rth o d o x ie  », le  tro is iè m e  te rm e  
n ’est pas le m oins im p o rta n t. D ’a illeu rs  la  ré v o lu tio n  de Pologne, 
où ta n t  de p rê tres fu re n t com prom is, lu i  f i t  con fondre  ca th o 
lic ism e et po lon ism e dans une a n tip a th ie  com m une. I l  re n o u 
ve la  e t f i t  a p p liq u e r l ’ in te rd ic tio n , p o u r to u t  Russe o rthodoxe , 
de q u it te r  son Église, p o u r to u t  p rê tre  d ’une a u tre  re lig io n , 
de fa ire  des prosé lytes chez les o rthodoxes. N o n  co n te n t de 
défendre sa confession, le ts a r te n a it  à lu i  assurer des conquêtes. 
Chez les R uthènes i l  v o y a it ,  à côté des o rthodoxes, les U n ia tes , 
vo is ins de l ’ Église russe p a r les r ite s , m ais ca tho liques p a r l ’obéis-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Le livre essentiel sur les affaires de Russie est celui du 
P. A. Boudou, S. J., Le Saint-Siège et la Russie, t. I :  1814-1847 (Paris, 1922, in -8 °). 
Sur les débuts de Pie IX , et sur la capitale des papes en général, voir Fernand Hayward, 
Le dernier siècle de la Rome pontificale, t. I I  : 1814-1870 (Paris, 1928, in-16) ; le 
P. Raffaele Ballerini, Les premières pages du pontificat de Pie IX  (Rome, 1909, in-4°).
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sance au pape ; le  m ilie u  lu i  p a ru t p rop ice  à l ’œ uvre de russ i
fica tio n . I l  tro u v a  u n  a u x ilia ire  p ré c ie u x  dans l ’ évêque u n ia te  
Siémeszo q u i, avec une persévérance hab ile , m o d ifia  peu à peu 
^ a d m in is tra t io n , l ’enseignem ent, les coutum es, la  l itu rg ie  de son 
Église, en les ra p p ro c h a n t de ce q u i e x is ta it chez les orthodoxes. 
A in s i f u t  préparé  l ’acte p a r leque l les tro is  évêques un ia tes p ro 
c lam a ien t le u r  ra tta c h e m e n t à l ’Ég lise russe ; le  bas clergé se 
résigna ou f u t  dom p té  ; le  peuple, composé en m a jo r ité  de serfs, 
laissa fa ire  ses p rê tres (1839).

O n ne p o u v a it se co m p o rte r a ins i avec les ca tho liques la tin s , 
assez n o m b re ux  dans la  Russie occ identa le  e t m a îtres  de to u te  
la  Pologne. Le  ts a r  s’ a p p liq u a  du  m oins à ré d u ire  au  s tr ic t  
nécessaire leurs re la tio n s  avec R om e : le  m é tro p o lita in  des 
ca tho liques de Russie, l ’archevêque de M o h ile v , d e v ie n d ra it 
une sorte  de p a tr ia rc h e  soum is à l ’em pereur ; on a u ra it soin 
de con fie r ce tte  charge à des p ré la ts  com m e l ’honnête  e t p a i
sib le S iestrzencew icz q u i, de 1782 à 1831, a v a it  obéi à tou tes  les 
vo lon tés des tsars. E n  Pologne, les évêques m o rts  ou d é fa illa n ts  
é ta ie n t depuis 1832 rem placés « p ro v iso ire m e n t » p a r des a d m i
n is tra te u rs  sans prestige  e t sans force, que les chap itres  p ro p o 
sa ien t au  ch o ix  du  gouvernem ent. G régo ire  X Y I  f i t  p reuve 
d ’une longue pa tience  envers le p u issan t em pereur q u i sa va it si 
b ien  dé fendre l ’ o rd re  socia l con tre  la  ré v o lu tio n . C ependant i l  
f in i t  p a r p ro te s te r p u b liq u e m e n t, en 1842, dans une a llo c u tio n  
consis to ria le  q u i f i t  g rand  e ffe t dans tous  les pays, p récisém ent 
parce q u ’elle v e n a it d ’u n  p o n tife  peu disposé à fro isser les sou
vera ins. Le  ts a r q u i re d o u ta it la  p u b lic ité , q u i ne v o u la it  pas 
s’a t t ir e r  la  ré p ro b a tio n  des classes élevées, ré so lu t de regagner 
Grégoire X V I .  L u i-m ê m e  v in t ,  chose inou ïe , rend re  v is ite  au 
pape (décem bre 1845). De longs pou rpa rle rs  a b o u tire n t au con
co rda t de 1847. R om e o b t in t  une entente  p réa lab le  des deux 
puissances p o u r le  ch o ix  des évêques, la  n o m in a tio n  p rocha ine  
de p ré la ts  a u x  sièges vacan ts  de Pologne, 1 extens ion  de 1 a u to 
r ité  diocésaine des évêques. N ico las refusa, p a r con tre , de re ve n ir 
sur la  suppression de l ’ Ég lise u n ia te  ; i l  exigea 1 agrém ent de 
l ’a u to r ité  c iv ile  p o u r to u te s  les n o m in a tio n s  dans les sém inaires, 
e t m a in t in t  son veto con tre  l ’ in s ta lla t io n  à poste  fixe  d un  
nonce du  pape en Russie. M a lg ré  ces réserves, le  co nco rda t 
en tre  R om e e t S a in t-P é te rsbou rg  fu t  considéré com m e u n  n o u 
veau succès p o u r la  papau té  (1847).

L ’avènem en t de P ie  I X  en 1846 donna au ca tho lic ism e  
lib é ra l une force e t une p o p u la r ité  irrés is tib les . I l  a v a it, à la  d i f 
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férence de son prédécesseur Grégoire X V I ,  le  p restige  phys ique  
e t le  charm e personnel. Sa b ie n ve illa n ce  p o u r tous, quelques 
ré form es dans ses É ta ts , l ’a m n is tie  q u ’ i l  accorda a u x  condam 
nés p o lit iq u e s  sem blè ren t ju s t i f ie r  sa ré p u ta tio n  dé jà  ancienne de 
lib é ra l. C erta ins ca tho liques  réac tionna ires  s’in q u ié tè re n t, p a r 
lè re n t d ’u n  nouveau  C lém ent X IV .  M e tte rn ic h  s’écria : « J ’avais 
to u t  p ré vu , sauf u n  pape lib é ra l. » P a r con tre , dans le m onde 
e n tie r les ca tho liques  nova teu rs , les hom m es q u i so u h a ita ie n t 
la  ré c o n c ilia tio n  e n tre  l ’Ég lise  e t le  siècle, e t m êm e beaucoup 
de non -ca tho liques  à l ’âme re lig ieuse conçu ren t p o u r P ie  I X  
u n  enthousiasm e sans bornes. L ’encyc lique  de novem bre  1847 
renouve la , i l  est v ra i,  les condam na tions  des p o n tifes  précé
dents con tre  les sociétés secrètes e t le  com m un ism e, con tre  
l ’ in d iffé re n tism e  e t la  d o c tr in e  d u  progrès ; m ais on  ne v o u lu t 
pas y  a tta c h e r d ’im p o rta n ce . O n pré fé ra  chercher la  pensée 
d u  pape dans l ’o ra ison funèbre  d ’O ’ C onnell, m o r t  en I ta l ie  ; un  
m o ine  é loquen t, le  P . V e n tu ra , y  célébra l ’a llia n ce  du  c a th o li
cism e e t de la  lib e rté . L ’im m ense p o p u la r ité  de P ie  I X  a lla it  
assurer à l ’Ég lise  le  respect des peuples p e n d a n t les ré v o lu tio n s  
de 1848.

La religion

V. —  LE  P R O TE S T A N TIS M E 1.

L a  m u lt ip l ic ité  des groupes confessionnels empêcha lo n g 
tem ps le p ro te s ta n tism e  de p rend re  le m êm e caractère  in te rn a 
t io n a l que le ca tho lic ism e . N éanm oins chez les p ro te s ta n ts  
aussi les grands couran ts  d ’idées fra n ch issa ie n t les fro n tiè re s  ; 
là  aussi u n  ré v e il se p ro d u is a it, accom pagné de v ifs  débats 
en tre  conserva teurs e t nova te u rs .

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —— Fr. Lichtenberger, Histoire des idées religieuses en 
Allemagne (Paris, 1873, 3 vol. in -8 °), ouvrage ancien, mais encore u tile ; Fr. Uhlhorn, 
Geschichte der deutsch-lutherischen Kirche, 1517-1910 (Leipzig, 1911, 2 vol. in-8 °) ; 
Erich Fœrster, Die Entstehung der preussischen Landeskirche unler Friedrich-Wilhelm 111 
(Tübingen, 1905-1907, 2 vol. in-8 °), approfondi ; Georges Goyau, L ’Allemagne religieuse. 
Le protestantisme (Paris, 1898, in -8 °) ; W. L. Mathieson, Church and Reform in  Scotland, 
a Historyfrom 1797 lo 1843 (Glasgow, 1916, in -8 °), et, du même, English Church Reform 
(Londres, 1924. in-8 °) ; Galichet, L ’Église anglicane et l ’État (Paris, 1909, in-8 °) ; Bri- 
lioth, The Anglican revival (Londres, 1925, in -8 °); Piette, La réaction wesleyenne dans 
l ’évolution protestante (Bruxelles, 1925, in-8 °) ; Georges Goyau, Une Ville-Église, Genève 
(Paris, 1919, 2 vol. in-12) ; Léon Maury, Le réveil religieux dans l ’Église réformée à 
Genève et en France (Paris, 1892, 2 vol. in -8 °) ; Ch. Th. Gérold, La Faculté de théologie et 
le séminaire protestant de Strasbourg (Strasbourg, 1923, in -8 ° ; fascicule 7 des « Études 
d ’histoire et de philosophie religieuses » publiées par la Faculté de théologie protes
tante de Strasbourg), étude importante pour la connaissance des relations religieuses 
entre la France et l'Allemagne protestantes; Birkbeck, Russia and the English Church, 
t. I  (Londres, 1895, in-8 °).
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E n  A llem agne, la  ré a c tio n  con tre  le  siècle des « lum ières », 
de VA u fk lä ru n g ,  é ta it  aussi fo r te  chez les p ro te s ta n ts  que chez 
les ca tho liques. E lle  engendra une école conse rva trice , p o lit iq u e  
a u ta n t que re lig ieuse, q u i re ch e rch a it l ’u n io n  de l ’ Ég lise e t de 
l ’ É ta t  con tre  l ’ in c ré d u lité  ; m ais e lle  p ro d u is it  aussi une école 
libé ra le , fa is a n t appe l au s e n tim e n t re lig ie u x , à la  fo i q u i m e t 
l ’ in d iv id u  en co m m u n ica tio n  avec D ieu . L a  p rem iè re  école d e va it 
p rospérer en Prusse, dans ce pays de l ’a u to r ité , à l ’époque où 
la  po u rsu ite  con tre  íes « démagogues » é ta it  u n  des p rin c ip a u x  
soucis du  gouvernem ent. Ce f u t  le tem ps de la  «nouve lle  o r th o 
dox ie  », h o s tile  à to u t  ce q u i é ta it  suspect d ’ in d iv id u a lism e . 
E lle  a u ra it  dû  être  odieuse a u x  p lus a c tifs  des p ro te s ta n ts  p ru s 
siens, a u x  p ié tis tes , pu isque  le u r m a ître  Spener a v a it  exa lté  la  
p ié té  in té rie u re , la  fo i du  ch ré tie n  a d o ra n t D ieu  sans s’in q u ié te r 
des tra d it io n s  confessionnelles ; m ais la  ha ine  de l ’ ir ré lig io n  ra llia  
les p ié tis tes  à l ’ o rth o d o x ie  o ffic ie lle , e t leurs groupes fo r te m e n t 
organisés s e rv ire n t une p o lit iq u e  d ’ex trêm e  d ro ite . U n  jo u rn a 
lis te  q u ’ on a com paré à Lou is  Y e u illo t, H engstenberg , fonda  
an 1827 la  Gazette évangélique, e t tous  les hom m es suspects 
de t ié d e u r re lig ieuse ou de lib é ra lism e  fu re n t dénoncés p a r ce 
grand  in q u is ite u r  bénévole, très  a tta ch é  au gouve rnem en t 
prussien.

L ’a u tre  école a v a it  son m a ître  dans S chle ierm acher. Ce 
théo log ien  sa va n t e t p ie u x , q u i v o u la it  u n ir  les lum iè res de 
la ra ison  à la  fe rv e u r du  se n tim e n t ch ré tien , n ’a d m e tta it pas 
que l ’Ég lise  d û t  re c o u r ir  au bras sécu lier ; i l  repoussa de son 
m ie u x  les te n ta tiv e s  con tinue lles  p a r lesquelles la  bu reau 
c ra tie  prussienne ch e rch a it à d o m in e r com p lè tem en t évêques et 
pasteurs lu th é rie n s . F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  é ta it  g rand  p a r t i 
san de l ’u n io n  des Églises p ro tes tan tes  ; i l  im posa u n  accord 
aux  lu th é rie n s  e t a u x  ré form és, le u r f i t  ad o p te r une litu rg ie  
com m une fo rm u lé e  dans un  recue il o ffic ie l, m a lg ré  les scrupules 
de S ch le ie rm acher e t de ses élèves. L a  grande m a jo r ité  d u  
peuple  prussien s’ in c lin a  sans p ro te s ta tio n  d e va n t la  v o lo n té  
du  ro i. Le  ph ilosophe  respecté de la  jeunesse u n ive rs ita ire , 
H egel, n ’ a v a it - i l  p o in t enseigné l ’a lliance  nécessaire de 1 Eglise 
et de l ’ É ta t  ? . . . .

E n  G rande-B re tagne  l ’ang lican ism e c o n tin u a it sa v ie  p a i
sib le  d ’ É g lise  é ta b lie , o ffic ie lle , r ich e m e n t dotée p a r le  ro i e t 
le P a rle m e n t. Le  m in is tè re  to r y  f i t  Ämter p a r les Communes u n  
m ill io n  de liv re s  en 1818, pu is  500.000 liv re s  en 1819, p o u r cons
tru ire  de n o u ve a u x  lie u x  de p riè re  a ttr ib u é s  au Church. A  la
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m o r t de Georges I I I ,  su r les 27 évêques anglicans de l ’A n g le 
te rre  e t du  pays de Galles, 11 é ta ie n t nobles, 11 a v a ie n t été 
précepteurs dans des fa m ille s  nobles, 5 se tro u v a ie n t un is  p a r 
des liens d ’a m itié  ou de pa tronage  avec l ’ a ris to c ra tie . Les 
c le rgym en, recru tés p a rm i les fils  de la  noblesse ru ra le  ou de 
la  bourgeois ie aisée, v iv a ie n t com m e les squires, p rê ch a n t à 
leurs  paroissiens la  v ie  décente, l ’o rd re , la  fré q u e n ta tio n  des 
offices. M ais ce tte  É g lise  protégée p a r l ’É ta t  s u b it les consé
quences des tra n s fo rm a tio n s  p o lit iq u e s  de l ’É ta t  lu i-m êm e. 
E lle  fu t  ob ligée d ’accepter la  lib e rté  re lig ieuse com plè te  accordée 
a u x  d issidents en 1828, e t a u x  ca tho liques  en 1829. Son a lliance  
avec les to r ie s  co n tre  la  ré fo rm e  é lectora le  suscita dans le  peuple 
de v ives  colères ; en 1832, les évêques m em bres de la  C ham bre 
des lo rds  fu re n t hués ; à B r is to l, une ém eute saccagea le pa la is 
épiscopal.

On p u t c ro ire  que le P a rle m e n t ré fo rm é  se ra it très  d u r p o u r 
l ’ É g lise  in féodée a u x  to r ie s . B eaucoup de ra d ic a u x  dans la  
C ham bre des Communes espéra ien t u n  changem ent p ro fo n d  
e t ré c la m a ie n t, com m e Lam enna is  en F rance, la  sépa ra tion  de 
l ’Ég lise  e t de l ’ É ta t .  M ais la  m a jo r ité  p ré fé ra  des ré form es 
p ra tiq u e s  e t modérées. Les chefs des deux grands p a rtis , 
R o b e rt Peel e t lo rd  Jo h n  R ussell, t ra v a il lè re n t avec une égale 
a rd e u r à fa ire  a b o u tir  les changem ents a d m in is tra t ifs  néces
saires. I l  fa l la it  m o d ifie r  la  ré p a r t it io n  géographique des paroisses, 
demeurée la  mêm e depuis le  x v n e siècle, quo ique  la  p o p u la tio n  
se fû t  dép lacée; i l  fa l la it  co rrige r l ’ énorm e in é g a lité  des revenus 
a ttr ib u é s  a u x  d ive rs  bénéfices ecclésiastiques. Ce f u t  l ’œ uvre 
des com m issions ecclésiastiques ins tituées  p a r le  P a rle m e n t ; 
ce lu i-c i f in i t  p a r créer u n  corps pe rm anen t, composé d ’évêques 
e t de laïques, p o u r fa ire  la  ré p a r t it io n  du  « fonds ép iscopal » 
e t d ir ig e r la  c ré a tio n  de nouve lles paroisses. E n  m êm e tem ps  on 
d im in u a it l ’a u to r ité  d u  clergé ang lican  sur tous  ceux q u i n ’ap 
p a rte n a ie n t p o in t  à l ’ É g lise  : la  C our ecclésiastique suprêm e 
p e rd it  sa ju r id ic t io n  (1832) au p ro f i t  d ’u n  tr ib u n a l c iv il,  la  C our 
d u  conseil p r iv é  ; la  lo i su r le m ariage  (1836) re co n n u t, à côté 
d u  m ariage  ang lican  à l ’église paro iss ia le , le  m ariage  non- 
co n fo rm is te  célébré avec le  concours d ’u n  o ffic ie r de l ’é ta t c iv il ,  
ou m êm e le m ariage  c iv i l  p u r  e t s im p le . L a  ta x e  que l ’ É g lise  
é ta b lie  p e rce va it su r les d iss iden ts  ne d is p a ru t pas encore, 
m ais les résistances locales de p lus en p lus fo rtes  con tre  ce t 
abus en fa is a ie n t p ré v o ir  la  f in  p rocha ine .

T and is  que les m in is tre s  e t le P a rle m e n t accom plissa ien t
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leurs réform es du  dehors, des changem ents non  m oins im p o r
ta n ts  se p ro d u is ire n t à l ’ in té r ie u r  de l ’ Ég lise. D epuis long tem ps 
(les m in o rité s  actives, réve illées p a r l ’ exem ple de W esley, 
déc la ra ien t ne p lus v o u lo ir  se co n ten te r de la  v ie  re lig ieuse 
a ttié d ie  q u i a v a it  su ffi a u x  c le rgym en d u  x v m e siècle. Le  groupe 
(< évangélique » e n te n d a it ré d u ire  la  p a r t  du  r i tu e l  e t des cérémo- 
mes, réchau ffe r le se n tim en t re lig ie u x  dans les classes ouvriè res, 
et  aussi a m é lio re r le u r c o n d itio n  m a té rie lle  p a r des ré fo r
mes sociales. Ce groupe s’h o n o ra it de posséder W ilb e rfo rce , le  
P a tria rche  vénéré de tous , q u i a v a it  m ené v ic to rie u se m e n t la  
cam pagne con tre  la  tra ite  e t l ’esclavage des n o irs ; i l  s’ adressa 
aux  ouvrie rs  p a r les écoles du  d im anche  e t seconda lo rd  A sh ley  
dans son a g ita t io n  en fa v e u r des lo is  sociales. U n  second 
groupe, ce lu i des lib é ra u x , d o n t le p r in c ip a l in s p ira te u r fu t  
Thom as A rn o ld , re v e n d iq u a it les d ro its  de la  science, con
te s ta it m êm e l ’ in s p ira t io n  d iv in e  de la  B ib le , m a is  re s ta it 
dans l ’ Ëg lise  parce q u ’ elle p ro p o sa it à l ’ im ita t io n  des homm es 
l ’ idéa l réalisé p a r le C h ris t. Ce fu t  le g roupe de 1’ « Ég lise  la rge  » 
(B road Church) ; i l  possédait la  sym p a th ie  de lo rd  J o h n  R ussell, 
q u i souleva des colères v io len tes  lo rsq u ’i l  v o u lu t donner un  
évêché à H am pden , u n  des p lus  lib é ra u x  p a rm i les c le rgym en 
anglicans.

U n  a u tre  g roupe e n fin  s u iv it  des voies opposées : les am is 
du  passé, de la  tra d it io n ,  a ff irm è re n t que l ’ É g lise  ang licane 
é ta it  la  v é r ita b le  h é r itiè re  du  ch ris tia n ism e  p r im it i f ,  e t q u ’elle 
d e v a it m a in te n ir  ses coutum es e t son a u to r ité  sans obé ir à 
l ’É ras tian ism e , c’ est-à -d ire  à la  m a inm ise  de l ’É ta t .  Les 
m em bres de ce groupe, la  p lu p a r t  professeurs ou é tu d ia n ts  
dans la  p lus  v ie il le  des U n ive rs ités  anglaises, in a u g u rè re n t en 
1833 le « m o u ve m e n t d ’O x fo rd  » ; c ’est l ’année où l ’u n  d ’eux, 
K eb le , dans u n  serm on fa m e u x , dénonça « l ’apostasie n a tio n a le  » 
attestée p a r l ’é m a n c ip a tio n  des d issidents e t des ca tho liques, 
les concessions nouvelles prom ises à l ’ Ir la n d e , la  ty ra n n ie  du  
P a rlem en t sur l ’Ég lise. Les am is de K e b le  p ropagèren t a c ti
vem en t ses idées : leurs  p e tite s  brochures, leurs tracts re m u è re n t 
le clergé, q u i fo u rn it  de nom breuses recrues a u x  « T ra c ta rie n s  ». 
Ce cu lte  p o u r la  t r a d it io n  d e v a it condu ire  au ca tho lic ism e  
to rn a in  un  des chefs du  m o u ve m e n t d ’ O x fo rd , N ew m an, b ie n 
tô t  s u iv i p a r l ’a rch id iac re  M a n n in g . Les au tres, avec Pusey, 
tra v a il lè re n t à re s ta u re r dans l ’ang lican ism e le souci du  r itu e l 
®t des coutum es anciennes ; ce fu t  le  p a r t i  de la  « H a u te  
Eglise ». I l  ré ta b li t  l ’a r t ,  s u r to u t la  m usique, dans les offices
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re lig ie u x , res taura  l ’a rch ite c tu re  go th ique , a d o u c it la  sévérité  
du  d im anche, ta n d is  que les É vangé liques e t tous les adhérents 
de la  basse Ég lise , h é ritie rs  des p u r ita in s , ré c lam a ien t la  sanc
t i f ic a t io n  du  sabba t. Les gens de la  H a u te  Ég lise  p ro te s tè re n t 
con tre  to u te s  les mesures p a r lesquelles u n  gouvernem ent la ïque  
in te rv e n a it dans la  v ie  re lig ieuse e t d é tru is a it les v ie u x  p r iv i 
lèges. C eux-c i dem eu ra ien t encore n o m b re u x  : p o u r n ’en c ite r 
q u ’un, to u t  ca n d id a t v o u la n t passer u n  exam en à O x fo rd  ou 
à C am bridge  d e v a it a ff irm e r son adhésion a u x  39 artic les .

L a  v ie  é ta it  un  peu m oins a c tive  dans le D issent (les sectes 
non -con fo rm is tes). È îles ne p a rve n a ie n t p o in t  àva incre  l ’a t ta 
chem ent que la  m a jo r ité  des A ng la is  conse rva it p o u r l ’ Église 
é tab lie . Dans ce lle-c i d ’a illeu rs  p lus ieurs  hom m es a u x  idées 
élevées, com m e Thom as A rn o ld , re com m anda ien t la « com pré
hension  », c ’es t-à -d ire  une m éthode  p a r la que lle  l ’Ég lise, accor
d a n t à ses m em bres la  p lus la rge  to lé rance , d é c id e ra it les d is
s idents à re n tre r  dans l ’u n ité  confessionnelle  : ce p ro je t fu t  
popu la risé  p a r S tan ley , le  doyen  de W e s tm in s te r. Les sectes 
dissidentes, m a lg ré  ce recu l, fo rm a ie n t encore d ’ é loquents p ré 
d ica teu rs  e t des ap ô tre s ; a ins i l ’ Écossais Ir v in g , a rr iv é  à L o n 
dres en 1832, annonça la  seconde venue du  C h ris t sur la  te rre . 
C’ est dans une des p lus pe tites  sectes dissidentes que p rê ch a it 
l ’ i l lu s tre  p h ys ic ien  F a ra d a y . A u  p re m ie r ra n g  é ta ie n t les m é th o 
distes. Le  ré v e il re lig ie u x  acco m p li au x v m e siècle p a r les 
d iscip les de W h ite f ie ld  e t de Jo h n  W esley a v a it  m a in te n a n t 
de rriè re  lu i  u n  dem i-siècle  de succès e t de p o p u la r ité . Sans 
dou te  la  m o r t de W esley en 1791 a v a it  donné le s igna l de 
schismes q u i se m u lt ip liè re n t ju sque  vers 1850 ; néanm oins 
le m é thod ism e é ta it  considéré com m e u n  é lém ent de force, 
d ’o rd re  e t de m o ra lité . Si les w h igs reche rcha ien t son a lliance , 
com m e celle de tous les d iss idents, con tre  les to r ies  p ro tec teu rs  
de l ’ang lican ism e , ceux-c i lu i  é ta ie n t reconna isants de son 
e s p r it conse rva teu r ; les p lus  in tra n s ig e a n ts  f ire n t appel 
à sa fe rv e u r a n tip a p is te  p o u r co m b a ttre  des nouveautés dan 
gereuses, te lles  que l ’a b o lit io n  du  b i l l  du  TesU

Le  m é thod ism e  é ta it  souven t v iv if ié  p a r ces « réve ils  » sub its  
de m ys tic ism e , ou de peü r de l ’enfer, q u i re m u a ie n t presque 
p é r io d iq u e m e n t les fou les anglo-saxonnes dans te lle  ou te lle  
rég ion . U n  de ces m ouvem ents , p lus é tendu  dans l ’ espace e t 
le  tem ps, a gardé le  n o m  p a r t ic u lie r  de « R éve il ». I l  se r a t ta 
c h a it à l ’ e sp rit généra l de ré a c tio n  con tre  le  ra tio n a lism e , con tre  
l ’ o u b li du  dogm e ; i l  eu t en m êm e tem ps ses caractères propres,
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vis ib les dans les deux foye rs  d ’où i l  ra yo n n a , la  G rande-B re 
tagne e t Genève. C’est de G rande-B re tagne, s u r to u t d ’ Écosse, 
*îue p a r t ire n t les m iss ionna ires m éthod istes résolus à ra n im e r 
su r  le c o n tin e n t la  fe rv e u r ch ré tienne  ; u n  des p lus a c tifs , H a l-  
uane, sé journa en 1817 à Genève, pu is  fu t  s u iv i p a r le  b o u illa n t 
Charles Cook. Genève é ta it  très  agitée. L a  v i l le  de C a lv in , 
reunxe à la  Suisse p a r le congrès de V ienne, a v a it  dû  la isser 
re v iv re  le  cu lte  ca th o liqu e , p o u r leque l u n  curé b e lliq u e u x , 
*u a r in , ne cessait de réc lam er de nouve lles concessions. P a rm i 

tes p ro tes tan ts , la  m a jo r ité  s’en te n a it  à la  re lig io n  adoucie 
q u i a v a it  p lu  au siècle précédent, m ais u n  p e t i t  g roupe de jeunes 
gens com m ença it à p rêche r dans to u te  sa r ig u e u r la  d o c tr in e  
de la  grâce. L ’a rr ivé e  des m iss ionna ires wesleyens e t le u r aide 
u ia té rie lle  p e rm ire n t de fonde r, m a lg ré  la  fu re u r du  peup le  
genevois con tre  les « m ôm iers  », une Ég lise  indépendan te  
°u  M alan, Gaussen e t d ’au tres p réd ican ts  a u x  fo rte s  c o n v ic tio n s  
r essuscitèrent l ’o rth o d o x ie  ca lv in is te .

Le p ro te s ta n tism e  frança is  a v a it  em ployé le  com m encem ent 
du  x xxe siècle à se re leve r des pei'sécutions anciennes; i l  lu i  
la l lu t  du  tem ps p o u r re co n s titu e r ses cadres e t sa h ié ra rch ie  
s°us la  tu te lle  de l ’ É ta t ,  précisée dans les a rtic les  organiques 
de 1802. L a  T e rre u r b lanche de 1815 p ro vo q u a  dans le m id i 
Un b re f renouveau  de fa na tism e  ; les B ourbons y  m ire n t f in  
e t m a in t in re n t la  p a ix  re lig ieuse. Le  R éve il, Venu de G rande-

Le protestantisme

retagne e t de Genève, gagna quelques pasteurs com m e A d o lphe' O -------~  ~  x- . v x * n x t  vy j J J a o t V U i O  VyW XXXXXXC I X U t

M onod, le g rand  p ré d ic a te u r de L y o n  e t de P aris . Mais 
Retour ve rs  l ’o rt lio d o x ie  s tr ic te  s’opposa le p ro te s ta n tism e  
ib é ra l ; son p i'in c ip a l cham p ion , le  p a s teu r n îm o is  Sam uel 
'Uncent, rappe la  a u x  huguenots que le  p r in c ip e  du  lib re  
exarnen est la  v é r ita b le  ra ison  d ’ ê tre  d u  p ro te s ta n tism e .

C’est le p ro te s ta n tism e  lib é ra l q u i recom m anda a u x  peuples 
de l ’O cc iden t la  sépa ra tion  de l ’ Ég lise  e t de l ’É ta t .  Ce rég im e 
m auguré p a r les É ta ts -U n is  é ta it  in co n nu  en E u rope  ; l ’ essai 
a it  pa r la  F rance  en tre  1795 e t 1802 n ’a v a it  laissé aucun  sou- 

Vem r. La  Société de la  m ora le  ch ré tienne  à P a ris , composée 
s u rto u t de p ro te s ta n ts  e t de déistes, m it  au concours en 1825 
a n e étude sur la  lib e r té  des cultes. U n  p ro fo n d  penseur de la  

uxsse rom ande, V in e t, q u i ré p o n d it à son appel, exposa dans 
^  m ém oire  im prégné  à la  fo is  de l ’e sp rit ch ré tie n  e t de l ’e sp rit 
ruera i que la  sépa ra tion  é ta it  le seul rég im e p rop re  à g a ra n t ir  la  

u rgn ité  des Églises e t la  s incé rité  des fidèles : conclusions 
udoptées p a r G u izo t, ra p p o r te u r au n o m  de la  Société q u i cou-
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ronna  'ce tte  é tude. Lam enna is , dans Y A ve n ir , a l la i t  p roposer 
a u x  ca tho liques la  mêm e so lu tio n . C’é ta ie n t des nouveautés 
très hard ies auxque lles n ’a d h é ra it q u ’ une p e tite  m in o r ité . Les 
conservateurs de tous les pays ré c la m a ie n t l ’u n io n  du  trô n e  et 
de l ’ a u te l:  les É vangé liques, dans l ’ Ég lise anglicane, la  consi
dé ra ien t com m e nécessaire ; les ca tho liques obéissaient au pape 
q u i v e n a it de condam ner la  sépa ra tion  de 1 Église e t de l ’ É ta t  
dans l ’encyc lique  M ir a r i  vos. Les lib é ra u x , partisans de l ’ É ta t  
la ïque , é ta ie n t effrayés p a r la  puissance du clergé en Ir la n d e , où 
i l  ré g n a it sur le  peuple , e t en B e lg ique , où la  lo i le d é liv ra it  de 
la  tu te lle  de l ’ É ta t  en lu i  la issa n t le  budge t des cultes. L ’E u 
rope  assista seu lem ent à quelques rares essais de sépara tion , 
ceux de l ’ Ég lise  indépendan te  de Genève e t de p e tits  groupes 
ré form és en F rance.

L a  seule te n ta t iv e  im p o rta n te  fu t  réalisée en Écosse. De 
mêm e que les adeptes du  m o u ve m e n t d ’ O x fo rd  condam 
n a ie n t la  d o m in a tio n  de l ’ É ta t  sur l ’ Ég lise anglicane, u n  groupe 
de pasteurs écossais b lâ m a it la  d o c ilité  de l ’ Ég lise é tab lie , c ’ est- 
à -d ire  de l ’ Ég lise p resby té rienne , envers les p a trons  laïques des 
com m unautés. E n tra înés  p a r l ’a rden te  éloquence de Chalm ers, 
ils  dem andèren t une ré fo rm e  que la  m a jo r ité  repoussa. La  
sépa ra tion  e u t lie u  en 1843 : 474 m in is tre s , aband o n n a n t les 
avantages m a té rie ls  que le u r assura it une Église o ffic ie lle , cons
t itu è re n t  l ’ Église lib re  d ’ Écosse, q u i p u t s’organiser, b â t ir  
deg tem ples, v iv re  d ’une v ie  indépendante , grâce à l ’a p p u i 
en thousiaste  e t généreux d ’une grande p a rt ie  du  peup le  h

A  la  d ifférence de l ’E u rope , les É ta ts -U n is  depuis 1815 
p ra t iq u a ie n t p a r to u t le rég im e de la  sépara tion , q u i sem b la it 
im p r im e r à l ’ a c t iv ité  re lig ieuse une v ig u e u r nouve lle . T ro is  
Églises, celles des bap tis tes , des p resbyté riens et des m é th o 
distes, avancè ren t avec les p ionn ie rs  à la  conquête de l ’ ouest. 
Les nouveaux  colons a im a ie n t ces Églises dém ocra tiques, 
où chacun p o u v a it p rendre  la  p a r t  q u ’i l  v o u la it  a u x  m a n i
fe s ta tio n s  de la  fo i. Les m éthod is tes s u r to u t f ire n t des gains 
constants, parce que le  lib é ra lism e  d o c tr in a l é ta it  p lus grand  
chez eux que chez les p resbyté riens, e t l ’ o rgan isa tion  a d m in is 
t ra t iv e  p lus  pe rfectionnée  que chez les bap tis tes. Le  dé fa u t 
des groupem ents confessionnels am érica ins é ta it  la  d iv is io n  
en sectes m u ltip le s  : on  en c o m p ta it une douzaine chez les 
bap tis tes , a u ta n t chez les m éthod istes, une dem i-douza ine

1. Les deux Églises d’Écosse ont fusionné en 1929.
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°hez les p resby té riens , q u a tre  chez les quakers. A  cela s’a jo u 
ta ie n t les sectes nouvelles créées pa r des m ystiques  v ig o u re u x , 
R entables m eneurs d ’hom m es, te ls  q u ’A le xa n d re  C am pbe ll, 
W illia m  M ille r  e t Joseph S m ith . Ce de rn ie r fu t  le  créa teu r de la  
secte des M orm ons, aussi rem arquab le  p a r la  fo i de ses fidèles 
due p a r l ’h o rre u r q u ’in s p ira ie n t a u x  p o p u la tio n s  env ironnan tes  
des hommes q u i re com m anda ien t la  p o lygam ie  ; une ém eute 
contre  eux coû ta  la  v ie  à Joseph S m ith . U n  successeur d igne  de 
h ti pa r son énergie a u to r ita ire , B r ig h a m  Y o u n g , em m ena les 
M orm ons dans le désert d e l ’ U ta h , e ty  fonda  la  N o u ve lle  Jé rusa 
lem  sur les bords du  G rand  Lac  Salé (1846). Toutes les sectes r iv a 
lisa ie n t d ’a rd e u r e t de dévouem en t p o u r créer des écoles, des 
h ô p ita u x , e t p o u r envoye r des m iss ionna ires chez les Ind iens  ; le 
reg im ede la  sépa ra tion  encouragea ce tte  r iv a l i té ;  elles s’ em p loyè 
re n t n o ta m m e n t à o u v r ir  des écoles du  d im anche  p o u r donne r 
f in s tru c t io n  re lig ieuse, que l ’É ta t  ne re n d a it p o in t  o b lig a to ire .

L ’ e sp rit de to lé rance , jo in t  au dés ir général de p ro tége r la  
re lig io n  con tre  l ’ in c ré d u lité  ré v o lu tio n n a ire , am ena p a rfo is  des 
rapprochem ents  e n tre  les d ive rs  groupes ch ré tiens  d ’ E u rope . 
Les persécutions anciennes p re n a ie n t fin , aussi b ie n  celle des 
p ro tes tan ts  en F rance  que celle des ca tho liques  en A n g le te rre . 
La  Prusse ménagea ses no u ve a u x  su je ts ca tho liques  des bords 
da R h in , com m e la  B av iè re  m énagea it ses nouveaux  su je ts 
p ro tes tan ts  de F rancon ie . Les Églises p ro tes tan tes  e n tre te 
n a ie n t des ra p p o rts  co u rto is  les unes avec les au tres e t s’a l- 
n a ie n t p o u r envoye r des m iss ionna ires chez les in fidè les . F rédé ric - 
L m lla u m e  I I I  im posa, com m e on l ’a dé jà  d it ,  l ’accord en tre  
lu thé riens  e t ca lv in is tes . O n v i t  b ie n tô t une chose p lus curieuse 
encore : Bunsen, u n  d ip lo m a te  prussien a u x  idées généreuses, 
Pénétré de l ’e sp rit du  p ro te s ta n tism e  lib é ra l, p répara  de conce rt 
avec F ré d é ric -G u illa u m e  IV  e t le  nouveau p rince -conso rt de 
L rande -B re tagne  la  fo n d a tio n  de l ’évêché p ro te s ta n t de J é ru 
salem, fo n d a tio n  com m une à l ’Ég lise  ang licane e t à l ’Ég lise lu th é - 
Lenne d ’A llem agne  (1841).

Ces tendances à l ’accord en tre  chré tiens e x p liq u e n t le  t ra ité  
e la  S a in te -A lliance . E lles e x p liq u e n t aussi le succès q u i 

a ccu e illit que lque tem ps les sociétés b ib liq u e s  ; p a rtie s  de 
rande-B retagne, elle se ré p a n d ire n t sur tous les con tinen ts , 
n jo u rn a l re lig ie u x  é c r iv a it en 1820 : « D epuis Londres ju s q u ’au 
a m tch a tka , so it que l ’on passe p a r la- Suède et la  F in la n d e , 

^01t due l ’on passe p a r le  n o rd  de l ’A llem agne, on ne rencon tre  
1 as une vj];e 0ù jj ne se trouve une société biblique. »
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A le xa n d re  I er fa vo risa  long tem ps ces associations, fa isa n t 
e n tre r dans le com ité  de S a in t-P é te rsbou rg , à côté des m em bres 
d u  S a in t-S ynode , l ’archevêque ca th o liqu e  e t le  chef re lig ie u x  du  
lu th é ra n ism e  e t s’ e ffo rça n t m êm e de les p ropager chez ses vo is ins ; 
m ais i l  f u t  a rrê té  en A u tr ic h e  p a r la  défiance ra illeuse  de M e t- 
te rn ic h . I l  y  e u t des essais de ra p p ro che m e n t p lus in a tte n d u s . 
Les s lavoph iles  de Russie se la issèren t gagner à une p ro p a 
gande q u i in té re ssa it la  p o lit iq u e  non  m oins que la  re l ig io n ; 
ils  a sp ira ie n t à u n  v é r ita b le  « ré v e il », analogue à ceux du  m onde 
p ro te s ta n t, e t fa isa ie n t appel, com m e les T ra c ta rie n s , à la  
t r a d it io n  de l ’ Ég lise. V o ilà  p o u rq u o i le  p lus b r i l la n t  des th é o 
ric iens  s lavophiles, K h o m ia k o v , voyagean t en A n g le te rre  en 
1847, se p r i t  de passion p o u r Londres e t p o u r le p a r t i  t o r y ;  
v o ilà  p o u rq u o i le  th é o lo g ie n  P a lm er, u n  a d h é re n t du  groupe 
d ’ O x fo rd , co rre sp o n d it avec lu i  en vu e  d ’u n  accord  en tre  
l ’ang lican ism e e t l ’o rth o d o x ie  russe. L ’ in té rê t socia l a m e n a it 
d ive rs  c royan ts  à p récon iser ces rapp rochem en ts . G u izo t, dans 
u n  a rt ic le  de 1838, e xh o rta  ca tho liques  e t p ro te s ta n ts  à se 
m énager réc ip ro q u e m e n t, à fu i r  les po lém iques : « Ne vous 
in q u ié te z  pas les uns des au tres, é c r iv a it- i l,  in q u ié te z -vo u s  de 
ceux q u i ne c ro ie n t p o in t. L a  est le  cham p, là  est la  m oisson. »

M a lg ré  ces conseils, les v ie ille s  a n tip a th ie s  se ré v e illa ie n t 
souven t, non  seu lem ent dans le  peup le , m ais dans les é lites  
in te lle c tue lle s . Les Églises p ro tes tan tes  a v a ie n t de la  pe ine  à 
s’accorder : la  c ré a tio n  de l ’ évêché de Jérusa lem  blessa beaucoup 
de lu th é rie n s  e t d ’ang licans. D u  v iv a n t  m êm e d ’A le xa n d re , 
la  ré a c tio n  re lig ieuse déchaînée p a r les P h o tiu s  e t les C h ik h o v  
am ena la  décadence des sociétés b ib liq u e s . Le  ca th o lic ism e  
ra je u n i re p re n a it p a r to u t les controverses con tre  la  R é fo rm e . 
Lam enna is , le  Lam enna is  de 1 Essa i su r l ind iffé rence , a v a it  
devancé D œ llin g e r dans ce tte  vo ie  ; le u r p lus b r i l la n t  ém ule 
f u t  B a lm ès, q u ’on  p u t  nom m er le L a co rd a ire  de l ’ Espagne, 
com m e Donoso Cortès a l la i t  en être  le  V e u illo t . Le  ra p p ro che 
m e n t des Églises chrétiennes dem eura u n  rêve  cher à u n  p e t i t  

■ nom bre  d ’âmes évangéliques.

V I. —  LE JU D A ÏS M E  E T  L ’A N T IS É M IT IS M E  K

Presque tous  les peuples d ’ E u rope  e u ren t à s’ occuper de la  
question  ju iv e . C’é ta it  une question  re lig ieuse, in té ressan t les 1

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L ’ouvrage essentiel, traduit du russe, est celui de 
Dubnow, Die neuesle Geschiclde des jüdisehen Volkes (Berlin, 1920-1923, 3 vol. in-S°);
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chrétiens au m ilie u  desquels v iv a ie n t les Is raé lites  ; une question  
economique, pu isque les persécutions, la  défense de posséder la  
te rre , a va ie n t am ené les J u ifs  à se spécia liser dans le com m erce, 
P a rticu liè re m e n t dans le com m erce de l ’a rgen t ; une question  
na tiona le  dans certa ins  pays de l ’ est où les en fants d ’ Is raë l 
fo rm a ie n t des masses considérables. L a  F rance , en 1791, a v a it 
inauguré  des tem ps nouveaux  en a cco rdan t a u x  J u ifs  1 éga lité  
c iv ile  e t p o lit iq u e  ; b ien  que N apo léon  e û t décidé en 1808 
que ceux d ’ A lsace a tte n d ra ie n t d ix  ans a v a n t de jo u ir  de ce tte  
égalité, les progrès ju r id iq u e s  e t sociaux des com m unautés 
ju ives  é ta ie n t p a r to u t allés de p a ir  avec ceux de la  d o m i
n a tio n  im p é ria le . A uss i la  d é fa ite  de la  F rance  en 1814 fu t-e lle  
nn  désastre p o u r le juda ïsm e : les pays dé liv rés de N apo léon  
songèrent à ré ta b lir  les anciens règ lem ents, p a rfo is  à ram ener 
les Ju ifs  dans les ghettos. L a  ré a c tio n  con tre  le x v n ie siècle, 
le  désir un ive rse l de re s ta u re r l ’É ta t  ch ré tie n  fa v o r is a ie n t les 
e fforts  des a n ti ju ifs . M ais i l  é ta it  d iff ic ile  de re v e n ir  su r les 
tra n s fo rm a tio n s  accom plies depuis v in g t-c in q  ans, de p ro vo q u e r 
une crise économ ique en pou rchassan t des p o p u la tio n s  u tile s  
Par leurs a p titu d e s  com m ercia les. Dans p lus ieurs  cap ita les une 
é lite  ju iv e , en bonnes re la tio n s  avec les gouve rnan ts , les in té 
ressa it à la  cause de ses core lig ionna ires . De là  v in re n t des hési
ta tio n s  q u i se tra d u is ire n t p a r de n o m b re u x  changem ents lég is
la tifs . É m a n c ip a tio n  en O cc iden t, pe rsécu tion  sournoise dans 
1 E urope cen tra le , pe rsécu tion  v io le n te  en O r ie n t : a ins i p e u t se 
résum er l ’h is to ire  du  juda ïsm e ju s q u ’ en 1848.

La  F rance ne co n n u t p o in t ces h é s ita tions . Le  decre t de N apo 
léon ne fu t  pas renouve lé  en 1818, e t les J u ifs  jo u ire n t de la  
com plète  éga lité  des d ro its . Le  gouve rnem en t de L o u is -P h i- 
llppe  f i t  p lus  encore : i l  décida en 1830 que le cu lte  Is raé lite  
sera it, com m e les cu ltes ch ré tiens, reconnu  e t payé p a r 1 E ta t .  
Le  m in is tè re  des affa ires é trangères in te r v in t  à B â le  (18o5),

une nouve lle  é d itio n , p lus déta illée , est en cours de p u b lic a tio n  , y  jo in d re  ft r t  n 
D  ihppscm, Neueste Geschichte des jüdischen, Volkes [ U ip z ig , 190^ q1,9„11în V i * Nahum  
Z °,es on "«= diplomatic history of the Jewish question (Londres, 1919,
®>euschz, La renaissance de la littérature hébraïque (Pans, 1902, m-81 ) , Pinès, i

littérature judéo-allemande (Paris, 1911, in-8°) ; Baron, Die Judenfrage auf dem 
Z 'o o er Ko’igress (Vienne, 1920, in-8»). Dans son livre Napoleon et les Ju ifs {Pans, 
D28, iu-89), R. Anchel donne une bibliographie utile pour la période suivante. Voir 

Æscoli-Weintraub, Le hassidisme (Paris, 1927 in -8°t De nombreuses é p4es 
Mistoriannor>+ u : . . i • _  ̂< ........ la .1p.wi.sh Encyclopaedia ( îyo i 1J06,h r:r .^scoli-Weintraub, Le hassidisme (Pans, IDDEhistoriques et biographiques sont à consulter dans la Jewish Encyclopaedm (1901 1906, 
l  vol. in-4 0 ) pa™ePà New-York, et dans la Grosse jüdische National-Biograplne que 
Publie depuis 1928 Wininger, à Czernowitz. — Sur la vie economique, voir Baïueh 

???*■ L'évolution économique du peuple ju if  dans la Grande Revue, octobre 1929,
P- 643-671.
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à R om e (1840), p o u r p ro té g e r des J u ifs  frança is  v ic tim e s  de 
lég is la tions  re s tr ic tiv e s . P a rm i les É ta ts  q u i a v a ie n t obé i à 
N apo léon, seules la  P lo llande en 1814 e t la  B e lg ique  en 1830 
conservèren t le  rég im e d ’ éga lité  du  tem ps des F rança is . Dans 
to u s  ces pays la  tra n s fo rm a tio n  des m œ urs com m ença. E n  
F rance elle gagna mêm e les J u ifs  d ’A lsace : la  jeunesse a p p r it  le 
frança is  e t, à la  g rande  surp rise  des v ie illa rd s , se p o rta  b ie n 
t ô t  avec em pressem ent vers les fo n c tio n s  pub liques  e t les ca r
rières libé ra les . U n  a vo ca t célèbre q u i d e v in t député , C rém ieux, 
encouragea e t souven t gu ida  ce tte  é vo lu tio n .

E n  G rande-B re tagne  les fa its  devancèren t les lo is . Q uand le 
p a r t i  conse rva teu r e u t acco m p li l ’ é m a n c ip a tio n  des ca th o 
liques, le p a r t i  l ib é ra l dem anda celle des J u ifs  ; m ais les votes 
favo rab les  de la  C ham bre des Com m unes échouèrent long tem ps 
con tre  la  résistance obstinée des L o rd s . E n  1839 les cours de 
ju s tic e  les a u to r isè re n t à p rê te r serm ent « su r le u r conscience » ; 
en 1845 ils  d e v in re n t é lig ib les dans les corps m u n ic ip a u x . 
L ’é lec tion  de L io n e l de R o th s c h ild  au P a rle m e n t p a r la  C ité  de 
Londres, en 1847, fu t  annulée, m ais elle p ro u va  que la  cause 
é ta it  gagnée d e va n t la  g rande bourgeois ie anglaise.

E n  O cc iden t, ces ré form es n ’ in té ressa ien t que des groupes 
ju ifs  assez peu n o m b re u x , 60.000 p e u t-ê tre  en F rance, 30.000 en 
A n g le te rre . E n  A llem agne , où  v iv a ie n t de grandes masses 
d ’ Is raé lites , l ’éga lité  le u r  fu t  â p re m e n t contestée. A u  congrès 
de 1815, M e tte rn ic h  e t H a rdenberg , en re la tio n s  am icales avec 
les salons ju ifs  de V ienne  e t de B e rlin , p roposè ren t de m a in te n ir  
le rég im e é ta b li p a r N apo léon e t ses vassaux ; m ais les royaum es 
de l ’A llem agne  du  sud et s u r to u t les q u a tre  v ille s  lib res , F ra n c 
fo r t  e t B rêm e en tê te , re fusè ren t d ’accorder l ’ éga lité  à des 
hom m es q u i fa isa ie n t a u x  com m erçants chré tiens une concu r
rence red o u ta b le . Le  Congrès ne p r i t  p o in t  de décision fe rm e ; 
i l  m a in t in t  seu lem ent les d ro its  accordés aux  J u ifs  p a r chaque 
gouve rnem en t « lé g it im e  » e t re n vo ya  la  décis ion d ’ensemble 
à la  D iè te  de F ra n c fo r t, q u i d e v a it to u jo u rs  s’a b s te n ir de la 
fo rm u le r. Com m e la  so lu tio n  se t r o u v a it  a ins i laissée au ch o ix  
de chacun des tre n te -n e u f É ta ts  de la  C on fédéra tion , i l  y  e u t des 
régim es très  d iffé ren ts , des ve xa tio n s  aggravées p a r l ’a n tip a th ie  
que les masses popu la ires  conse rva ien t à l ’égard des J u ifs . 
Ê n  1819 s u rto u t é c la tè re n t dans les v ille s  lib res de vé rita b le s  
pogrom s, p o u r em p loye r le  m o t russe devenu célèbre p lus ta rd .

E n  Prusse, quand  la  ré a c tio n  tr io m p h a , le gouvernem ent 
re v in t  d ’une façon  dé tournée sur l ’acte  d ’ ém anc ipa tion  de 1812.
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I l  refusa aussi de l ’ é tendre a u x  prov inces acquises depuis 
1814, où l ’ on com pta  u n  m o m e n t ju s q u ’ à v i n g t ^  lég is la tions 
d ifférentes sur les Ju ifs . F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  tâ cha  d am e
ner à l ’a b ju ra tio n  ceux d ’ en tre  eux q u i a sp ira ie n t à u n  poste 
honorable. E n  1840 ils  a tte n d ire n t beaucoup de la  générosité 
de F réd é ric -G u illa u m e  IV ;  m ais ce p rince , a rdem m en t ch ré tien , 
v o u lu t les considérer com m e des étrangers, les e xe m p ta n t même 
du service m ilita ire . Le  ré v e il du  lib é ra lism e  l ’ en empêcha ; 
les vœ ux du  L a n d ta g  de la  Prusse rhénane (1843), pu is du  L a n d 
ta g  U n i co n d u is ire n t le gouve rnem en t à des concessions qu  i l  
f i t  aussi rédu ites  que possib le ; néanm oins elles in d ig n è re n t 
les féodaux  te ls  que le  jeune B ism a rck .

L ’ A u tr ic h e  e u t soin, com m e to u jo u rs , d ’ é v ite r les in n o va tio n s . 
V ienne resta  ferm ée a u x  Ju ifs , sauf à 200 fa m ille s  « tolerees », 
no ta m m e n t à Salom on de R o th sch ild , am i et ban q u ie i e 
M e tte rn ich . Les groupes très  com pacts de Bohêm e e t de G alic ie 
dem eurèrent soum is à u n  rég im e spécial e t oppressif. L a  H o n 
grie seule, agitée p a r le désir de ré form es, f i t  certa ines con
cessions. Dans le royaum e lo m b a rd -v é n itie n  les gouvernan ts  
au trich iens  su p p rim è re n t une p a rt ie  des lib e rté s  données p a r 
le royaum e napo léon ien  d ’ Ita lie . Tous les princes^ ita lie n s  
d ’a illeu rs  s’ é ta ie n t empressés d ’a b o lir  l ’ éga lité  proclam ée sous le 
régim e frança is . A  R om e, les papes, secondés p a r la  fou le , ré ta 
b lire n t le ghe tto . P lus ta rd  P ie  IX ,  dans l ’ a rdeu r généreuse de 
ses débuts, le  su p p rim a  ; la  popu lace rom a ine  a l la it  se ré v o lte r 
quand le t r ib u n  lib é ra l de R om e, C iceruacchio, p a r une a llo 
cu tio n  v ib ra n te , f i t  a p p la u d ir  la  nouve lle  décision du  pape 
ré fo rm a te u r. M a is, en Ita lie  com m e dans to u te  l ’ E u rope  cen
tra le  c’est la  ré v o lu tio n  de 1848 q u i a l la i t  ém anciper les J u ils .

Dans l ’ E u rope  o rien ta le  v iv a it  une v é r ita b le  n a tio n  ju iv e . 
C’é ta it en Pologne que se t r o u v a it  le groupe le p lus no m b re ux  
Les partages de la  Pologne e t les tra ité s  de V ienne  a va ie n t 
soumis certa ins Ju ifs  à la  Prusse, d ’au tres, p lus no m b re ux  à 
I A u tr ic h e , e n fin  la  grande m a jo r ité  à la  Russie, a con u i e 
d ’A lexand re  à le u r égard s u iv it  les v a r ia tio n s  de sa p o lit iq u e  
générale : assez to lé ra n t ju s q u ’ en 1815, i l  le u r d e v in t m oins 
favorab le  ensu ite , sans a lle r jam a is  ju sq u  à la  persecu ion . es 
fonc tionna ires se m e tta ie n t p o u r ta n t à expulser es u i s es 
v illages de la  Russie B lanche  p o u r les concen tre r dans les v ille s . 
C’ est avec N ico las I er que la  pe rsécu tion  com m ença ; p lus encore 
que les P olonais i l  d é te s ta it les Juifs, q u i n é ta ie n t n i Russes 
111 chrétiens. Son oukaze de 1827 eu t p o u r o b je t « d am é lio re r »
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les J u ifs  p a r le  service m ili ta ire , de les ru ss ifie r en les a rra ch a n t 
à le u r  m ilie u  : sous p ré te x te  q u ’ à d ix -h u it  ans leurs conscrits 
ne p o u va ie n t p lus  s’ im p régne r de l ’e sp rit n a tio n a l, i l  o rd o n 
n a it  que les fu tu rs  soldats fussen t enlevés à leurs fa m ille s  dès 
l ’ âge de douze ans ; ces « canton istes » fu re n t placés dans des 
étab lissem ents m ilita ire s  où une d isc ip lin e  féroce d e v a it les 
am ener à se c o n v e rtir , à perdre  to u t  souven ir de leurs orig ines. 
C ette  éduca tion , analogue à celle des jan issa ires et des m am e
louks  d ’a u tre fo is , d e v a it p répa re r les conscrits  à fa ire  ensuite 
leurs v in g t-c in q  ans de service m ilita ire . Ce décret, app liq u é  
au d é b u t dans to u te  sa r ig u e u r, p o rta  le désespoir dans les 
com m unautés ju ive s , obligées de désigner les recrues, e t souven t 
disposées à l iv re r  les fds des pauvres ; i l  e u t p o u r conséquence 
u n  m a rty ro lo g e  d ’en fan ts si e ffroyab le  q u ’on y  renonça peu à 
peu. U n  m in is tre  du  tsa r, O u va ro v , essaya d ’im ite r  le  systèm e 
prussien e t de su b s titu e r à l ’a ss im ila tio n  p a r la  caserne l ’assi
m ila t io n  p a r l ’écolp. Ce systèm e ne réuss it pas m ie u x , car la  
p ré tendue  b ienve illance  du m in is tre  é ta it  dém entie  p a r des b ru 
ta lité s  con tinue lles  : on  fe rm a  a u x  J u ifs  K ie v , Sébastopol, N ik o - 
la ïe v s k ; en 1835 on les chassa de tous  les v illages  des gouve r
nem ents de K ie v  e t de G rodno. Les concessions accordées p a r
fo is , sur la  p riè re  des financ iers  russes, à que lque  g rand  b a n q u ie r 
j u i f  de l ’ é tranger, com m e l ’A ng la is  M o n te fio re , é ta ie n t b ien  v ite  
annulées p a r l ’a rb itra ire  des fo n c tio n n a ire s  e t la  ha ine  des popes 
e t des paysans.

Les J u ifs  a v a ie n t à c ra in d re  dans to u t  l ’O r ie n t les fu re u rs  
soulevées p a r la  légende, sans cesse renaissante, q u i le u r a t t r i 
b u a it  des assassinats d ’en fan ts ch ré tiens p resc rits  p a r le  T a l- 
m u d . Les procès de « m eurtres  r itu e ls  » passionnèrent la  Pologne 
au tonom e de 1815 à 1817. U n  de ces procès, com m encé en 
Russie en 1823, tra în a  ju s q u ’en 1835 : i l  fa l lu t  reconna ître  
l ’ innocence des accusés. Le  p lus célèbre e u t lie u  à Dam as (1840), 
p e n d a n t que la  S yrie  é ta it  occupée p a r les É g yp tie n s . I l  m arque  
une date  : p o u r la  p rem iè re  fo is  les Ju ifs  émancipés de l ’O cci
d e n t v in re n t au secours de leurs co re lig ionna ires encore esclaves. 
C rém ieux  e t M o n te fio re  o b tin re n t de M oham ed A l i  la  d é li
v rance  des accusés, pu is  du  s u lta n  u n  f irm a n  q u i n ia it  l ’ex is
tence des m eurtres  r itu e ls .

Les progrès de la  to lé rance  e t de l ’éga lité  posèrent d e v a n t la  
conscience ju iv e  u n  grave  prob lèm e. Les J u ifs  deva ien t-ils  
res te r u n  peup le  d is tin c t, séparé des autres p a r ses lo is , ses 
coutum es e t sa langue, ou d e va ien t-ils  te n d re  à l ’a ss im ila tio n
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a vec les peuples au m ilie u  desquels ils  v iv a ie n t, se p éné tre r 
de ces idées modernes q u i tra n s fo rm a ie n t l ’ E u rope  ? L a  p re 
m ière so lu tio n  é ta it  celle des conserva teurs, des o rthodoxes, de 
la p lu p a r t des ra b b in s , q u i re d o u ta ie n t l ’a ss im ila tio n  com m e 
Une cause de ru in e  p o u r la  fo i. L a  seconde a v a it  été prêchée en 
A llem agne p a r M endelssohn, l ’ am i de Lessing, q u i souleva des 
adm ira tions  e t des colères égalem ent v ives . Ses idées l ’ em por
tè re n t b ie n tô t dans tous  les pays d ’ O cc iden t q u i acco rda ien t aux  
Juifs les d ro its  c iv iques : en F rance, en A n g le te rre , la  résistance 
J ês in tra n s ig e a n ts  ne dépassa p o in t la  durée d une généra tion . 
E n  A llem agne le co m b a t fu t  beaucoup p lus long  e t p lus  d ispu té . 
U n  groupe n o v a te u r p roposa d ’ envoye r les en fan ts  ju ifs  a u x  
mêmes écoles que les en fan ts  des chré tiens, ou to u t  au m oins 
J enseigner dans les écoles ju iv e s  les langues modernes. Cer
ta ins  ra d ic a u x  o u v r ire n t à B e r lin  après 1815 des tem p les où 
1 un d e va it d ire , s inon to u t  l ’office, au m oins les sermons en 
a llem and. Le  g o uve rnem en t p russien, conse rva teu r en tou tes  
choses, le u r p re s c r iv it de re v e n ir  au cu lte  tra d it io n n e l (1823). 
U a illeu rs , ta n t  que les É ta ts  a llem ands n  e u re n t p o in t accordé 
l ’égalité, la  m a jo r ité  ju iv e  m a in t in t  le  règne du T a lm u d  e t les 
anciennes coutum es. . . .  ,

Ce déba t f in i t  p a r a tte in d re  les grandes ju iv e rie s  de l ’ est. 
A  la  fin  du  x v m e siècle les massacres opérés p a r les Cosaques en 
U kra ine , les excès com m is p e n d a n t les partages de la  Pologne 
ava ien t amené chez les J u ifs  persécutés u n  ré v e il re lig ie u x . 
Ue là  s o r t it  la  secte des P ie u x  (H a s s id im ), q u i o rd o n n a it à ses 
adhérents de v iv re  dans u n  iso lem en t fa rouche  au m ilie u  des 
chrétiens. M ais l ’ é lite  in te lle c tu e lle  fo rm a  en face d ’ eux le groupe 

ceux « q u i a sp ire n t à la  connaissance » (M a s k il im ) .  Les 
Prem iers d o m in a ie n t en G a lic ie  e t en V o lh y n ie , les seconds 
gagnèrent du  te r ra in  en L itu a n ie . Ces dern ie rs poussa ien t leurs 
core lig ionna ires à é tu d ie r l ’ a llem and  ou le  russe ; néanm oins la 
grande masse dem eura fidè le , non  seu lem ent p o u r les offices 
re lig ie u x  à l ’hébreu, m ais p o u r la  v ie  q u o tid ie n n e  à sa langue 
P a rticu liè re , le  yedd isch , m élange d ’hébreu e t d a llem and , q u i 
Précisém ent alors d e v in t l ’ organe d ’une l i t té ra tu re  très o r i
g inale. D e u x  écriva ins  galic iens, R a p o p o rt e t K ro c h m a l, 1 em 
p lo yè re n t p o u r m o n tre r a u x  J u ifs  l ’accord possib le en tre  la 
tra d it io n  re lig ieuse e t les connaissances modernes.

Les connaissances fu re n t développées, préconisées p a r des 
°ttim es de ta le n t q u i p o u rs u iv a ie n t à la  fo is  1 ém a n c ip a tio n  des 
l,1fs et l ’ é tude sérieuse du  juda ïsm e , de son h is to ire , de sa
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ph ilosoph ie . E n  F rance , un  ph ilosophe de va le u r, élève de 
V ic to r  Cousin, A d o lp h e  F ra n ck , é tud ia  la  K abba le . E n  A lle 
m agne, ta n d is  que Riesser d é fe n d a it sans relâche la  cause de 
l ’ém anc ipa tion , Geiger tra v a il la  p o u r la  science e t la  ré fo rm e  
dans sa Gazette sc ientifique pou r la  théologie ju ive , fondée en 
1835 ; son a m i Z unz in a u gu ra  des tra v a u x  app ro fond is  sur 
l ’h is to ire  du  juda ïsm e après la  d ispersion. E n  Russie, Lev insohn , 
q u ’on a surnom m é le  M endelssohn russe, e n tre p r it  de t r a 
v a ille r  à l ’a ss im ila tio n  d ’aCcord avec les m in is tres  du  tsa r. De 
m êm e L ilie n th a l,  d ire c te u r d ’une école réform ée à R iga , se 
laissa séduire p a r le p rog ram m e du m in is tre  O u va ro v  e t tâcha  
de le fa ire  accepter p a r ses co re lig ionna ires ; m ais v o y a n t que le 
gouve rnem en t russe é ta it  peu sincère, i l  p a r t i t  en 1845 p o u r les 
É ta ts -U n is , où, l ’un  des prem iers, i l  a l la it  p rêcher a u x  J u ifs  la  
ré fo rm e  du cu lte . Les masses ju ive s  de Russie é ta ie n t peu d ispo
sées à écouter ces nova teu rs : la dure té  de N ico las e t de ses fo n c tio n 
naires d é ve lop p a it chez elles une som bre o b s tin a tio n  e t fa v o r is a it 
dans tou tes  les com m unautés l ’ in fluence  des P ieux . C eux-ci 
ré p é ta ie n t q u ’un  p a rtic u la ris m e  é tro it , un  a tta ch e m e n t aveugle 
a u x  v ie ille s  coutum es p o u v a ie n t seuls donner à Is raë l la  force 
m ora le  nécessaire p o u r sauver sa fo i au m ilie u  des persécutions.

Les pré jugés q u i fe rm a ie n t a u x  Ju ifs  les carrières les p lus 
élevées déc idèren t beaucoup de jeunes gens in te llig e n ts  e t 
a m b it ie u x  à se c o n v e rt ir  au ch ris tian ism e . Ce fu re n t le p lus 
souven t des chré tiens sans c o n v ic tio n , p rê ts  au sceptic ism e 
re lig ie u x , disposés à so u te n ir les p a rtis  lib é ra u x  ou même 
ré vo lu tio n n a ire s  : i l  s u ff it  de nom m er des écriva ins  com m e 
Bœ rne e t H e n ri P leine, des apôtres socialistes com m e Lassalle  
et K a r l M a rx . Quelques-uns, au co n tra ire , d e v in re n t des chré
tiens  fe rve n ts , com m e le P . R a tisbonne , u n  F rança is  m ys tiq u e , 
ou S tah l, le th é o r ic ie n  cher a u x  féodaux  prussiens. D ’au tres, 
com m e D is ra e li, fils  de co n ve rti, p ro f itè re n t s im p lem en t de ce 
n o u ve l é ta t de choses p o u r su iv re  la  carriè re  où le u r génie les 
a p p e la it. M ais les conversions é ta ie n t re la tiv e m e n t rares ; les 
Ju ifs  dem eurèren t presque tous  fidèles à le u r re lig ion .

V II .  —  LA L IB R E  PENSÉE K

Si le ré v e il re lig ie u x  se m a n ife s ta it dans tous les groupes 
confessionnels, si la  p o lit iq u e  de la  S a in te -A lliance  e t la  re li-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  A. D. White, A history of lhe warfare of Science 
wiih Theology in  Christendom (Londres, 1896, 2 vol. in-8°) ; adaptation française,
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giosité ro m a n tiq u e  fa v o r is a ie n t le  re to u r à la  fo i, la  l ib re  pensée 
p o u rta n t, lo in  d ’a v o ir  d ispa ru , p re n a it une a c t iv ité  nouve lle . 
C’est le caractère  de ce tem ps  que to u te s  les idées, tou tes  les 
croyances, to u te s  les doc trines  s’a ff irm e n t avec une in te n s ité  
rem arquab le  de v ie  e t d ’expression. L a  fo rce  des théories  a n t i
chrétiennes le u r v in t  de la  science : com m e l ’ a d i t  Ta ine , ce lle-c i 
com pléta l ’ esquisse tracée p a r le x v m e siècle e t p u t  p résenter 
à l ’hom m e u n  ta b le a u  de la  n a tu re  to u t  d iffé re n t de l ’ im age 
offerte p a r la  re lig io n . Les sciences de fo rm a tio n  récente, q u i 
fo u rn ire n t à la  l ib re  pensée des argum ents  jusque  là  ignorés, 
fu re n t les sciences n a tu re lles  e t les sciences ph ilo log iques.

 ̂ La  géologie présenta des conclusions q u i ne p o u va ie n t 
s accorder avec le  ré c it  de la  Genèse. E n  1834 u n  sa van t très 
Pondéré, L e tro n n e , é c r iv a it dans la  Revue des D eux Mondes :

Ce réc it demeure véritab lem ent inexplicable lorsqu on pa rt du 
Point de vue scientifique, mais i l  devient c la ir et facile, comme tou t 
h  reste du prem ier chapitre de la Genèse, quand on ne veu t y  vo ir 
que l ’expression naïve de ces idées élémentaires qui se sont présentées 
a tous les peuples dans l ’enfance de la c iv ilisa tion.

E n  p a re il langage, to u t  en b lessant les c royan ts , in q u ié ta it  
Peu les apologistes. Le  p lus célèbre des géologues, Georges 
C uvier, n ’ a v a it - i l  pas déclaré le ré c it  de Moïse in a tta q u a b le  ? 
E u  au tre  géologue ch ré tien , D e luc, n ’a v a it - i l  pas d i t  que les 
" s ix  jo u rs  » de la  B ib le  désignen t s ix  périodes, e t son e x p lic a tio n  
n ’ a va it-e lle  pas été jugée acceptab le  p a r F rayssinous? L a  géologie 
d a illeurs n ’é ta it  pas encore so rtie  de l ’ ère des hypothèses 
hâtives e t co n tra d ic to ire s  ; aussi le théo log ien  Gousset p o u v a it-  
11 écrire en 1848 que les théo ries  sur l ’ o rig ine  de la  te rre  « o n t 
fou tes d ispa ru  les unes après les au tres, s u rv iv a n t à peine à ceux 
q u i l e ilr  a v a ie n t donné le jo u r  ». U ne a u tre  science n a tu re lle , 
E  Paléonto log ie , é ta it  m o ins avancée encore : B ouche r de 
^e rthes en a v a it  je té  les bases dès 1838, m ais c est seu lem ent 
j fu g t  ans p lus ta rd  que les savan ts  de va ien t s’ in c lin e r d e va n t ses 
découvertes. Les théories de L a m a rc k  e t de G eo ffroy  b a m t-

%°<oire de la lutte entre la science et la théologie (Paris 1899. in-8«) i; Beim 
r Un ng'llsh.Rationalism in  the 19ih ceniury  (Londres, 1906, 2 vol. m ) > ’ „  '  .
La S ln  ?l'c Geschichte des freien Gedankens (Francfort, 19 . ^goo :n o0*
2e ß^stion biblique chez les catholiques de France au X IX  suc » m - ’
l 92éîK  1902) ; Georges Weill, Histoire de Vidée laïque en France au X IX *  siede Par s, 
192 • t l V  n ™ * * r r f *  jeunesse *  Ernest Renan, seuls pa™  f e

,T01- Pe tlt in-8°); J./7 M. Robertson,
lUry  (Londres, 1929, 2 vol. in-8°), très important.
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H ila ire  sur l ’é v o lu tio n  n ’a v a ie n t p o in t péné tré  dans le  g rand  
p u b lic , si l ’on excepte un  Goethe ; D a rw in , dans sa so litu d e  
stud ieuse du K e n t, é la b o ra it son systèm e depuis 1842, m ais 
le  m onde n ’en su t r ie n  a v a n t 1859.

Les sciences ph ilo log iques  a va ie n t dé jà  p ris  u n  g rand  déve
lop p em e n t en A llem agne. Ce pays, m a lg ré  la  décadence de la  
ph ilosoph ie  des « lum iè res », co n se rva it quelques adversaires 
im p é n ite n ts  de la  re lig io s ité  ro m a n tiq u e  ; a ins i le  v ie u x  Voss 
a tta q u a  v iv e m e n t la  Sym bolique  de C reuzer e t ses hypothèses 
aventureuses sur les tra d it io n s  m é taphys iques venues de 
l ’O r ie n t. M ais la  p lu p a r t  des ph ilo logues n o u ve a u x  q u i a b o r
d è ren t la  c r it iq u e  b ib liq u e  n ’a va ie n t r ie n  de la  ve rve  be lliqueuse 
d un  V o lta ire  ou d u n  D u p u is  : ces professeurs, ense ignant 
dans les U n ive rs ités  q u i fa isa ie n t la  g lo ire  des pays germ aniques, 
é ta ie n t des savants pa is ib les, tenaces, p a tie n ts  ; ils  a p p liq u è re n t 
à 1 A n c ie n  com m e au N ouveau  T e s tam en t les procédés avec 
lesquels W o lf b o u leve rsa it la  c r it iq u e  hom érique  e t N ie b u h r 
les tra d it io n s  h is to riques  su r les prem ie rs  siècles de R om e. 
C ependant les conséquences de ces études a p p a ru re n t après 
u n  c e rta in  tem ps com m e dangereuses a u x  c royan ts , e t des 
po lém iques s’ engagèrent, s u r to u t con tre  les professeurs q u i 
osa ient s’a tta q u e r à l ’e sp rit de ré a c tio n  ré g n a n t en A llem agne. 
De W e tte , professeur à B e rlin , résum a ses études sur l ’A n c ie n  
T e s ta m e n t dans une in tro d u c t io n  h is to riq u e  e t c r it iq u e  (1817), 
où  i l  ro m p a it n e tte m e n t avec la  tr a d it io n  ; deux ans p lus 
ta rd  on p ro f ita  d ’une le ttre  de sym p a th ie  écrite  p a r lu i  à la  
m ere de Sand, 1 assassin de K o tzebue , p o u r l ’ o b lige r à q u it te r  
sa cha ire . U n  a u tre  professeur à l ’ e sp rit ind é pe n d a n t, E w a ld , 
q u i a v a it  p u b lié  une é tude  c r it iq u e  sur le N ouveau  T estam en t, 
f u t  suspendu en 1834. O n m enaça p lus ieurs  fo is  P au lus, le 
p a tr ia rc h e  d u  ra tio n a lism e , q u i, clans sa V ie  de Jésus (1828) 
e t dans ses E vang iles synoptiques  (1830-1833), e x p liq u a it to u t  
p a r des causes na tu re lles  en s u p p rim a n t le  m irac le . Cela 
n ’em pêcha it pas des savan ts  d ’e s p rit p lus  rassis, é trangers à la  
p o lit iq u e , de p o u rs u iv re  avec persévérance des tra v a u x  du 
m êm e genre. B a u r s u r to u t, q u i é ta it  à la  fo is  u n  sa va n t e t u n  
c ro y a n t, re n d it  l ’U n iv e rs ité  de T ü b in g e n  célèhre p a r ses études 
su r le  ca ractè re  e t les tendances de chacun des q u a tre  É vang iles  
e t p a r sa c r it iq u e  des épîtres de sa in t P au l.

I l  fa l la it ,  mêm e en A llem agne , un  liv re  p lus s im p le , p lus v if ,  
p lu s  c la ir , p o u r fa ire  p a rv e n ir  au g rand  p u b lic  les conclusions 
de la p h ilo lo g ie  e t de l ’h is to ire  des re lig ions . Ce fu t  la  V ie  de
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J ésus de S trauss (1835). A vec une fe rm e té  tra n q u ille , sans colere 
n i ra ille rie , l ’a u te u r t r a i t a i t  ce tte  ques tion  : « Quels son t les réc its  
des É vang iles  que l ’ é ta t ac tue l de la  c r it iq u e  p e rm e t de cons i
dérer com m e légendaires ? » É c a r ta n t n e tte m e n t le  m irac le , 
a p p liq u a n t les théories  de son m a ître  H egel, S trauss n ia it  
i ’ existence rée lle  de Jésus p o u r ne la isser à la  p ace qu  u n  m y th e  
Popula ire. Le  re te n tisse m e n t du  l iv re  fu t  p ro d ig ie u x  dans tous 
les pays germ aniques, e t le  scandale énorm e.

.E n  dehors des pays de langue a llem ande le t r a v a i l  c r i
t iq u e  de ce tte  école dem eura in co n nu . L a  le c tu re  des h ié ro 
glyphes p a r C h a m p o llio n  a v a it  in q u ié té  la  cu rio s ité  de quelques 
fidèles, m ais F rayss inous déclara  que les te x te s  égyp tiens  
ne con tre d isa ie n t p o in t  la  B ib le . Les hypothèses de la  m y th o 
logie com parée sem b la ien t a u x  apolog istes aussi r id icu le s  
au m oins que celles d e là  géologie : l ’u n  d ’eux, dans les Anna les  
de philosophie chrétienne, s’a m u sa it à re p ro d u ire  la  d isse rta 
t io n  p la isan te  où  l ’ on  a v a it  dém on tré  que N apo léon  est u n  
m yth e  solaire. I l  y  a v a it  p o u r ta n t une v i l le  frança ise  ou les 
tra v a u x  a llem ands é ta ie n t connus e t com m entes : a la  P acu ité  
de théo log ie  de S trasbou rg  ense igna it É d o u a rd  Reuss, q m  se 
m o n tra  le d im ie  ém ule des B a u r e t des E w a ld . M ais ju s q u  en 
1848 i l  é c r iv it  tous  ses ouvrages sc ien tifiques  en a llem and . La  
tra d u c tio n  de S trauss p a r L i t t r é  (1839) passa inaperçue . U n 
des rares F rança is  conna issan t b ien  la  langue e t la  science de 
i ’ A llem agne, E d g a r Q u in e t, f u t  le  seul à exposer au g rand  p u b lic  
les théories de S trauss ; to u t  en les ré fu ta n t , le  b r i l la n t  é c riv a in  
a v e r t it  le  clergé frança is  q u ’ i l  a v a it  g rand  t o r t  d ig n o re r ces 
recherches, d ’ opposer des a rgum ents  périm es a des decouvertes 
récentes. L ’ année m êm e où Q u in e t p u b lia it  sa le ttre  a 1 a rche 
vêque de P aris , u n  jeune élève de S a in t-S u lp ice , amené p a r 
ses tra v a u x  à m e ttre  en dou te  l ’enseignem ent tra d it io n n e l, 
q u it ta  le g rand  sém ina ire  p o u r se vo u e r à la  science e t com m ença 
Par é tu d ie r les ouvrages c ritiq u e s  des A llem ands : c é ta it  Re a .
, C’est à une époque pos té rieu re  que la  lib re  pensee^devait 

dans tous  les pays, u ti l is e r  les ré su lta ts  des sciences nouve lle  . 
A v a n t 1848 elle se s e rv it p lu tô t  des arm es fou rn ies  p a r la  p h i 
S o p h ie ,  l ’h is to ire  e t la  p o lit iq u e . L a  ph ilosoph ie  a llem ande au 
^ècle  p récédent a v a it  pu issam m ent a ffirm é  son indépendance 
Éant a p u  ê tre  nom m é le fo n d a te u r de la  m ord  e 9 ' .
la période su iva n te  les deux  m a îtres  de la  pensee germ an ique , 
Sch e llin g  e t H egel, m a lg ré  les audaces de le u r d o c tr in e , s a p p li
quèrent à é ta b lir  la  p a ix  e n tre  la  ph ilosoph ie  e t la  re lig io n .
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S c lie llin g  lu t  mêm e appelé à B e r lin  p a r F ré d é ric -G u illa u m e  IV  
p o u r enseigner l ’accord en tre  la  ra ison  e t la  fo i. M ais si les 
d iscip les de S che lling  fu re n t le p lus souven t des o rthodoxes, 
quelques élèves de H egel re fusè ren t de se p rê te r à ces p ruden ts  
com prom is  ; S trauss fu t  dépassé en audace p a r le g roupe de la 
gauche hégélienne. Le  p r in c ip a l re p résen tan t de ce groupe, 
Feuerbach, é m u t to u te  l ’A llem agne  in te lle c tu e lle  p a r son grand  
ouvrage, L'essence du ch ris tian ism e  (1841) ; i l  m o n tra it  dans la 
re lig io n  so i-d isa n t révélée une s im p le  d iv in is a tio n  de l ’ h u m a n ité , 
n ia it  la  lé g it im ité  de la  m é taphys ique  e t ra m e n a it la  p h ilo 
sophie au  p o s itiv ism e . Mêm e a rdeu r, avec p lus de v io le n ce  
encore, chez B ru n o  B auer, q u i s’a tta q u a  au g rand  in q u is ite u r  
H engstenberg  e t q u i p ré te n d it com p lé te r l ’œ uvre de S trauss ; 
d e s titué  com m e professeur en 1843, i l  redoub la  de fu r ie  agressive 
en p u b lia n t Le chris tian ism e dévoilé  (1843). Ces lib res penseurs 
a llem ands re p ro ch a ie n t à leurs am is frança is  tro p  de t im id ité ,  
t ro p  de g o û t p o u r la  re lig io s ité  déiste p rê te  à s’ accorder avec 
u n  ch ris tia n ism e  ré form é.

E n  A n g le te rre , les a ttaques d irigées con tre  le dogme é ta ie n t 
p lus rares : les hom m es les p lus arden ts  à c o m b a ttre  l ’ Ég lise 
anglicane é ta ie n t des d iss idents, c’ est-à -d ire  des chré tiens 
conva incus. C ependant la  t r a d it io n  des lib res  penseurs du  
x v m e siècle se conserva dans u n  groupe assez peu n o m b re ux , 
m ais im p o r ta n t p a r son a u to r ité  cro issante, ce lu i q u i recon
n a issa it u n  chef dans Jérém ie B e n th a m . Sans dou te  le fo n d a te u r 
de la  d o c tr in e  u t i l i ta ire  ne posséda it p o in t  dans son pays la  
m êm e n o to r ié té  q u ’à l ’é trange r ; ta n d is  que, de S a in t-P é te rs 
bo u rg  à B uenos-A yres, q u a n tité  d ’hom m es sa lu a ie n t en lu i le 
g rand  in s p ira te u r des lég is la tions  modernes, la  G rande-B re tagne  
a cco rd a it à ses théories  une a tte n tio n  d is tra ite  e t que lque peu 
dédaigneuse. N éanm oins son in fluence  g rand issa it, non  seu
lem en t p a r la  p ropagande su iv ie  de Jam es M i l l  e t de quelques 
am is dévoués, m ais p a r ses re la tio n s  de p lus en p lus fréquen tes 
avec les chefs des ra d ic a u x  p o lit iq u e s  e t du  m ouvem en t o u v rie r. 
B e n th a m  é ta it  devenu fra n ch e m e n t ir ré lig ie u x . Son liv re  sur 
l ’Ég lise  ang licane (1818) t ra ç a it  le p rog ram m e d ’u n  c h r is tia 
n ism e sans dogmes e t p u re m e n t m o ra l ; sa b rochu re  consacrée 
à sa in t P a u l (N o t P a u l but Jésus, 1823) opposa les im postu res 
d ’u n  apô tre  a m b itie u x  à la  pu re  d o c tr in e  de Jésus. U n  de ses 
d iscip les, le  fu tu r  h is to rie n  G ro te , réd igea d ’après ses notes le 
p e t i t  vo lu m e  in t i tu lé  A na lyse  de l'in fluence  de la  re lig io n  
nature lle  su r le bonheur temporel de l ’hum an ité  (1822) : m a lgré
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quelques fo rm u les  pruden tes su r la  d ifférence en tre  les re lig ions  
révélées et la  re lig io n  n a tu re lle , c’ é ta it  une co n d a m n a tio n  de 
foutes les croyances q u i a p p o rte n t à l ’hom m e des dou leurs 
sans p ro f it  e t des p r iv a tio n s  in u tile s .

A  la  mêm e époque d ive rs  pub lic is tes  fa isa ie n t o u ve rte m e n t 
campagne p o u r l ’a thé ism e. Le  p lus connu  de tous , R ich a rd  
Carlile , fu t  condam né en 1818 et resta  sept ans en p rison . Comme 
cette co n d am na tion  m e t ta it  en cause la  lib e rté  de conscience 
et la  lib e rté  de la  presse, les am is de B e n th a m , R ica rd o  e t le 
jeune S tu a rt M ill ,  p r ire n t la  défense du  p riso n n ie r. B e n th a m  
é ta it aussi en re la tio n s  avec R o b e rt Owen, le th é o r ic ie n  du 
socialisme : o r une des idées fa vo r ite s  d ’ Owen, une des hases 
de son systèm e psycho log ique  e t social, f u t  la  nécessite d é li
m ine r l ’ idée re lig ieuse. C ependant l ’a thé ism e agressif é ta it 
tro p  co n tra ire  a u x  sen tim en ts  du  peup le  angla is ou écossais 
Pour tro u v e r  beaucoup d ’adhérents ; ce fu t  p lus ta rd  seu lem ent 
hue le p u b lic  s’ in téressa au p o s itiv ism e  des H a m ilto n , des 
S tu a rt M il l  e t des H e rb e rt Spencer. Q u a n t à la  c r it iq u e  b ib liq u e  
a llem ande, elle dem eura tro p  peu connue en A n g le te rre  a va n t 
1848 p o u r é m o u vo ir une n a tio n  n o u rr ie  de l ’ A n c ie n  T es tam en t. 
L ’a u tre  peuple  ang lo-saxon, en A m érique , d e m e u ra it égalem ent 
fidè le à son cu lte  p o u r la  B ib le . C ependant là  aussi l ’o rth o d o x ie  
régnante fu t  ébranlée, non  p o in t p a r une p ropagande athée, 
mais p a r u n  schisme à l ’ in té r ie u r  des Églises p ro tes tan tes  : les 
L n ita r ie n s , les ra tio n a lis te s  chré tiens q u i c ro ya ie n t en Jésus, 
mais q u i n ia ie n t la  T r in ité , tro u v è re n t un  rep résen tan t re m a r
quable dans C hanning , le g rand  m o ra lis te  évangélique.

E n  F rance, la  l it té ra tu re  du  x v m e siècle, insu ffisan te  e t v ie il l ie  
aux ye u x  des ro m an tiques , re p re n a it fa v e u r chaque fo is  que le 
P a rti p rê tre  de ve n a it m enaçan t. Dès 1825 le M é m o ria l catholique 
annonça que, depuis 1814, l ’ im p rim e rie  a v a it  m is en c irc u la t io n  
L598.000 exem pla ires des œ uvres com plètes de V o lta ire , 
480.500 de celles de Rousseau, 207.900 des autres écriva ins  du  
même tem ps. C ette  d iffu s io n  du  vo lta r ia n is m e  ne f u t  pas sans 
co n tr ib u e r à l ’ enthousiasm e q u i a l la it  a c c u e illir  les journées 

ju il le t .  Ce fu t  p o u r ta n t une a u tre  ph ilosoph ie , celle de V ic to r  
Cousin, q u i tr io m p h a  au lendem a in  de 1830. S p ir itu a lis te  
convaincu, i l  m u lt ip l ia i t  les fo rm u les  respectueuses envers le 
ch ris tian ism e , e t la  jeunesse a v a it  a ccu e illi long tem ps avec 
jo ie  sa th é o rie  sur l ’a lliance  nécessaire des « deux sœurs im m o r
telles », la  ph ilosoph ie  e t la  re lig io n . P endan t les d ix -h u it  années

e Louis-Philippe l’éclectisme fut enseigné dans tous les collèges
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de l ’ U n iv e rs ité  ; m ais la  p rudence  de Cousin n ’ empêcha pas les 
ca tho liques  de f lé t r ir  une d o c tr in e  suspecte de pan thé ism e, une 
école q u i la is sa it à la  fo i une m odeste p lace à côté de la  ra ison  
e t v o u la it  seu lem ent « une re lig io n  p o u r le peup le  ».

U ne p h ilosoph ie  p lus hard ie , q u i p a ru t à l ’o rig ine  p lus dan 
gereuse p o u r l ’ Église, fu t  exposée de 1830 à 1842 dans soir Cours 
de ph ilosophie  positive  p a r A uguste  C om te, q u i re je ta it  
d é fin it iv e m e n t la  théo log ie  e t la  m é taphys ique  com m e choses 
d u  passé. U n  d isc ip le  d ’ A uguste  C om te, L i t t r é  v o u lu t répandre  
ces idées, com m e i l  essaya de p ropager le  l iv re  de Strauss ; 
m ais sa te n ta t iv e  ne d e v a it réuss ir q u ’ après 1848. L ’ a tte n tio n  
p u b liq u e  a lla it  à d ’au tres adversaires de l ’Ég lise , p lus é loquents 
e t p lus  v iv a n ts . Lam enna is , après s’ ê tre  séparé de R om e e t a v o ir  
m êm e ro m p u  avec la  re lig io n  ch ré tienne , opposa it à ce lle -c i 
la  re lig io n  de l ’h u m a n ité , com p lè te m en t a ffranch ie  du  su rna 
tu r e l;  son Esquisse d’ une ph ilosoph ie  lu i  v a lu t  l ’a p p ro b a tio n  
chaleureuse de M azz in i. U n  jeune  po lém is te  socia lis te , P rou - 
dhon , énum éra dans de fougueuses d ia tr ib e s  les « crim es de 
D ie u  ». Ces professions d ’a thé ism e, i l  est v ra i,  ch o q u a ie n t les 
con tem pora ins  : c ’é ta it  le  déisme du  V ica ire  savoya rd  e t de 
B e n ja m in  C onstan t q u i in s p ira it  la  p lu p a r t  des adversaires 
de l ’ Ég lise, depuis M ich e le t ou Q u in e t ju s q u ’ à George Sand.

Les discussions ph ilosoph iques n ’a tte ig n a ie n t que les classes 
d irigean tes, form ées p a r l ’ enseignem ent secondaire ; dans ces 
classes d ’ a illeu rs  la  m a jo r ité  re v e n a it à la  re lig io n  ch ré tienne  
ou  lu i  té m o ig n a it de la  sym p a th ie . La  franc -m açonne rie  é ta it  
en décadence e t ne possédait n i la  fo rce  n i le  caractère  n e tte 
m e n t ir ré lig ie u x  que lu i  a t t r ib u a ie n t les encycliques des papes, 
la  co n fo n d a n t- avec les sectes p o lit iq u e s . M ais l ’ ir ré lig io n  
co m m e n ça it à p éné tre r dans la  p e tite  bourgeois ie  e t chez les 
o uvrie rs  : c ’é ta it  la  réponse des classes popu la ires à l ’u n io n  
du  trô n e  e t de l ’a u te l. Quelques-uns des p r in c ip a u x  chefs du  
m o u ve m e n t o u v r ie r en A n g le te rre , H e th e rin g to n , H o lyo a ke , 
fu re n t condam nés à la  p riso n  p o u r des m a n ifes ta tions  pub liques  
d ’athé ism e. L e  second, q u i jo u a  u n  g rand  rô le  dans le  m o u ve 
m e n t syn d ica l e t co o p é ra tif, d e v a it ê tre  considéré p lus  ta rd  
com m e le p a tr ia rc h e  de la  p ropagande ra tio n a lis te  chez les 
p ro lé ta ire s  angla is. E n  F rance , la  p lu p a r t  des in s titu te u rs  
fo rm és p a r la  lo i de 1833 é ta ie n t détachés de l ’ Ég lise  e t sou f
fra ie n t d ’obé ir a u x  curés. L ’a c t iv ité  des F rères des Écoles 
chrétiennes où des n o u ve a u x  ordres créés p o u r l ’enseignem ent 
p o p u la ire , n* em pêcha it p o in t une désaffection  cro issante.

L a  re lig ion
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M o n ta lem be rt, en 1839, é c r iv it  à L a co rd a ire  q u ’ i l  v o y a it  
? *a cam pagne « une absence presque to ta le  de la  fo i chez les 
lommes, u n  nom bre  in f in im e n t p e t i t  de com m un ions e t de 

confessions, u n  im m ense m épris  p o u r le  p rê tre  ». P ro u d h o n  
en 1844 s ig n a la it à L y o n  une m u lt i tu d e  de ménages ouv rie rs  
'f in  a va ie n t ro m p u  to u te s  re la tio n s  avec l ’Ég lise.
, M onarch istes ou ré pub lica ins , riches ou pauvres, le ttré s  ou 
igno ran ts , tous les ennem is de l ’Ég lise  rom a ine  a v a ie n t une pas- 
®i°n com m une, la  ha ine  des jésu ites ; e t m êm e p a rm i ses fidèles, 
beaucoup d e m eu ra ien t peu favo rab les  à la  C om pagnie  res tau - 
taurée en 1814. P lus e lle  s’ é te n d a it e t se fo r t i f ia i t ,  p lus  elle 
eve il la it  d ’ in q u ié tu d e s  e t de colères. M e tte rn ic h  dans ses p re 
mières années, le  p ie u x  ro i Lo u is  I er de B a v iè re  lu i té m o ig n è re n t 
u ne égale m éfiance. E n  F rance , les passions déchaînées p a r le  
ga llican  M o n tlo s ie r, en tre tenues p a r la  presse lib é ra le  e t p a r 
es chansons de B é ranger co n tre  ces « hom m es no irs , m o itié  

Renards e t m o itié  loups », f ire n t exp los ion  à la  chu te  de Charles X .
p ro v in c ia l de l ’o rd re  é c r iv a it  en 1831 : « Q u i d i t  Jésu ite  

Çn h rance, à P a ris  du  m o ins, d i t  une bête sauvage à laque lle  
r  ^au t c o u r ir  sus. » Ces v io lences ne d u rè re n t pas ; m ais p lus 
ta rd  M iche le t e t Q u in e t au Collège de F rance , T h ie rs  dans u n  
Rapport à la  C ham bre des députés, p ro u v è re n t que la  tr a d it io n  

es Provinc ia les  s u b s is ta it v iva ce  dans la  bourgeois ie. D ’a illeu rs  
archevêque de P a ris , le g a llica n  A fîre , se m o n tra it  n e tte m e n t 
°s trle . O uvrie rs  et bourgeois lu re n t le  J u i f  e rran t d ’ Eugène 
a®) q u i fu t  t r a d u it  dans to u te s  les langues. « T o u te  la  te rre  le  

, y  vore ; i l  voyage p lus ra p id e m e n t que le  cho lé ra  », é c r iv a it  
j a llanche. E n  Ita lie , G io b e rti, ce p rê tre  s i dévoué à la  papau té , 
ança u n  fo rm id a b le  p a m p h le t co n tre  le  « Jésu ite  m oderne ». 

y 11 Suisse, la  ha ine  des jésu ites p répa ra  l ’ écrasem ent du  S onder- 
uad. Ce n ’é ta ie n t pas seu lem ent les jésu ites, m ais to u s  les 

p e ines , q u i a v a ie n t re tro u v é  depuis 1814 dans la  pén insu le  ib é - 
r ‘ cl Ue une te rre  d ’é le c tio n ; v o ilà  p o u rq u o i tou tes  les ré vo lu tio n s  
s acharnèrent con tre  eux. Celle de 1820 fe rm a  en Espagne 800 
|;0 uvents su r 1.700; en 1836 tre n te -s e p t couvents fu re n t encore 
®r inés à M a d rid , quelques au tres brû lés à M urc ie , à B arce lone, 
u 1837 on ca lcu la  q u ’i l  y  a v a it  24.000 re lig ie u x  espagnols chassés. 
e eurs m aisons, dans lesquelles d ’a illeu rs  ils  a lla ie n t re n tre r  

p Ue ques années p lus ta rd . Mêmes crises v io len tes  chez les 
c ’° y uSais en 1822, en 1833, en 1834. E t ,  p a rm i les m oines, 

a ien t les jésu ites  q u ’on  a tta q u a it  to u jo u rs  les p rem ie rs .

L a  lib re  pensée

G ÉNÉRALE. X V .
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V I I I .  — L E  D É B A T  SUR L ’E N S E IG N E M E N T \

E n tre  pa rtisans  e t adversaires des Églises chrétiennes, les 
d isputes les p lus v ives  éc la tè ren t au su je t de la  d ire c tio n  de 
l ’enseignem ent. Ju sq u ’ en 1789 l ’enseignem ent p rim a ire  ou secon
da ire , sauf quelques te n ta tiv e s  isolées, é ta it  resté en to u t  
pays dans les m ains ou sous le co n trô le  du  clergé, ou du  m oins 
pénétré  d ’e sp rit re lig ie u x  ; l ’ enseignem ent supérieu r, p lus in d é 
p e ndan t, la is sa it p o u r ta n t une p lace im p o rta n te à  la  théo log ie . 
Le  p r in c ip e  nouveau, ce lu i de l ’ enseignem ent la ïque  o u v e rt 
a u x  m aîtres  e t a u x  élèves de to u te s  les confessions, fu t  a ffirm é  
en F rance  p a r les Assemblées ré v o lu tio n n a ire s 1 2 ; N apo léon  
le  f i t  a p p liq u e r lo rs q u ’i l  créa l ’U n ive rs ité  de F rance dotée du 
m onopo le , ce q u i ne l ’empêcha pas de p ro c la m e r que l ’ éduca
t io n  d e v a it y  a v o ir  p o u r base les préceptes de la  re lig io n . 
L a  R e s ta u ra tio n , com m e on l ’a v u , essaya de conserver le 
m onopo le  en c lé rica lisa n t l ’U n ive rs ité , ta n d is  que les ca th o 
liques m ili ta n ts  s’ e ffo rça ien t de le  to u rn e r en déve loppan t 
les p e tits  sém inaires. L a  C harte  de 1830 p ro m it une lo i sur 
la  lib e rté  d ’enseignem ent ; e t ce tte  promesse fu t  invoquée  
p e n d a n t d ix -h u it  ans p a r les ca tho liques . Ce fu re n t les anciens 
discip les de Lam enna is , les ca tho liques  lib é ra u x , q u i engagèrent 
dès 1843 une lu t te  en règle, n o n  seulem ent con tre  le m onopo le , 
m ais con tre  l ’ U n ive rs ité . L e u r chef, M o n ta le m b e rt, accusa 
ce corps d ’a v o ir  fa i t  tr io m p h e r « l ’a thé ism e o ffic ie l » en F rance ; 
i l  dem anda a u x  ca tho liques d ’em p loye r les é lections, les jo u r 
n a u x , les p é tit io n s , tou tes  les armes q u ’ o ffra it  le  rég im e m o
derne p o u r assurer la  v ic to ire  de la  bonne cause. U n  pu issan t 
p u b lic is te , Lou is  V e u illo t , re p re n a n t la  te n ta t iv e  AzY  A ve n ir , 
f i t  de Y U nivers  le p re m ie r g rand  jo u rn a l c a th o liq u e ; des 
pam ph le ts , des sermons dénoncèrent les écrits  des u n i
ve rs ita ires , les leçons des professeurs de ph ilosoph ie . C eux-c i 
r ip o s tè re n t de le u r m ie u x  ; beaucoup d ’u n ive rs ita ire s  a p p la u 
d ire n t a u x  audaces de M ich e le t e t de Q u in e t dans leurs

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux ouvragés indiqués dans les paragraphes précé
dents et p. 75 et 78, ajouter Grimaud, H is to ire  de la  liberté d ’enseignement (Paris, 
1898, in-8°) ; Max Lenz, Geschichte der könig lichen F rie d rich -W ilh e lm s-U n ive rs itä t 
zu B e r lin  (Halle, 1910-1918, 3 vol. in-4°), livre qui est l ’histoire, non seulement d’uno 
Université, mais’de toute la vie intellectuelle en Prusse jusqu’en 1848 ; Gordon Wilson, 
The U n ive rs ity  o f London and its  colleges (Londres, 1923, in-8°).

2. Voir G. Lefebvre, R. Guyot et Ph. Sagnac, La Révolution française (t. X I I I  de la 
présente Histoire générale), notamment le livre IV .
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cours du  Collège de F rance  ; les au tres, e t avec eux beaucoup 
u hommes p o lit iq u e s , p ré fé ra ien t la  m o d é ra tion  d,u g rand  m a ître  
ue la  ph ilosoph ie  o ffic ie lle , V ic to r  Cousin, a ff irm a n t q u ’ i l  fa u t 
Respecter la  re lig io n  ca tho lique , mais que l ’ É ta t  d o it  s u rv e ille r 
* enseignem ent e t conserver les collèges où des élèves de to u te s  
les confessions a p p re n n e n t à se conna ître  e t à s’ a im er. Ces po lé- 
^ q u e s  n ’a b o u tire n t à aucun  ré s u lta t p ra t iq u e  a v a n t 1848, 
ruais le  p r in c ip e  du  m onopo le  u n iv e rs ita ire  é ta it  sérieusem ent
uienacé.

C’é ta it l ’ enseignem ent secondaire q u i su s c ita it ces p o lé 
m iques en F rance parce q u ’i l  y  é ta it  a lors le  seul flo rissa n t, le  
Seu l aussi q u i in té ressâ t les classes d irigean tes  sous le rég im e 
Cens ita ire . E n  G rande-B re tagne  la  controverse  p o rta  davan tage  
SUr l ’enseignem ent p rim a ire . U n  pédagogue ang lican , B e ll, 
u va it inaugu ré  avec succès dans l ’ Inde , p o u r in s tru ire  les en fants 
uu  peuple sans fra is  excessifs, les écoles d ’ense ignem ent m u tu e l ; 
U  p a r t i to r y  tra n s p o rta  l ’ in s t i tu t io n  dans la  m é tro p o le  e t o u v r i t  
ues écoles réservées a u x  en fan ts  de fa m ille s  anglicanes. U n  
Quaker, Lancaste r, v o u lu t  fa ire  a p p liq u e r la  m éthode  de B e ll 
dans les écoles neutres, ouvertes à tous  les en fan ts  du  peup le , 
et ré d u is it l ’ense ignem ent re lig ie u x  à la  le c tu re  de la  B ib le  ; 
?n  le dénonça com m e athée. B e n th a m  dans sa Chreslom athie  
(,1814)j James M i l l  e t d ’ au tres p r ire n t v igou reusem en t p a r t i 
contre l ’ in to lé ra n ce  ang licane ; to u t  le  p a r t i  ra d ic a l se passionna 
b ie n tô t p o u r le  p rob lèm e  de l ’éduca tion , que l ’ é loquence cha- 
cureuse de B ro u g h a m  re n d it  p o p u la ire  en Écosse com m e en 

A ng le te rre . E n  Écosse d ’a ille u rs , m a lg ré  la  d o m in a tio n  pres
byté rienne , les écoles ré u n issa ie n t des élèves de confessions 
diverses. D evenu  m in is tre , B ro u g h a m  exposa d e va n t la  C ham bre 
des lords (1837) u n  p rog ram m e c o m p le t d ’ enseignem ent popu - 
aife . Jo h n  R usse ll f i t  créer u n  C om ité  spécia l p o u r d is tr ib u e r 

écoles nouve lles la  su b ve n tio n  de 20.000 liv re s  in s c r ite  au 
budget depuis 1833 ; m ais q uand  i l  v o u lu t im pose r à ces écoles 
subventionnées des inspecteurs  la ïques, fo rm e r leurs  m a îtres  

aOs une école no rm a le  non  confessionnelle , ang licans e t dissi- 
ents s’u n ire n t con tre  une p a re ille  te n ta t iv e , e t le gouverne- 

d u t recu le r d e v a n t ce tte  c o a lit io n  chré tienne . Dans 1 ensei
gnem ent supé rieu r les anglicans fa isa ie n t bonne garde a u to u r 

e leurs forteresses d ’ O x fo rd  e t de C am bridge. Les p a rtisa n s  
r>e 1 enseignem ent neu tre , to u jo u rs  menés p a r le  g roupe de 

en th a m , o b t in re n t du  m o ins la  fo n d a tio n  de l ’ U n iv e rs ité  
e Londres (1825), q u i d e v in t u n  g roupem en t de collèges e t
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q u i p lus  ta rd , avec l ’a p p u i des d iss idents, re ç u t une C harte  
ro ya le  lu i a cco rdan t le  d ro it  de con fé re r les grades (1837-1838).

Ce n ’ é ta ie n t n i l ’ enseignem ent p r im a ire , n i l ’enseignem ent 
secondaire q u i fa isa ie n t l ’ o b je t de c o n flits  sem blables en Prusse ; 
on  y  d is c u ta it p lu tô t  l ’ ense ignem ent supérieu r. M ais 1 É ta t  
é ta it  tro p  fo r t ,  l ’ Ég lise  t ro p  soum ise p o u r que le  déba t se p o u r
s u iv ît  à B e r lin  de la  m êm e façon  q u ’ à P aris  ou à Lond res . I l  
m e t ta it  a u x  prises deux  p a rt is  p o lit iq u e s , les bureaucra tes 
m odernes q u i s u iv a ie n t la  t r a d it io n  de H a rdenbe rg , e t les 
fé o d a u x  q u i v o y a ie n t dans la  re lig io n  u n  a p p u i nécessaire p o u r 
l ’ É ta t  con tre  les audaces ré vo lu tio n n a ire s  de la  science e t de 
la  ph ilosoph ie . Les fé o d a u x  espérèrent l ’e m p o rte r auprès de 
F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  p e n d a n t p lus ieurs  années ; m ais ce lu i- 
c i a v a it  cho is i en 1817 u n  nouveau  m in is tre  de l ’ in s tru c t io n  
p u b liq u e , A lte n s te in , q u i a l la i t  d e ve n ir le défenseur des U n iv e r 
sités. A m i e t p ro tégé  de H ardenbe rg , passionné p o u r la  science, 
réso lu  à fa ire  de B e r lin  la  ca p ita le  in te lle c tu e lle  de l ’A llem agne, 
A lte n s te in  é ta it  trè s  m a l v u  des réac tionna ires . P o u r ta n t une 
grande souplesse lu i  p e rm it de tra ve rse r sans dom m age les 
années sombres q u i s u iv ire n t les décrets de C arlsbad, e t 1 aide 
précieuse q u ’i l  fo u rn it  au g rand  p ro je t de F ré d é ric -G u illa u m e  I I I ,  
la  ré u n io n  des églises p ro tes tan tes , lu i  assura la  confiance d u ra 
b le  du  v ie u x  ro i ; A lte n s te in  resta  m in is tre  ju s q u ’à sa m o r t, pen
d a n t v in g t-d e u x  ans. C’est lu i  q u i f i t  la  g ra ndeu r de l ’U n iv e r
s ité  de B e rlin . S’i l  la issa l ’o rth o d o x ie  fa n a tiq u e  s’in s ta lle r  
à la  F a cu lté  de théo log ie  avec H engstenberg , i l  p ro tégea le 
lib é ra lism e  de Sch le ie rm acher co n tre  to u te s  les a ttaques ; 
H egel, appelé p a r lu i  à la  cha ire  que F ic h te  a v a it  occupée, 
d e v in t le  m a ître  incon tes té  de la  p h ilosoph ie  a llem ande. U n  
g rand  ju r is te  l ib é ra l, Gans, fu t  l ’ id o le  des é tu d ia n ts  en d ro it .  
E n  somm e, m a lg ré  les dénonc ia tions  co n tin u e lle s  des o r th o 
doxes e t des féodaux , q u i e u re n t la  jo ie  de fa ire  fra p p e r 
le  p ro fesseur De W e tte , m a lg ré  la  su rve illa n ce  des cu ra teu rs  
im posés p a r le  ro i, les U n ive rs ité s  prussiennes conservèren t 
sous A lte n s te in  la  lib e r té  sc ie n tifiq u e  d o n t elles é ta ie n t fières. 
Q u a n t a u x  écoles p rim a ire s  e t a u x  gymnases, le gouve rnem en t 
p russ ien  s a v a it y  p ré v e n ir  to u t  c o n f l i t  : l ’ense ignem ent p r i 
m a ire  s u r to u t é ta it  n e tte m e n t confessionnel, soum is selon les 
com m unes au co n trô le  du  pas teu r ou  d u  curé, m ais d ir ig é  de 
b a u t p a r les agents de 1 E ta t .

Dans d ’au tres pays l ’ ense ignem ent su sc ita it les mêmes lu tte s . 
E n  Belgique, ce f u t  la  q u e s tio n  sco la ire  q u i m i t  f in  à l ’a lliance
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form ée en tre  ca tho liques  e t l ib é ra u x  depuis 1830. Les mêmes
divergences é c la ta ien t p a rm i les grands éducateurs, souven t 
ind iffé re n ts  à la  p o lit iq u e  de p a r t i,  q u i p résen ta ien t leurs  p ro 
grammes à la  société nouve lle . E n  Suisse, P esta lozzi, le  d isc ip le  
de Rousseau, é c a rta it de son école l ’ enseignem ent confessionnel ; 
le P. G ira rd , le  célèbre pédagogue de F rib o u rg , fa is a it de la  
re lig io n  la  base des études. E n  A llem agne  H e rb a r t d is a it que 
la  re lig io n  d o it  ê tre  enseignée hors de l ’ école ; O verberg  v o u la it  
3oe les écoles ca tho liques  en fussen t pénétrées. Ces controverses 
deva ien t p rend re  to u te  le u r a m p le u r p e n d a n t 1 époque su ivan te .
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L E  R O M A N T IS M E 4.

I l  n ’est p o in t que s tio n  ic i  de fa ire  le  ta b le a u  de la  l it té ra tu re  
e t des a rts  dans la  p rem iè re  m o itié  du  x i x e siècle n i de dresser 
la  lis te  des écriva ins  et des a rtis tes  q u i se s igna lè ren t au cours de 
ce tte  période féconde. N ous laissons égalem ent de côté la  po lé
m ique  a rden te  q u i se p o u rs u it depuis le débu t du  x x e siècle sur la  
v a le u r m ora le  e t p a tr io t iq u e  des œ uvres pub liées en tre  1815 
e t 1848. I l  s’a g it seu lem ent d ’in d iq u e r les ra p p o rts  de la  v ie  
in te lle c tu e lle  avec la  v ie  p o lit iq u e , re lig ieuse e t sociale, de 
rep lacer dans son m ilie u  ce g rand  m o u ve m e n t q u i se nom m e le 
rom an tism e .

1. O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  Farinelli, I I  romanlicismo nel mondo 
laiino (Turin, 1927, 3 vol. in-8°) ; Van Tieghem, Le mouvement romantique (Paris, 
1912, in-12 ; 2e édition complétée, 1925), très utile résumé, avec citations et biblio
graphie ; The Cambridge history of English Literaturę, t. X I I ,  X I I I  et X IV  (Cambridge, 
1915-1916, in-8°) ; Olivier Elton, A survey of English Literaturę (Londres, 1912, 2 vol.; 
in-8°) ; Legouis et Cazamian, Histoire de la littérature anglaise (Paris, 1924, in-16). 
A  history of American literaturę (supplément à la Cambridge History indiquée plus 
haut), t. I  et I I  (Cambridge, 1918-1919, in-8°) ; W ittncr, Deutsche Literaturgeschichte 
(Dresde, 1927, in-8°) ; H. Kurz, Deutsche Literatur geschichte (Berlin, 1927, in-8°) ; 
Thadée Grabowski, La littérature polonaise, cours publié dans la Revue des cours et 
conférences, X X V Ie année (1925) ; A rthur Luther, Geschichte der russischen Literatur 
(Leipzig, 1924, in-4°) ; Lirondelle, La poésie lyrique russe (Paris, [1925], in-16, « Col
lection des cent chefs-d’œuvre étrangers »), traductions précédées d’une courte pré
face • Americo Castro, Les romantiques espagnols (dans la même collection); Walter, 
La littérature portugaise à l ’époque romantique (Paris, 1913, in-8°) ; Henrik Schück, 
Histoire de la littérature suédoise (Paris, 1923, in-8° ; de la « Bibliothèque Scan
dinave »). —  Pour la France, Gustave Lanson, Histoire de la littérature française 
(Paris, 1894, in-16; 20e édition corrigée, 1929), aussi parue sous le titre  d ’Histoire 
illustrée de la littérature française (Paris, [1923], 2 vol. in-4°) ; Histoire de la littérature 
française, publié sous la direction de J. Bédier et P. Hazard (Paris, [1923-1924], 2 vol. 
in-4°). Ces œuvres capitales sont accompagnées de bibliographies importantes. Henri 
Girard et Henri Moncel, Pour et contre le romantisme (Paris, 1928, in-8°, 11e cahier des 
« Études françaises fondées par la Société des professeurs français en Amérique »). 
Voir aussi le numéro spécial de 200 pages consacré au romantisme par la Revue de 
littérature comparée (janvier-mars 1927) et son autre numéro de 200 pages sur « le 
romantisme après 1830 » (janvier-mars 1930). — Sur les origines du mouvement 
intellectuel résumé ici, voir les tomes X I I I  et X IV  de la présente Histoire générale.
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T ra its  généraux du romantisme

I .  —  TR A IT S  G ÉNÉRAUX D U  R O M A N T IS M E \

O n a donné de nom breuses d é fin itio n s  du  ro m a n tis m e ; 
aucune n ’ a p a ru  assez ju s te  p o u r rend re  çom pte  de tous les 
aspects de ce m o u ve m e n t si p u issan t e t si com plexe. L a  m e illeu re  
peu t-ê tre , à cause de sa m odestie , est celle de S tendha l : « Le  
rom an tism e  est l ’ a r t  de présenter a u x  peuples les œ uvres l i t t é 
raires q u i, dans l ’ é ta t ac tue l de leurs hab itudes  et de leurs 
croyances, son t susceptib les de le u r donner le  p lus de p la is ir  
Possible ». Ins is tons  seu lem ent su r deux tra its  essentiels. Le  
rom antism e, c’ est la  ré su rre c tio n  de la  poésie : 1 im a g in a tio n  
recouvre ses d ro its ; le  poète v e u t éve ille r chez ceux q u i le  lise n t 
l ’écho des sen tim ents  q u i a g ite n t son âm e; e n fin  la  beauté  de la  
na tu re  s’ im pose à son a d m ira t io n  a tte n d rie . Le rom an tism e , 
c’est aussi l ’ a m ou r du  passé, l ’ a tta ch e m e n t a u x  v ie ille s  t r a 
d itions, la  cu rio s ité  p o u r les époques où les peuples, bercés de 
légendes, c réa ien t une poésie na ïve , u n  peu en fan tine , mais 
sincère e t spontanée.

Ce m o u ve m e n t se présente com m e une re a c tio n  con tre  les 
tendances de l ’âge p récédent ; e t com m e la  l it té ra tu re  classique, 
au x v m e siècle, a v a it  a t te in t  son apogée en F rance, le  ro m a n 
tism e re je tte  les idées, les form es d ’a r t  e t les goûts lit té ra ire s  
du x v m e siècle frança is . L ’ époque de V o lta ire  a im a it la  prose 
cla ire et précise ; les rom an tiques  p ré fè re n t le  vers ou la  prose 
Poétique. Le  x v m e siècle g lo r if ia i t  la  ra ison  e t la  log ique  ; 
ils  donnen t la  p rédom inance  à l ’ in tu it io n ,  à la  passion. Les 
philosophes s’ occupa ien t de l ’hom m e socia l, avec le désir d am é
lio re r la  soc ié té ; les ro m a n tiq ue s  cé lèbren t l ’ in d iv id u  isole, 
à l ’âme tr is te  e t nob le, q u i s’ insurge  con tre  les règles sociales, 
contre  l ’ oppression de la  fo u le  m édiocre e t inep te . Les E n c y c lo 
pédistes n ’ a va ie n t que déda in  p o u r le  passé; fe rm e m e n t p e r
suadés que l ’h u m a n ité  o b é it à la  lo i du  progrès, ils  s in té ressa ien t 
au présent e t co m p ta ie n t b ien  p ré p a re r u n  m e ille u r a ven ir. 
Les ro m a n tiq ue s , choqués p a r les vu lg a rité s  du  present, se

,  O e v n .o K S  a  c o n s u l t a .  -  Le romantisme et les
f  conférences faites à la Sorbonne par divers autenrs sur les caractè e J ï  ^ ra u x  
du romantisme; Henri Girard, Émile Deschamps 0 in » ) , < « .  L? 
Pensée religieuse des romantiques, dans la Revue de Vhtslotre det reh p o n  t  L X X X lX  
(«24), p. 138-162 ; Viatte, Le catholicisme chez les ^ ^ ^ » ^ ,  ( ^ ^  1922 , 0 -8 0 ) ;  
du même, Les sources occultes du romantisme ( P a n s ,  1928, 2 vol. m 8 ) ,  Trahard, 
^  romantisme défini par le Globe (Paris, 1925, in 16 ; n'0 3 des« Études romantiques)»; 
^aldensperger, Études d’histoire littéraire (Paris, 1907-1910, -  vol. in - 8  ).
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ré fu g ie n t dans le passé q u ’ils  id é a lise n t. Les v o lta ir ie n s  com 
b a tta ie n t l ’ Ég lise  e t conse rva ien t to u t  au p lus  la  re lig io n  n a tu 
re lle , s im p lifié e  d ’a ille u rs  e t presque desséchée ; les rom an tiques , 
to u t  pénétrés de re lig io s ité , o n t une sym p a th ie  m arquée p o u r le  
ca tho lic ism e  parce que l ’a r t  e t la  poésie de nombreuses géné
ra tio n s  l ’ o n t em be lli. E n fin , dans le  dom aine p ro p re m e n t l i t t é 
ra ire , les ro m a n tiq ue s  déc la ren t in u tile s  e t surannés les procé
dés, les règles de la  l it té ra tu re  classique ; ils  opposent le  d ram e 
à la  tragéd ie , s u b s titu e n t au  genre nob le  u n  s ty le  p lus va rié , 
p lus  riche , e t re n o u ve lle n t com p lè te m en t la  v e rs ific a tio n .

Les circonstances exté rieu res e t la  p o lit iq u e  d e va ien t fa v o 
r ise r la  tra n s fo rm a tio n  in te lle c tu e lle . Le  x v m e siècle a v a it 
p ro d u it  la  R é v o lu t io n  frança ise , q u i à son to u r  engendra l ’em 
p ire  napo léon ien  ; les a ris tocra tes , ennemis-nés de la  R é v o lu tio n , 
to u s  ceux q u i dé tes ta ien t la  T e rre u r, les Européens q u i a va ie n t 
lu t té  con tre  la  ty ra n n ie  de N apo léon  se tro u v è re n t disposés à 
condam ner les doctrines e t les écrits  du  x v m e siècle. A  la  
l ib re  pensée, q u i déchaîne la  ré b e llio n  e t les fu re u rs  popu la ires , 
ils  opposèrent la  re lig io n , source de l ’o rd re  e t du  respect. E n f in  
la  ph ilosoph ie  frança ise  a v a it  p ré te n d u  s’ adresser à la  ra ison  
de tous  les peuples, sans d is tin g u e r e n tre  eux ; la  D é c la ra tio n  
des d ro its  de l ’hom m e, im prégnée  de son e sp rit, a tt r ib u e  ces 
d ro its  « na tu re ls  e t im p re sc rip tib le s  » à l ’hom m e de to u s  les 
pays  e t de tou tes  les races. Les guerres napoléoniennes, au 
c o n tra ire , en su sc ita n t les résistances popu la ires , é ve illè re n t chez 
les n a tio n s  en lu t te  le  trè s  v i f  désir de sauvegarder le u r in d é 
pendance, de m a n ife s te r fo r te m e n t le u r in d iv id u a lité . Joseph de 
M a is tre  a v a it  é c rit, b ie n  a v a n t 1815 : « J ’a i v u  dans m a v ie  des 
F rança is , des Ita lie n s , des Russes ; je  sais m êm e, grâce à M o n 
tesqu ieu , q u ’ on  p e u t ê tre  Persan ; m ais q u a n t à l ’ hom m e, je  
déclare ne l ’a v o ir  ren co n tré  de m a v ie  ; s’i l  ex is te , c ’est b ien  à 
m o n  insu . » Q ue l m e ille u r m oyen  p o u r u n  peup le  de conserver, 
d ’ a ff irm e r sa pe rso n n a lité  que de la  ra t ta c h e r à son passé, 
à ses coutum es, à sa l it té ra tu re  e t à sa langue  ? L a  ré a c tio n  
p o lit iq u e  d e v a it se tro u v e r  ic i d ’accord avec la  ré a c tio n  p h i
losoph ique  e t l i t té ra ire  con tre  les hom m es de 1789.

V o ilà  les t r a its  com m uns du  ro m a n tism e  à ses débuts  ; ils  
p e rs is tè re n t long tem ps . L ’ a lliance  en tre  la  p o lit iq u e  a n tiré v o 
lu t io n n a ire  e t la  l it té ra tu re  nouve lle  se m b la it év iden te  à beau
coup de con tem pora ins. E t  c ’est p o u rq u o i le  jeune A u gus te  
B la n q u i, re n tra n t chez lu i  le 29 ju i l le t  1830 encore to u t  chaud 
de la  b a ta ille , c r ia it  à sa fa m ille  : « Enfoncés, les ro m a n tiq ue s  ! »
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^ a is  les grands m ouvem ents  in te lle c tu e ls  so n t très  com plexes ; 
C od ifié s  selon la  d ive rs ité  des pays e t des m ilie u x , ils  p ro d u ise n t 
Parfois des conséquences co n tra ire s  à celles q u i pa ra issa ien t 
inév itab les. E n  som m e, le ro m a n tism e  é ta it  une lu t te  con tre  
l ’ancienne d isc ip lin e  lit té ra ire  e t les règles é tab lies ; la  ré v o lu - 
t lo n  poé tique  ne d e v a it p o in t ta rd e r à la isser v o ir  que lques 
a ffin ités avec la  ré v o lu t io n  p o lit iq u e . Le  ro m a n tism e , d is a it 
V ite t dans le  Globe (1825), c ’ est « le  p ro te s ta n tism e  dans les 
le ttres e t les a rts  ». E t  le che f de l ’école no u ve lle  en F rance, V ic to r  
H ugo, écrira  au  d é b u t de 1830 : « Le  rom an tism e , c ’est le  l ib é 
ra lism e en l it té ra tu re  ». Ces nova te u rs , en e ffe t, v o u la ie n t secouer 
le jo u g  que les académies, les coteries in flu e n te s  fa isa ie n t peser 
Sur  les le ttre s . E t  ce n ’é ta ie n t pas seulem ent les règles lit té ra ire s , 
^ a is  to u te s  les in s t itu t io n s  sociales que m enaça it le rom an - 
Hque p a r excellence, B y ro n , lo rs q u ’i l  d é c la ra it la  guerre, au 
n °m  des d ro its  de l ’ in d iv id u , à l ’ a ris to c ra tie  h a u ta in e  e t h yp o - 
crrte q u i ré g n a it su r la  G rande-B re tagne .

La  g lo r if ic a t io n  d u  passé am ena d ’au tres conséquences, d ’un  
genre to u t  d iffé re n t, q u ’on  ne p o u v a it guère p ré v o ir . Les m a îtres  
*ffi l ’école ro m a n tiq u e  com posa ien t, de ces âges anciens chantés 
Par eux, des ta b le a u x  que lque  peu fan ta is is tes  : à le u r  exem ple 
on f i t  f ies rom ans h is to riques  à la  W a lte r  S co tt, des épopées 
barbares q u i s u iv a ie n t de lo in  les M a rty rs  de C h a teaub riand , 
•nais l ’ in té rê t p o u r ce passé ignoré  suscita  dans le p u b lic  le  
désir de le co n n a ître  d ’une façon  p lus  précise. L ’h is to ire  désor
mais a t t ir e  q u a n tité  de chercheurs que passionne la  chasse aux  
docum ents a u then tiques . L ’archéolog ie  reco n s titu e  les m onu- 
m - t s ,  les costum es e t les a rts  d ’a u tre fo is  ; la  p h ilo lo g ie  é tud ie  
|a fo rm a tio n  e t la  f i l ia t io n  des id iom es ; la  pa léograph ie  déch iffre  
les v ie u x  m anuscrits . O n com prend  la  nécessité de l ie r  en tre  
oux tous ces tém oignages, de fa ire  de to u te s  ces sciences les 
^n x ilia ire s  de l ’h is to ire . Ressuscitées p a r  les poètes, elles son t 

le n tô t p ra tiquées p a r des é ru d its  spécialistes, q u i s u b s titu e ro n t 
a 1 im a g in a tio n  aventu reuse  le souci du  v ra i.
K ,Le  g oû t de l ’é tude  s’ a p p liq u e  d ’abo rd  au m oyen  âge, à ces 
Sle°les de fo i re lig ieuse q u i b â t ire n t les grandes ca thédra les e t 
im p o s è re n t  les chansons de geste, à ces tem ps que les clas- 
Slques, les ju g e a n t barbares, a va ie n t négligés e t dédaignés. Peu à 
peu L;s autres siècles b é n é fic ie n t à le u r to u r  du  rega in  d in té rê t 
' j Ue suscite l ’h is to ire  ; le rom an tism e , q u i repousse la  n o tio n  

u beau absolu, enseigne q u ’ i l  ne d o it  p o in t e x is te r d époques 
sacrifiées, que chaque âge a p u  créer des œ uvres o rig ina les.

Traits généraux du romantisme
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O n a rr iv e  a ins i à renouve le r m êm e l ’ h is to ire  des deux  peuples 
que les classiques a v a ie n t déclarés seuls dignes d ’ ê tre  étud iés : 
la  Grèce e t R om e, grâce a u x  découvertes archéologiques, 
p re n n e n t une p hys ionom ie  ra je u n ie . Si quelques ro m a n tiq ue s  
s’a tta c h e n t s u r to u t à re tro u v e r la  poésie spontanée, anonym e, 
des peuples p r im it i fs ,  à m e ttre  en lu m iè re  les N iebelungen  
ou  le  Romancero espagnol, d ’au tres ve u le n t ram ener l ’a tte n 
t io n  vers les grands génies m éconnus de l ’ é tranger, ceux q u i 
jo ig n e n t la  p e rfe c tio n  de la  fo rm e  à la  puissance de l ’ idée : 
D an te , C ervantes, Shakespeare t ro u v e n t a ins i dans tous  les 
pays des hom m es capables de les com prendre  e t de les a d m ire r.

C’est une des o rig in a lité s  les p lus heureuses du  ro m an tism e  
que de co n c ilie r l ’a m o u r des tra d it io n s  na tiona les  avec le goû t 
p o u r les l it té ra tu re s  étrangères. Cet é la rg issem ent des idées e t 
des connaissances, M m e de S taë l l ’ a v a it  préconisé : « O n se 
tro u v e  b ien  en to u t  pays, d isa it-e lle , d ’a c c u e illir  les pensées 
étrangères ; car dans ce genre, l ’h o s p ita lité  fa i t  la  fo r tu n e  
de ce lu i q u i la  re ço it. » C’est la  mêm e pensée q u ’e xp rim e  le 
Globe à ses débuts :

R ien de ce qui se fa it  chez un peuple n’ est étranger à l ’autre ; i l  
y  trouve  exemple et p ro fit . C’est donc une grande u t il ité  que de 
propager dans un pays la  connaissance de tous les autres ; et cette 
connaissance ne saurait m ieux s’ é tab lir que par celle des diverses 
litté ra tu res  : car la  lit té ra tu re  des nations, c’est leur vie.

De là  des re la tio n s  de p lus en p lus é tro ites  en tre  les l i t t é 
ra tu re s  européennes e t mêm e tra n sa tla n tiq u e s , d o n t les p r in c i
p a u x  représentan ts  p ra t iq u è re n t, p o u r em p loye r u n  m o t de 
V ille m a in , « ce p la g ia t é te rne l que tou tes  les na tions  se fo n t 
ré c ip ro q u e m e n t ».

JJ, _  LES TROIS GRANDS PAY S  R O M AN TIQ U ESK

E n  1825 les écoles ro m a n tiq ue s  d ’A llem agne  et d ’A ng le te rre  
o n t dé jà  u n  passé g lo rie u x . Le  ro m a n tism e  a llem and , régénéré 
p a r les passions p a tr io tiq u e s  de 1813, règne sur tous  les pays de

Le romantisme

1. O u v r a g e s  a c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages cités p. 214 on peut ajouter divers 
travaux récents. Pour l ’Angleterre, voir A rthur Symons, The romantic movement 
in  English Poetry (Londres, 1909, in-8°). Parmi les nombreux livres suscités par le 
centenaire de la mort de Byron, une des meilleures biographies est celle d’Ethel C.Mayne, 
Byron (Londres, 1912, 2 vol. in-8°, 2e éd., 1924) ; voir aussi Boutet de Monvel, La vie
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l it té ra tu re  germ an ique . I l  n ’ a pas eu d a illeu rs , com m e le
rom an tism e  angla is ou frança is , à ré a g ir v io le m m e n t con tre  
une école classique démodée. Le  g rand  classique de l ’ A llem agne, 
c’ est Goethe, encore a c t if  e t pu issan t : to u s  les ro m a n tiq ue s  
honoren t le m a ître  de W e im a r e t se g lo r if ie n t d ’ a v o ir  puise 
dans ses œ uvres des in s p ira tio n s  e t des exem ples. Goethe 
accepte ces hom m ages, car i l  a éprouvé long tem ps une ree lle  
sy m p a th ie  p o u r le  ly r is m e  nouveau  de ces épigones, p o u r les 
belles découvertes q u ’ ils  fo n t dans le  tré so r des poésies p o p u 
laires. M ais i l  est b ie n tô t choqué p a r le u r fausse p ie te , le u r 
id o lâ tr ie  m oyenâgeuse e t n a tio n a lis te  ; i l  s’ é tonne de 1 ep i- 
démie de m alad ies physiques ou m orales q u i les ra va g e n t . 
N ova lis  est m o r t to u t  jeune , K le is t s’est su ic idé , 11 o flm a n n  
sombre dans l ’ o p ium , B re n ta n o  dans le  m ys tic ism e  le p lus fo u , 
et Zacharias W e rn e r f in i t  sous le  fro c  d ’u n  m o ine  fa n a tiq u e . 
Aussi Gœ the re n d - il cet a rrê t : « J ’appe lle  classique ce q u i 
est sain, ro m a n tiq u e  ce q u i est m alade 

.E t  cependant la  poésie de langue a llem ande va  p ro d u ire  
b ien des œ uvres dignes de désarm er le  m épris  du  m a ître  de 
W eim ar. A  l ’ est du  m onde germ anique, V ienne , à son to u r , 
accueille la  poésie nouve lle  : ta n d is  que R a im u n d  co n q u ie rt 
ies V ienno is  de to u te s  les classes à la  com édie p o p u la ire , Lenau  
e t G rillp a rz e r appara issen t com m e les g lo rie u x  r iv a u x  des 
écriva ins de l ’ ouest. Lenau , u n  p u r ly r iq u e , d ’une sens ib ilité  
m alad ive  q u i le  m ènera fin a le m e n t à la  fo lie , enthousiasm e 
la  jeunesse ; G rillp a rz e r, p lus rig o u re u x  e t p lus riche , est à la 
lo is  poète ly r iq u e  e t d ra m a tu rg e ; i l  puise à p leines m ains dans 
l ’h is to ire  n a tio n a le  q u i p la ît  à ce t « A u tr ic h ie n  endu rc i », selon 
Sa p ropre  expression. A  la  m êm e époque, a u x  bords du  K  hui 
Se lève u n  des p lus grands poètes de l ’ A llem agne, e ju i  
Jb'-nri H eine, de D üsse ldorf. P a r son ly r is m e  p ro fo n d , son 
P a g in a t io n  b r illa n te , le sens du  m y s té rie u x  e t de 1 m exp  î- 
qué, le goû t des v ie ille s  légendes rhénanes, c est u n  rom an - 
Pque, déda igneux des « lum iè res » e t du  ra tio n a lism e  de N ic o la i

in - w d Byr°n (Paris> 1924’ in: 16T)’ , et André Maurois
ir, oo\ "— Pour la France, voir Jules Marsan, La b , Nodier (Paris 1923
in'a ’ Larat> üa tradition et l ’exotisme dans l'œuvre de C ^ v0, ’¡n_go\’
V 8 ) ;  Maurice Souriau, Histoire du romantisme en France>{V : ’ |923 in-8») •
! Pour l ’Allemagne, citons O. W akel, Deutsche Rommtik 9 2 3  ¡n-lS  Le

poo'-g Stefanky Dos Wesen der deutschen Romanlik (Stuttgart, 1923, in S ). De 
de Sismondi qui eut de l ’action sur les romantiques français, est étudié par 

? n ieSùni, I l  Sismondi e la storia délie lelteralure dell’Europa méridionale (Geneve,
in-8°).

Les trois grands pays romantiques
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e t d u  siècle passé ; m ais c’ est u n  ro m a n tiq u e  lib é ra l, dém ocra te , 
opposé à l ’ id é a l c lé rica l de la  S a in te -A llia n ce , à ce lu i de 1 Eglise
d u  m oyen  âge e t d u  S a in t E m p ire  ; a d m ira te u r passionné du 
pays des d ro its  de l ’hom m e e t de L a fa y e tte , i l  v ie n t se f ix e r
à P aris  a f in  de re sp ire r lib re m e n t. _ .

E n  A n g le te rre  la  p rem iè re  géné ra tion  des poètes ro m a n tiq ue s  
é ta it  v i te  revenue de son enthousiasm e p o u r la  F rance  ré v o lu 
t io n n a ire ; q u a n t au g rand  ro m a n c ie r de l ’ Ecosse, W a lte r  S co tt, 
n u l n ’ a p p o r ta it  p lus d ’ énergie à dé fendre le  tra d it io n a lis m e  
p o lit iq u e  e t re lig ie u x  che r a u x  to r ie s . M ais la  seconde généra
t io n  ro m a n tiq u e  est dom inée p a r B y ro n . Cet a d m ira te u r de Pope 
é ta it  resté c lassique de g o û t, m ais C hilde H a ro ld  rép a n d  dans 
le  m onde une poésie nouve lle . B ro u illé  avec ce tte  a ris to c ra tie  
anglaise q u i p ré te n d  im pose r à tous  ses m em bres le  m êm e 
jo u g  socia l, q u i b lâm e  les caprices e t les excès de la  passion 
in d iv id u e lle  ce g rand  se igneur célèbre l ’ in d iv id u  ré v o lte  con tre  
la  société, fo u la n t a u x  p ieds convenances e t devo irs  au  n om  
des d ro its  de l ’ am ou r. D evenu  dès 1816 ex ilé  v o lo n ta ire , i l  p ro 
m ène à tra v e rs  l ’ E u ro p e  sa g lo ire  e t ses a g ita tio n s  théâ tra les . 
M a is  ce ch a n tre  de la  passion, ce d a n d y  égoïste se dresse 
en défenseur co n va incu  de la  lib e r té  p o lit iq u e , en a m i de tous  
les peuples q u i p e u v e n t‘secouer le  jo u g  des despotes é trangers . 
E n  1820 i l  espère que son pays de p ré d ile c tio n , 1 I ta lie , va  
s’ a ffra n c h ir  des A u tr ic h ie n s ; b ie n tô t i l  se passionne p o u r les 
Grecs, le u r fo u r n it  des arm es, des vo lo n ta ire s , e t va  m o u r ir  à 
M isso longh i (1826). C e tte  nob le  f in  propagea dans le  m onde 
e n tie r l ’ a d m ira t io n  que ses écrits  in s p ira ie n t dé jà  a u x  poetes
e t a u x  le ttré s . , . .

C’est encore la  v io lence  d u  se n tim e n t, avec le m épris  de la 
m o ra le , q u i se déchaîne dans les œ uvres de p lus ieurs  écriva ins 
con tem pora ins . C’ est u n  exa lté  que S he lley, p e u t-ê tre  le  ty p e  
le  p lus co m p le t du  ro m a n tiq u e  ang la is  ; dans les vers de K ea ts  
ou la  prose de Thom as de Q u incey  on tro u v e  une sensualité  
m o rb id e . Ces dévergondages m e tta ie n t en défiance une n a tio n  
sérieuse, conse rva trice  e t p u r ita in e . E lle  se re c o n n u t p lu tô t  
dans le ro m a n tism e  assagi de T ennyson  e t dans ses évocations
id y lliq u e s  d u  passé. . ,. . , , , ,

Le  ro m a n tism e  frança is , p lus ta rd if ,  p u t  s in s p ire r des modèles 
a llem ands ou ang la is . T ro is  liv re s , L 'A lle m a g n e  de M me de S taë l
(1813) la  t ra d u c t io n  de Schlegel p a r M “ e N ecke r de Saussure
(1814) ,’ les L itté ra tu res  du  m id i de l'E u ro p e  (1817) p a r S ism ond i, 
u n  v u lg a r is a te u r des c r itiq u e s  a llem ands, fo n t conna ître  aux
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Français les idées, les asp ira tions  e t la  poésie de la  race germ a
n ique. Ces tro is  liv re s  o n t été composés sur les bo rds  du  lac  
*fe Genève, où  sé jo u rn è re n t aussi B e n ja m in  C o n s ta n t e t B on* 
s te tten , e t où  les éc riva ins  sem b len t a v o ir  p o u r m iss ion  d ’assurer 
le com m erce in te lle c tu e l e n tre  la  F rance  e t l ’A llem agne . Ces 
in te rm éd ia ires  é ta ie n t nécessaires, car les ro m a n tiq ue s  frança is  
®n général n ’ o n t pas su l ’ a llem and  ; u n  G érard  de N e rv a l, q u i 
a d ix -n e u f ans t r a d u it  avec aisance le  F a u s t de Goethe, reste 
'm e excep tion . I ls  n ’ o n t b ien  connu  que c in q  ou s ix  lieds, 
Lénore, le  Chasseur féroce, le  R o i des aulnes, M ig n o n ,  le  R o i 
de Thulé, la  Revue noc tu rn e ; ils  y  o n t pu isé quelques idées, 
quelques thèm es saisissants. I ls  o n t à peu près igno ré  les v ra is  
Romantiques a llem ands, T ie ck , N o va lis , B re n ta n o , A rn im , e t 
ieu r o n t p ré fé ré  des éc riva ins  de m o in d re  v a le u r com m e R uc- 
k e rt e t H o ffm a n n . Ce son t p lu tô t  les ph ilosophes, les h is to riens  
Q  les c ritiq u e s , depuis C ousin, M ich e le t, Q u in e t ju s q u ’ à L e rm i- 
n ie r, B laze de B u ry  e t S a in t-R ené  T a illa n d ie r, q u i o n t v is ité  
1 A llem agne e t péné tré  dans sa v ie  in te lle c tu e lle .

La  lit té ra tu re  anglaise est m ie u x  é tud iée en F rance  après 
•1815 ; le  f lo t  des voyageurs  q u i accou ren t de G rande-B re tagne  
Sur  le  c o n tin e n t c o n tr ib u e  à la  répandre . W a lte r  S co tt jo u i t  à 
Paris d ’une vogue sans égale ; B y ro n  y  c o n q u ie r t des a d m ira 
teurs de p lus en p lus  n o m b re u x  ; Shakespeare, quo ique  m a l 
com pris encore, sera b ie n tô t célébré com m e le m a ître  du  dram e 
Rom antique. Les rep résen ta tions  de Shakespeare, données en 
anglais p a r des acteurs venus de Lond res , son t peu su iv ies en 
■1823, m ais o b tie n n e n t u n  g rand  succès en 1827. C ependant ic i 
encore la  connaissance a p p ro fo n d ie  de la  langue  fa i t  le p lus 
s°u v e n t d é fa u t ; les F rança is  lis e n t les tra d u c tio n s  de P ic h o t, 
de G u izo t, m ais ne saven t pas assez d ’ang la is p o u r goû te r la  
ueauté du  s ty le . U n  poète com m e S he lley dem eure p o u r eux 
Un in co n nu . L ’in flu e nce  des lit té ra tu re s  du  n o rd  ne fu t  donc 
P o in t assez p ro fo n d e  p o u r co m p ro m e ttre  l ’o r ig in a lité  de ceux 
ffn i s’en p ro c la m a ie n t les d isc ip les ; m ais elle le u r p e rm it 
n opposer les grands nom s de Shakespeare e t de G œ the a la  
Renommée des D e lille  e t des C a m p is tro n , e t les a ffra n c h it du  
?°u g des modèles classiques du  x v n e  siècle. E n  m êm e texnps elle 
*?nr f i t  p rend re  conscience de sen tim en ts  jusque  là  m a l dehm s.

tas d ’ un  p a rm i eux a u ra it  p u  d ire  ce q u ’u n  de leurs a d m ira te u rs , 
L o rnude t, c o n fia it en 1824 à son am i, le  jeune  M o n ta le m b e rt : 
* ^ f° n  âme s’id e n tif ie  te lle m e n t avec ce caractère  rê ve u r, 
U iê lancolique, m y s té r ie u x  de la  poésie a llem ande q u  i l  m e sem ble
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que je  tro u v e  quelque chose que je  cherchais, que j ’ a i re ncon tré  
la  ré a lité  d ’u n  rêve que j ’ avais fa it ,  q u ’ un  sens inape rçu  en m o i
s’ est to u t  à coup révélé. » . ..

E n  1820 p a ru re n t les M é d ita tio n s  de L a m a rtin e . Le l iv re  
en thousiasm a la  jeunesse, non sans é m o u vo ir p lus d u n  s u rv i
v a n t de l ’époque précédente : après la v o ir  lu , la l le y ra n d  
a v o u a it q u ’ i l  é ta it  resté une n u it  sans d o rm ir  Vers la  mem e 
date  on p u b lia it  les poésies d ’André- C henier (1819), q u i fu i  en 
une ré v é la tio n  ; charm és p a r sa grâce, émus p a r sa f in  tra g iq u e  
les nova teu rs  l ’ in v o q u è re n t aussi com m e u n  devanc ie r, q u o iq u  i l  
fû t ,  p a r la  fo rm e , to u t  le co n tra ire  d ’ un  ro m a n tiq u e . Les clas
siques, d o m in a n t de le u r a u to r ité  la  v ie il le  géné ra tion , fu lm i
n è re n t con tre  la  jeune  école. « Le  ro m a n tism e , é c r iv it  1 u n  
d ’ eux, n ’ est pas u n  r id ic u le , c’ est une m a lad ie  com m e le som 
nam bu lism e  e t l ’ épilepsie. » L ’A cadém ie  frança ise  é co u ta it en 
1824 son sécréta ire  pe rpé tue l, A uge r, déc lam er con tre  les 
fo lies  ro m an tiques . De mêm e q u ’ en A llem agne  P la te n  r a i l la i t  
les b iza rre ries  des d ram atu rges  n ouveaux , B a o u r-L o rm ia n  
s’ a m u sa it à exposer le g o û t des jeunes éc riva ins  p o u r
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L ’amas incohérent de spectres et de charmes,
D ’ amantes et de cro ix , de baisers et de larmes,
De vierges, de bourreaux, de vampires hurlan ts,
De tombes, de bandits, de cadavres sanglants...

P o u r la  b a ta ille  con tre  la  ty ra n n ie  académ ique, les jeunes 
poètes se g roupè ren t ; ils  se re n c o n tra ie n t à la  b ib lio th è q u e  
de l ’ A rsena l, a u to u r de Charles N o d ie r, e t a u x  b u re a u x  de la  
M use frança ise  (1823-1824), q u i p u b lia  leurs  écrits . D é jà  pa ra is 
sa ien t les prem ières œ uvres ly r iq u e s  de V ig n y , de V ic to r  H ugo . 
Ces poètes ca tho liques  e t ro ya lis te s  fu re n t m a l accue illis  p a r la  
presse lib é ra le , q u i le u r re p ro c h a it d ’ im ite r  l ’ é trange r, d a im e r les 
va in q ue u rs  de W a te r lo o . U n  des p ro tagon is tes  les p lus a c tifs  
du  m o u ve m e n t, É m ile  Descham ps, ré p o n d it en con d a m n a n t 
la  « f ia tr io te r ie  » dans l ’ a r t  e t la  l i t té ra tu re  ; i l  d e m a n d a it que 
le p u b lic  frança is  aba n d o n n â t « ce tte  fa tu ité  d ’ignorance  q u i va  
ju s q u ’ au bu rlesque  ». Dès ses prem ières années d ’ a illeu rs  l ’ école 
re c ru te  p lus ieurs  adhérents q u i son t lo in  d ’in c lin e r  vers les idées 
u ltra -ro y a lis te s . U n  des p lus a rden ts , S tendha l, q u i s a c r if ia it 
R ac ine  à Shakespeare, dem eure q uand  m êm e u n  a d m ira te u r 
d u  x v m e siècle et u n  d isc ip le  des idéologues. Le  Globe, organe 
des n é o -lib é ra u x  depuis 1824, ouvre  ses colonnes à S a in te -B euve  
e t à d ’au tres p a rtisans  du  ro m a n tism e . C’est à la  m êm e da te
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que C ha teaubriand , le  p a tr ia rch e  célébré p a r to u te  l ’ école 
nouvelle , q u it te  la  m a jo r ité  de d ro ite  p o u r se dresser en adver- 
suire acharné de V illè le  ; ce tte  « d é fec tion  », im p o rta n te  en p o li
tique , ne fu t  pas sans e ffe t sur les écriva ins. B ie n tô t le M ercure  
du X I X e siècle va  p u b lie r quelques pièces des poètes nouveaux, 
en déc la ran t q u ’on p e u t ê tre  à la  fo is l ib é ra l e t ro m a n tiq u e .

Plus encore que la  poésie ly r iq u e , la  poésie d ra m a tiq u e  a to u 
jours passionné les F rança is . Les nova teu rs  insurgés con tre  les 
règles de la  tragéd ie  classique, après a v o ir  in vo q ué  des m aîtres 
n u jo u rd ’h u i oub liés, G u ira u d  e t Soum et, se réc lam en t s u r to u t de 
Shakespeare : a u x  soirées théâ tra les  anglaises de  ̂ 1827 on v o i t  
P arm i les m an ifes tan ts  B e rlio z  e t T. heoph ile  G a u tie r, A le xa n d re  
Dumas e t V ic to r  H ugo . C e lu i-c i, d ’abo rd  é loigné des ^coteries 
lit té ra ire s , d é c la ra it en 1824 ne pas savo ir « ce que c est que 
le genre classique e t le  genre ro m a n tiq u e  » ; b ie n tô t i l  consent 
ù deven ir le  chef de l ’ école d ra m a tiq u e  nouve lle  e t, dans la  p rê 
t é e  de C rom w ell (1827), va  lu i  donner son m an ifeste . L ’ école 
Romantique re m p o rte  u n  p re m ie r succès quand  A le xand re  D um as 
inaugure  le d ram e h is to riq u e  avec H e n r i I I I  et sa cour ; m ais 
c est  la  re p ré se n ta tio n  d ’H e rn a n i en 1830, d e v a n t les « Jeune- 
Ppance» iv res  d ’ enthousiasm e e t d ’ a rd e u r co m b a tive , q u i assure 
I e tr io m p h e  du ro m a n tism e  au th é â tre . L a  ré v o lu tio n  de ju i l le t ,  
survenue peu après, consacre l ’ a lliance  des poètes ro m a n 
tiques avec la  m onarch ie  des barricades. A lo rs  com m ence une 
Période féconde. L a m a rtin e , b ien  que la  p o lit iq u e  l ’a t t ir e  de 
plus en p lus, é c r it les H arm on ies  e t Joce lyn ; les grands recueils 
ly riques  de V ic to r  H ugo  son t con tem pora ins  de ses grands 
d ra m e s ; M usset, V ig n y  se p a rta g e n t aussi en tre  la  poésie 
ly r iq u e  e t le th é â tre  ; T héoph ile  G a u tie r s essaie à r iv a lis e r 
ayec eux.

I I I .  — LE  R O M A N TIS M E  E N  EUROPE1.

A ng le te rre , A llem agne  e t p lus ta rd  F rance, v o ilà  les tro is  
loyers de la  poésie ro m a n tiq u e . M ais e lle  co n q u ie rt to u te s  les 
Uations européennes. V o is ins de l ’A llem agne, les pays scandi-

C harlie r, Le1- O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux livres cités p. 214: on joindra G.
Z T n lenl r°mantique en Belgique, dans le Bulletin de VAcadémie royale de langue

françaises, t .  V  (1926-1927), p . U M «
in 8<n’ in-8°” ^aWartenweiÎe^Haffter, Ein  rwrdischer Volkserà^ier (Berne, 1913, 
¿R8 ). sur Grand»wig; Lirondelle, Shakespeare en Russie (Pans, 1912, m-8 ) ; Jules 

Sras, La littérature en Russie (Paris, 1929, in-16, de la petite « »i Collection Armand
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naves a d m ire n t ses grands écriva ins  e t le u r s a c rifie n t les modèles 
frança is  p u re m e n t classiques, d o n t ils  s’ é ta ie n t insp irés aupa 
ra v a n t. U n  v ig o u re u x  confé renc ie r, S tefïens, d isc ip le  de S che lling  
e t a m i de T ie ck , v ie n t  révé le r à Copenhague la  richesse e t la  
p ro fo n d e u r d u  ro m a n tism e  a llem and  : p a rm i ses aud iteu rs  
f ig u re n t les m e ille u rs  éc riva ins  danois, y  com pris  L in g , ce 
poète q u i sera p lus ta rd  le  ré n o va te u r de la  g ym nas tique . U n  
jo u rn a lis te  e t c r it iq u e  in f lu e n t dans les pays Scandinaves, 
H e ibe rg , se fa i t  l ’a p ô tre  de l ’hégé lian ism e e t tâche  de m o n tre r 
le  l ie n  e n tre  la  ph ilosoph ie  de H ege l e t la  poésie de Goethe. 
E n su ite  appara issen t deux  penseurs danois o rig in a u x , K ie rk e 
gaard  e t G ru n d tw ig . Ils  se d é te s ta ie n t ré c ip ro q u e m e n t, to u t  en 
s’é le va n t à u n  m êm e id é a l de ch ris tia n ism e  lib re  e t p o p u la ire . 
K ie rke g a a rd , si c u r ie u x  p a r u n  m élange de m é lanco lie  m a la d ive  
e t d ’ iro n ie  socra tique , recom m ande à l ’hom m e d ’ a ff irm e r sa 
p e rsonna lité , de se c o n q u é rir  so i-m êm e ; i l  a rr iv e  p a r ce chem in  
à la  fo i re lig ieuse. G ru n d tw ig , d o n t la  cu rio s ité  un ive rse lle  
aborde  les su je ts  les p lus d ive rs , est a v a n t to u t  u n  g rand  poète, 
q u i célèbre la  p a tr ie  e t le ch ris tia n ism e , e t u n  g rand  hom m e 
d ’ a c tio n , q u i se f a i t  l ’ éduca teu r d u  peup le  e t v e u t le  t i r e r  de 
son in d iffé rence  p o u r l ’ idéa l. Long tem ps persécuté p a r 1 Eg lise  
où i l  est pasteur, ses psaumes l ’ im p o se n t à 1 a d m ira t io n  des 
fidèles.

C om m e les A llem ands , les Scandinaves se pass ionnen t p o u r 
les v ie ille s  légendes, l ’ a n tiq u e  m y th o lo g ie , les chansons p o p u 
la ires . T ous les peuples du  n o rd  accu e ille n t avec jo ie  le l iv re  de 
G ru n d tw ig  su r la  m y th o lo g ie  Scandinave. Les N orvég iens 
p re n n e n t le  g o û t le  p lus  v i f  p o u r les trésors de chansons que le u r 
o ffre  L in d e m a n  e t les contes re cu e illis  p a r A sb jo rn son  e t 
Mœ . Les écriva ins  Scandinaves a p p re n n e n t avec é m o tio n  que 
dans la  F in la n d e , arrachée depuis peu a u x  Suédois, u n  apô tre  
de la  poésie p o p u la ire , L œ n n ro t, a passé des années à n o te r les 
chansons des bardes paysans, pu is  les a incorporées dans une 
vas te  épopée finno ise, le  K a le va la  (1835). A  côté des é ru d its  
e t des penseurs se lè v e n t les poètes o rig in a u x , les m a îtres  du  
ro m a n tism e  Scandinave : Tegner e t G e ije r en Suède, Œ h len -

Colin ») • i .  Sarrazin, Les grands poètes romantiques de la Pologne (Paris, 1906, in-16) ; 
le numéro consacré par le Monde slave (juin 1929) à Mickiewicz'; Enrique Pineyxo, 
E l romanticismo en España (Paris [1926], m-18) ; G. Boussagol, Angel de Saavedra, duc 
de Rivas (Toulouse, 1926, in-4°) ; Manuel de Montolieu, Manual d’historia de la Lite• 
ratura catalan moderna (Barcelone, 1922, in-8°) ; Amade, Origines et premières manijes- 
tâtions de la renaissance littéraire en Catalogne au X IX e siècle (Paris, 1924, in-o°) » 
Émile Ripert, La renaissance provençale (Paris, 1918, in-8°).
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schlâger en D anem ark . R approchés p a r des idées e t des sym pa 
th ies com m unes, ils  in a u g u re n t vers 1820 u n  « scand inavism e » 
q u i tro u v e  de l ’ écho dans les U n ive rs ité s  ; Tegner couronne 
so lennellem ent Œ hlensch lâger dans la  ca théd ra le  de L u n d , 
et lu i-m êm e re ç o it à Copenhague u n  accue il tr io m p h a l.

A  l ’est de l ’ E u rope , la  Russie accueille  le  rom an tism e . Sou
mise à la  d o m in a tio n  l it té ra ire  de la  F rance  au tem ps de C athe
rine  I I ,  a b a n d o n n a n t presque la  langue  russe au peup le , la 
olasse in s tru ite  ne ta rd e  p o in t à s’ ém anciper. R em p lis  d ’o rgue il 
Par la  v ic to ire  de 1812, conva incus de la  m iss ion  p a rt ic u liè re  
hue le  des tin  assigne à la  Russie, les écriva ins  d o n n e n t e n fin  
scs le ttre s  de noblesse à la  langue p o p u la ire . L  A llem agne  et 
1 A ng le te rre  é v e ille n t le u r in té rê t p o u r la  poésie ro m a n tiq u e . 
Jo u ko vsky , l ’ a m i e t le h é ra u t de la  nouve lle  école, est s u r to u t 
un  tra d u c te u r, q u i ad m ire  e t im ite  la  l it té ra tu re  a llem ande ; 
Ses con tem pora ins  se pass ionnen t davan tage  p o u r R y ro n  e t 
Shakespeare. Le  jeune  P o u ch k in e , q u and  i l  compose dans 
s°n  e x il de C rim ée ses Poèmes du sud, est to u t  pénétré  de 
h tyron  ; m ais dé jà  i l  com m ence à pu ise r a u x  sources na tiona les, 
s’ in té ressan t à la  Russie d ’en bas com m e à celle d ’ en h a u t. 
Les tra d it io n s  popu la ires  de la  Russie m é rid io n a le  lu i  fo u r 
nissent le  s u je t de Rouslane et L o u d m ila  (1820), sa p rem iè re  
® u vre  g lorieuse. R ie n tô t l ’h is to ire  confuse e t sem i-légendaire  
he son pays lu i  fe ra  conna ître  u n  des créa teurs de la  Russie 
moderne, le héros de la  tragéd ie  de B o ris  Goudounov. Le  b y ro 
nisme a p p a ra ît aussi chez L e rm o n to v , l ’ exqu is  poète ly r iq u e  

v iv e m e n t blessé p a r la  v u lg a r ité  de la  v ie ; com m e P ouchk ine  
h  m e u rt v ic t im e  d ’u n  duel, après une v ie  p lus courte  encore. 
Les poètes son t aussi des rom ancie rs . I ls  p re n n e n t leurs  modèles 
P arm i les v ive u rs  cyn iques e t blases de S a in t-P e te rsbou rg , 
comme l ’O n iégu ine  de P ouchk ine , le  P e tcho rine  de L e rm o n to v  ; 
c’est u n  héros b y ro n ie n  éga lem ent que représente le  jeune 
H erzen dans son p re m ie r l iv re , A  q il i  lu  faute  P M ais b ie n tô t 
^ in fluence  généreuse e t h u m a n ita ire  de George Sand va  se 
subs titue r à celle du  ch a n tre  de M an fred . L ’ é lite  russe ne m éprise 
plus la  poésie p o p u la ire  : e lle s’intéresse à u n  a u to d id a c te  génia l, 
Lo ltsov, le  poète fo rm é  lo in  des collèges e t des un ive rs ités . 

A u  sud de la  G rande-R ussie , l ’ U k ra in e  fa i t  son entrée  dans 
a y ie  l it té ra ire  : n o n  seu lem ent elle envo ie  G ogol dans la  

cap ita le, m ais u n  fils  de serf, C liev tchenko , n  hésite pas à 
em ployer le  d ia lec te  p e tit- ru ss ie n  p o u r célébrer les légendes e t 
es spectacles grandioses de la  steppe.
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L a  poésie ro m a n tiq u e  est p lus re m arquab le  encore chez les 
Po lona is : les m alheurs  de la  p a tr ie  don n e n t une im p u ls io n  p u is 
sante à la  sens ib ilité  de leurs grands écriva ins . Le  ro m a n tism e  
a com m encé p o u r ta n t a v a n t la  ca tas trophe  de 1831 ; la  n a tio n  
q u i a v a it  goûté  la  l i t té ra tu re  classique e t m onda ine  chère à 
la  cour de S tan is las-A uguste  re ch e rch a it m a in te n a n t le  réa lism e 
v ig o u re u x  de F redo , le  M o liè re  po lona is , e t a ccu e illa it avec 
fa v e u r la  poésie a llem ande. M ais i l  fa l lu t  l ’ écrasem ent de la  
Pologne p o u r que la  l it té ra tu re  po lonaise p r î t  son essor : ce fu t  
une p a tr ie  m ora le  où  dem eurèren t un is  des hom m es asservis à 
tro is  souvera ins é trangers ou co n tra in ts  de s u b ir les dou leurs 
de l ’e x il.

O n v i t  a p p a ra ître  à la  m êm e époque tro is  grands ly r iq u e s , 
M ick ie w icz , K ra s iń s k i e t S łow ack i. M ick ie w icz  est le  p lus 
co m p le t des tro is . Ce Po lona is de L itu a n ie  é ta it  dé jà  connu  
com m e poète lo rsque  les Russes l ’ a rrê tè re n t en 1823 com m e 
m em bre  d ’une société secrète. In te rn é  en Russie, où P ouchk ine  
f u t  son a m i, où les fu tu re s  décem bristes se liè re n t avec lu i,  
M ick ie w icz  p u t  y  fa ire  p a ra ître  une épopée h is to riq u e , Conrad  
W allen rod , sans que la  censure russe c o m p rît q u ’elle e x c ita it  
les P o lonais con tre  les nouveaux  oppresseurs. A u to ris é  en 
1829 à p a r t ir  p o u r l ’O cc iden t, i l  a lla  v o ir  Goethe, q u i l ’a c c u e illit 
avec estim e, e t se tro u v a  en F rance  p rê t à rece vo ir les fu g it ifs  
de V arsov ie . U ne  id y lle  gracieuse lu i  fo u rn it ,  dans M o n s ie u r  
Thadée, l ’occasion de décrire  to u te s  les classes de la  société 
po lonaise. C’est s u r to u t le m a r ty re  de la  Pologne q u i l ’ in sp ire  
désorm ais : i l  célèbre ces ré fug iés, ces « pè lerins » po lona is , q u i 
d o iv e n t ê tre  les pè lerins de la  lib e rté , q u i d o iv e n t la  défendre, 
la  rechercher non  seu lem ent p o u r eux, m ais p o u r to u s  les 
peuples. I l  p o u rs u it ce t a p o s to la t de 1840 à 1844 dans la  cha ire  
de l it té ra tu re s  slaves créée p o u r lu i  au Collège de F rance. 
M ick ie w icz , to u t  com m e K ra s iń s k i, le  poète anonym e, e t S ło
w a ck i, le chan tre  de la  steppe, cherche une conso la tion  dans le 
m ys tic ism e  re lig ie u x , dans les espérances m essianiques ; i l  
dev iend ra  a ins i le  d isc ip le  du  p rophè te  ch ré tie n  A n d ré  T o w ia n sk i. 
C ette  L itu a n ie  q u ’i l  célèbre avec u n  a m o u r f i l ia l  ren fe rm e 
u n  peup le  à p a r t ,  le  peup le  ju if ,  iso lé au m ilie u  des chré tiens : 
ce peup le  s’ ouvre , lu i  aussi, à la  l it té ra tu re , e t la  tra d u c 
t io n  des M ystères de P a ris  d ’ Eugène Sue (1847) inaugu re  à 
V iln a  le  ro m a n tism e  hébreu.

Le  ré v e il l i t té ra ire  q u i se p ro d u is a it à la  m êm e époque chez 
les au tres peuples slaves, ceux de l ’A u tr ic h e , sera exposé p lus
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ta rd  à cause des conséquences p o lit iq u e s  im p o rta n te s  q u ’i l  
deva it a vo ir. Les H absbourgs te n a ie n t éga lem ent sous le u r 
a u to rité  u n  peuple  d ’une a u tre  race, fie r  d ’ a v o ir  conservé son 
autonom ie e t ses lib e rté s  co n s titu tio n n e lle s  ; e t v o ic i que la 
H ongrie , à son to u r , s’ éprend de la  poésie nouve lle . L a  fo n d a tio n  
du th é â tre  n a tio n a l à Pest (1837) m arque  le p re m ie r succès du 
r °m an tism e . A près K is fa lu d y , q u i en est l ’ in it ia te u r ,  appa- 
r aissent deux  m a îtres  : V ô rô s m a rti célébré 1 epopee d À rp a d . 
’̂ancêtre légendaire , e t donne a u x  M agyars le u r  hym ne  n a tio n a l. 

Le jeune P e tô fi, u n  fils  du  peuple , r a v i t  ses com pa trio tes  pa r 
des poésies q u i d é c rive n t la  g randeur e t la  tris tesse de la  p u z ta , 
la beauté du  D anube e t de la  T is z a ; i l  les amuse p a r l ’épopée 
com ique du héros Jean, p a r ses p o rtra its  de b rigands et de 
Pauvres hères. B ie n tô t i l  se fe ra  tu e r  p o u r son pays dans la  
guerre de 1848.

L ’ E u rope  du  m id i sédu is it, passionna p a r sa lu m iè re  e t sa 
beauté beaucoup des grands écriva ins  ro m a n tiq ue s  du no rd . 
L  I ta lie  s u r to u t c o n q u it B y ro n , K ea ts , Shelley, com m e elle 
ag it sur T ieck , N o va lis  e t H e n ri H e ine . Les peuples m é rid io n a u x , 
égalem ent, q u it tè re n t les tra d it io n s  classiques p o u r se c o n v e rt ir  
aux exemples e t à l ’ es thé tique  du  rom an tism e . L ’ I ta lie  est 
Peut-ê tre  le  pays le p lus ré fra c ta ire  à cë tte  poésie. A u  
com m encem ent du  siècle u n  M o n t i, u n  Foscolo, to u t  en com 
b a tta n t la  ty ra n n ie  des modèles frança is , en o n t conservé les 
Procédés lit té ra ire s  ; L é o p a rd i se révèle com m e u n  g rand  ro m a n 
tiq u e  p a r son ly r is m e  a ttr is té , p a r la  passion n a tio n a le  q u i 
anim e ses vers, m ais i l  dé fend avec cha leur les classiques a tta 
qués pa r ses con tem pora ins . C eux-c i néanm oins, sans écou
te r  les conseils de M o n ti, p u ise n t le u r in s p ira t io n  dans les l i t t é 
ra tu res du  n o rd . M me de S taë l, dans la  B ib lio teca  ita lia n a  ( lo lb ) ,  
engage les Ita lie n s  à les conna ître  a fin  de ra je u n ir  le u r p rop re  
l it té ra tu re ;  e lle p ro vo q u e  a ins i u n  v i f  déba t où le  poète B er- 
d re t, tra d u c te u r des ba llades de B u rg e r, présente 1 apo log ie  du  
rom an tism e . L a  nouve lle  école, avec M ila n  p o u r centre, a une 
revue, le  C oncilia to re , q u i m e t à la  m ode le  te rm e  ita l ie n  de 
« ro m an tic ism o  » ; là  S ilv io  P e llico  déclare la  guerre à B o ileau  ; 
31 s’a g it d ’associer le  ré v e il in te lle c tu e l au ré ve il n a tio n a l e t de 
com ba ttre  à la  fo is  l ’A u tr ic h e  e t les v ie ille s  règles. A  M ila n  
aussi règne M anzon i, le  m a ître  du  ro m a n tism e  ita lie n . D isc ip le  
ue F a u rie l, q u i lu i  a enseigné la  v a le u r de la  poésie p o p u la ire , 
Unissant dans la  m êm e passion le  sol n a ta l e t la  fo i ch ré tienne , 
M anzoni donne a u x  Ita lie n s  le l iv re  q u ’ ils  a tte n d a ie n t, le ro m a n
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des Fiancés. L ’a m o u r de l ’ I ta lie  in sp ire  égalem ent ses grands 
dram es. P a rm i les poèmes q u i sa luè ren t en 1821 la  m o r t de 
N apo léon , aucun  n ’ est supé rieu r au C inq  m a i, 1 ode où i l  a 
célébré la  f in  du  héros. M anzon i dem eure à 1 éca rt des lu tte s  
p o lit iq u e s  ; m ais la  passion p o u r 1 indépendance y  en tra îne  p lu 
sieurs de ses con tem pora ins , R o s e tti q u i d o it  s’ e x ile r à M a lte , 
pu is  à Londres ; N ic c o lin i, d o n t les dram es h is to riques  son t 
des m anifestes ; d ’ A zeg lio  q u i compose des rom ans p a tr io 
tiq u e s  a v a n t de se je te r  dans l ’a c tion . E ga lem en t passionnés 
p o u r la  p a tr ie  ita lie n n e , ces éc riva ins  co m m u n ie n t to u s  dans le  
cu lte  de D a n te ; ce lu i-c i d e v ie n t p o u r eux le  h é ra u t de la  g lo ire  
ita lie n n e , la  p e rso n n ifica tio n  de l ’ e sp rit d ’u n io n  q u i d o it  ra p 
p ro ch e r P iém on ta is  e t F lo re n tin s , R om ains e t N a p o lita in s .

L ’ Espagne ancienne a v a it ,  dès l ’ époque de H e rd e r, a d m ira 
te u r  du  Romancero, a t t ir é  l ’a tte n tio n  des ro m a n tiq ue s  a lle 
m ands. Ils  s’ é ta ie n t épris de C ervantes, que d ie c k  tra d u is it  
avec ta le n t, que L a  M o tte -F o u q u é  p r i t  com m e m odèle ; pu is  
u n  m ys tic ism e  cro issan t les a t t ir a  vers C a lderon e t ses dram es 
re lig ie u x . G r illp a rz e r a d m ira it  e t im ita i t  Lope de Yega. Les 
poètes frança is  go û tè re n t p lu tô t  le  Romancero  du  m oyen  âge, 
te l q u ’ils  a v a ie n t app ris  à le  conna ître  dans les tra d u c tio n s  de 
Creuzé de Lesser e t d ’A b e l H ugo . De le u r côté les écriva ins 
espagnols secouèrent le jo u g  des classiques, im ita te u rs  du  
x v m e siècle frança is  ; m ais les persécutions sous F e rd in a n d  V I I ,  
pu is  les guerres c iv iles , e n fin  l ’ in fluence  du  clergé, c o n tr ib u è re n t 
à p a ra lyse r le  ré v e il l i t té ra ire .  Espronceda, le R y ro n  espagnol, 
ex ilé  à Londres en 1823, c o m b a tta n t de ju i l le t  1830 à P aris , 
p lus  ta rd  cham p ion  du  p a r t i  des E xa lté s , m o u ru t en 1842 
à tre n te -d e u x  ans, la issan t une œ uvre be lle , m ais incom p lè te . 
P lus  cou rte  encore fu t  la  v ie  d ’u n  re m arquab le  p rosa teu r, 
L a rra , q u ’u n  som bre pessim ism e c o n d u is it au su ic ide  à l ’âge 
de v in g t-s e p t ans. A u  c o n tra ire , le  poète ro m a n tiq u e  Z o rilla  
p a rc o u ru t une longue  ca rriè re  e t p u t  exercer une  in flu e nce  
m arquée  su r la  généra tion  su iva n te . E n  P o rtu g a l, la  ré v o lu tio n  
ro m a n tiq u e  fu t  l ’ œ uvre d ’u n  seul hom m e : G a rre tt, l ib é ra l 
chassé p a r la  ré a c tio n  de 1823, pu is  p a r l ’avènem ent de don 
M ig u e l, q u i re v in t  dans son pays en 1832, e t, to u t  en c o n tin u a n t 
une ca rriè re  p o lit iq u e  souven t b r illa n te , lu i  donna les modèles 
du  d ram e, de la  poésie ly r iq u e , de tous  les genres nouveaux  
q u ’ i l  a v a it  app ris  à co n n a ître  à Londres e t à Pans.

L ’a t t r a i t  de la  poésie de te r ro ir  e t des tra d it io n s  locales est 
s i général en E u rope , grâce à l ’ in flu e nce  du ro m a n tism e , q u ’ i l  se
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| a it se n tir m êm e dans le pays le  p lus fo r te m e n t u n ifié , ce lu i où 
. cap ita le  se m b la it a v o ir  é tou ffé  p a r sa puissance p o lit iq u e  e t 
in te lle c tue lle  to u te s  les in d iv id u a lité s  p ro v in c ia le s . Ce ré g io 
nalism e l it té ra ire  q u i a p p a ru t a lors en F rance  eu t, i l  est v ra i,  
s°n  p o in t de d é p a rt e t son fo y e r à P aris . Sans p a rle r des écri- 
v ains qu i, depuis M ich e le t ju s q u ’ à Ba lzac, a t t ir è re n t l ’ a tte n tio n  
Sur les caractères p a rt ic u lie rs  des diverses p rov inces , de grands 
eru d its de P aris  p ré p a rè re n t le  p u b lic  in s t ru i t  à sa luer le  ré v e il 
'le  la  langue d ’ oc. C elle-c i é ta it  depuis long tem ps négligée p a r 
es le ttrés  quand  R a yn o ua rd  p u b lia  u n  c h o ix  des poésies des 

^o u b a d o u rs  (1816-1821). Les ro m a n tiq ue s  a llem ands, a tte n tifs  
a tou tes les p ro d u c tio n s  lit té ra ire s  du  m oyen  âge, a v a ie n t dé jà  
g lo rifié  la  poésie du  m id i. E n  F rance  elle d u t  sa ré h a b ili ta t io n  
^°rnp lè te  à F a u rie l, le  g rand  h is to r ie n  des l it té ra tu re s . « F a u rie l, 
a d it  R enan, est sans c o n tre d it l ’ hom m e du  siècle q u i a m is en 
Clrcu la tio n  le p lus  d ’ idées, in a u gu ré  le p lus de branches d ’ études 
®t aperçu, dans l ’ o rd re  des tra v a u x  h is to riques , le  p lus de résu l- 
ats nouveaux ». A t t ir é  com m e H e rd e r p a r les époques p r im i-  
1Ves, i l  e xa lta  les tro u b a d o u rs , ju s q u ’ à le u r a t t r ib u e r  les orig ines 

1 e to u te  l ’épopée frança ise  du  m oyen  âge. Des ph ilo logues, des 
am ateurs com posa ien t des gram m aires ou des d ic tio n na ire s  de 
a langue p rovença le . E n f in  le  b r i l la n t  accue il que P a ris  f i t  

poète p e rru q u ie r Ja sm in  annonça le tr io m p h e  p ro ch a in  du  
e ib rige  avec M is tra l.

Les ro m a n tiq ue s  é tu d iè re n t aussi la  poésie des peuples cel- 
(Jues. F a u rie l p re n a it u n  v i f  in té rê t au b re to n , que le méde- 

P1;1 Laennec, u n  fils  de V A rm o riq u e , a im a it à p a rle r d e va n t 
' l l - B ie n tô t p a ru t u n  recue il de v ie ille s  poésies bre tonnes, le 
arzaz breiz (1838). S i cet ouvrage  ra n im a it la  cu rio s ité  des 

C? tis tes, a lors très  rares, les F rança is  a p p r ire n t à s e n tir  le 
^ arme de la  B re tagne  dans les poésies de B riz e u x  e t les 
°ttians d ’ É m ile  Souvestre . E n  Corse, u n  m a g is tra t poète, Sal- 
a t° r  V ia le , rassem bla les chan ts  popu la ires composés dans le 

a ialecte de l ’ île  e t, depuis 1843, les f i t  im p r im e r à B astia .
, ’ ° n  lo in  de la  F rance  u n  pays espagnol, la  C ata logne, a v a it  

] q V,anÇé les fé lib res  e t re tro u v é  le  souven ir de son b r i l la n t  passé 
'  ^ a i r e ,  éclipsé depuis tro is  siècles. U n  p rê tre , B a llo t  y  Torres, 

êr ^  en 1814 à Barce lone  sa g ram m a ire  ca ta lane  ; que lques 
.U m ts  re tro u v a ie n t les trésors de la  v ie il le  poésie p o p u la ire . 
u^  Nouveaux poètes les s u iv ire n t. C’ est en 1833 qu  A rib a , dans 
a 6 0<̂ e au j o u rd ’h u i fam euse, l ’Ode à la  pa trie , p ro c la m a  son 

° Ur p o u r la  te rre  na ta le  e t p o u r la  langue  m a te rn e lle  ; u n
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groupe d ’écriva ins , dom iné  p a r R u b io  y  Ors, m archa  dans la 
vo ie  ouve rte  p a r lu i  e t tro u v a  des im ita te u rs  chez les Catalans 
de M a jo rq u e  to u t  com m e chez les Cata lans frança is  du  R ous
s illon .

In te rm é d ia ire  en tre  la  poésie e t 1 h is to ire , te n a n t à la  p re 
m iè re  p a r l ’e m p lo i de la  fic t io n , à la  seconde p a r son g o û t p o u r la  
v é r ité  des m œ urs e t des caractères, le ro m a n  a c q u it dans la  
p rem iè re  m o itié  du  x i x e siècle une va rié té , u n  éc la t q u ’ i l  n ’ a v a it  
jam a is  connus. Les M a rty rs  de C ha teaub riand  e t, m ie u x  encore, 
les liv re s  de W a lte r  S co tt fo n d è re n t la  p o p u la r ité  d u  ro m a n  
h is to riq u e . Ce genre en thous iasm a une g é né ra tion  q u i a im a it 
l ’h is to ire , m ais q u i lu i  d e m a n d a it s u r to u t des réc its  v iv a n ts  e t 
des évocations p itto resques. A ussi b r i l le - t - i l  d un  éc la t p a re il 
en Ita lie  avec M anzon i et d ’A zeg lio , en F rance avec V ig n y  
e t V ic to r  H ugo . R zew usk i, en Pologne, d é c rit la  société de son 
pays au m o m e n t des partages q u i v ie n n e n t d y  d é tru ire  1 ancien 
rég im e. Le  L longro is  Jos ika , q u i a p p a ra ît pénétré  des exem ples 
de W a lte r  S co tt, s’ essaie à fa ire  re v iv re  l ’ ancienne T ra n s y lv a n ie . 
C’est l ’h is to ire  n a tio n a le  aussi q u i re m p lit  les rom ans du  D anois 
Ingem ann , du  H o lla n d a is  V a n  Lennep , du  F la m a n d  belge 
H e n r i Conscience. Le  ro m a n  ly r iq u e , se n tim e n ta l, p u re m e n t 
rom anesque, est p o rté  à son apogée p a r George Sand ce tte  
fem m e généreuse e t passionnée tro u v e  des lec teurs  e t des im ita 
te u rs  en to u t  pays, p r in c ip a le m e n t en Russie. Le  ro m a n  d ana
lyse  psycho log ique, d ’ une p réc is ion  m in u tie u se  e t im p ito y a b le , 
est em ployé p a r B e n ja m in  C o n s ta n t à se décrire  lu i-m ê m e  dans 
Adolphe ;  b ie n tô t S tendha l aborde ce genre dans ses œ uvres 
maîtresses, qu i, selon sa p ré d ic tio n , ne se ron t goûtées que 
p lus ta rd . Le  ro m a n  de m œ urs fo u rn it  le  cadre de liv re s  
pu issants, variés, où l ’ im a g in a tio n  v ie n t a ide r l ’obse rva teu r 
à dépeindre les diverses classes de la  société, leurs désirs, leurs 
tra v e rs  e t leurs passions. R alzac, en F rance , en est le m a ître  
in con tes té  ; D ickens r iva lise  avec lu i  en A n g le te rre , ta n d is  
que des hom m es p o lit iq u e s , B u lw e r L y t to n  e t D is ra e li, se 
se rve n t de la  f ic t io n  p o u r répandre  leurs idées. E n  A llem agne , 
le rom an  de m œ urs est représenté s u rto u t p a r Im m e rm a n n . E n  
R ussie, Gogol, après a v o ir  abordé le  ro m a n  h is to riq u e  e t ré ve illé  
le  souven ir des anciens Cosaques dans Tarass B ou lba , d é p e in t son 
époque dans Les âmes mortes. K em eny , qu  on a p a rfo is  nom m e 
le  B a lzac hongro is , e t le  fécond K raszew sk i, le  B a lzac po lona is, 
o n t le  m êm e g o û t p o u r u n  m élange de ro m a n tism e  pa rfo is  
é trange e t de réa lism e v ig o u re u x .
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Le rom an  p ro d u is it de vé rita b le s  chefs-d ’ œ uvre lit té ra ire s , 
-''fais i l  é ta it  tro p  am usan t p o u r a t t ir e r  les seuls le ttré s  ; des 
lecteurs de p lus en p lus n o m b re ux , in d iffé re n ts  a u x  qua lités  
du s ty le  ou à la  fo rce  de la  pensée, v in re n t lu i  dem ander une 
d is tra c tio n  passagère. La  presse, q u i p re n a it a lors son g rand  
développem ent, u t i l is a  ce m oyen  de p la ire  ; le  ro m a n -fe u il
le ton  d e v in t, en F rance  p a rtic u liè re m e n t, u n  accessoire ob ligé  
P °u r les jo u rn a u x  q u i v o u la ie n t v iv re  e t p rospérer. A le xa n d re  
Lum as fu t  l ’ am useur p ré féré , l ’ inépu isab le  im p ro v is a te u r q u i, 
avec la  co lla b o ra tio n  d ’écriva ins  non  m oins féconds, t i r a  du  
r Offlan h is to riq u e  des ressources inépuisab les ; Eugene Sue 
ém ut le peup le  com m e les dé lica ts  en d é c r iv a n t la  v ie  qu  on 
uiène dans les faubourgs  de P a ris  ; les joyeuses in v e n tio n s  de 
P au l de K o c k  f ire n t les délices de la  Russie aussi b ie n  que de la  
France.

IV . LES SCIENCES H IS TO R IQ U E S 1.

L ’ époque de la  poésie ly r iq u e  e t d u  ro m a n  fu t  aussi, nous 
l ’avons d it ,  celle de l ’h is to ire . Toutes les sciences sociales, de 
m ême que les sciences na tu re lles , fu re n t peu à peu renouvelées 
depuis la  f in  du  x v m e siècle p a r ce tte  idée que l ’ é tude  du  passé 
Peut seule fa ire  com prendre  le  p résent, que la  v é r ita b le  e xp li-  
ca tio n  des phénomènes p o lit iq u e s , re lig ie u x , lin g u is tiq u e s , ju r i 
diques, se tro u v e  dans l ’ h is to ire . E t  l ’ h is to ire  est d a u ta n t p lus

. t -  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  G . von Below, D ie deutsche Geschichtschreibung von 
¿en Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen (Leipzig, 1916, m-8»;; 2« ed., 1924) ; Louis 
Ralphen, L'histoire en France depuis cent ans (Pans, 1914, m-16) ; Benedetto Croce, 
f to r ia  della storiografia ita liana  (Bari, 1921, 2 vol. in-8“ ) ; Tronchon,, L a  fortune intellec
tuelle de Herder c- ™____(D—L  -192(1. in-R“ l : Howald. Der K am pf um Creuzers Sym-
b° lik  (Tübing 
^928, in-8“ ).

— ' u t  aeua storiogratia italiana  iJ D a r i,  --------’ • n  Q/tim
‘ “die de Herder en France (Paris, 1920, in-8») ; Howald, Der K am pf um Creuzers Sym
bolik (Tübingen, 1926, in-8°) ; Henri Sée, Science et philosophie de l histoire (Fans, 
^928, in-8°) ’ ’ .

Le meilleur Suide d’ensemble est E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie 
Munich, 1911, in-8»), dont i l  a paru une traduction, Histoire de l historiographie moderne 
(Paris, 1 9 1 4  i n-8°). On en peut rapprocher le livre de G. P. Gooch, History and historians 
J» the nineteenth Century (Londres, 1913, in-8° ; 2« éd., 1913), écrit d un pomt de vuo 
£!>» général; et l ’on recourra utilement à Ch. V. Langlois M anuel de bibliographie 
historique (Paris, 1901-1904, in-12), où l ’on trouvera des indications tres precises et 
Un tableau des principales entreprises historiques dans la première moitié du
Xix» siècle.
„S u r la philologie, vo ir l ’introduction de Michel Bréal au t. I  de la traduction de la 
Grammaire comparée de Bopp (Paris, 1866, gr. in-8“ ) et l ’appendicede M,eiïlet Iniroduc- 
iî°n à l'élude comparative des langues indo-européennes (Pans, 1903 ,in  8 ). bur 
' archéologie, Ad. Michaelis, D ie archäologischen Entdeckungen des 19'™ Jahrhunderts 
(Leipzig) 1906i gr_ ¡n.g„) . A< Moret> L ’êgyptologie en France, dans la Bevuede Paris, 
10 novembre 1909, p. 329-343 ; Société asiatique. Le livre du centenaire (Pans, 19-2, m-S ).
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p o p u la ire  que le ro m a n tism e  y  intéresse tous les le ttré s , que la  
p o lit iq u e  y  découvre  des a rgum ents  p o u r to u s  les p a rtis .

L ’archéologie, com plé tée  p a r l ’ ép ig raph ie  e t la  n u m ism a tiq u e , 
fo u rn it  à l ’h is to ire  des m a té r ia u x  nouveaux. L a  fa c il ité  p lus 
grande des voyages p e rm e t a u x  e xp lo ra te u rs  d ’a lle r v is ite r  les 
m onum ents  lo in ta in s  ; la  cu rio s ité  des Européens cherche mêm e 
sous te r re  ceux q u i, abandonnés p a r les hom m es, o n t été recou
ve rts  p a r  les sables. Dans les U n ive rs ité s , dans les Académ ies, 
les savants s’a p p liq u e n t à é tu d ie r, à com m ente r les in s c r ip tio n s  
e t les a n tiq u ité s  rapportées p a r les voyageurs. La  p ré h is to ire , 
favorisée p a r l ’essor to u t  récen t de la géologie e t de la  pa léon
to log ie , va  com m encer à fa ire  fig u re  de science. U n  D ano is, 
Thom sen, re co n n a ît l ’ex is tence de tro is  âges p réh is to riques , 
ceux de la  p ie rre , du  b ronze e t du  fe r. Les A u tr ic h ie n s  e n ta m e n t 
les fo u ille s  de H a lls ta t t  (1846) ; la  m êm e année u n  F rança is  
to u t  à fa i t  in co n nu , B oucher de Perthes, a ffirm e  l ’ existence de 
s ile x  ta illé s  p a r les hom m es p réh is to riques  dès le d é b u t de la  
période qua te rn a ire .

Si la  p ré h is to ire  laisse encore le p u b lic  in d if fé re n t, i l  s’ in té 
resse a u x  découvertes q u i fo n t  conna ître  les prem ières c iv i l i 
sa tions h is to riques . L ’ Inde , à q u i Schlegel v ie n t  d ’a t t r ib u e r  
une p lace d ’honneu r p a rm i les éducatrices de l ’h u m a n ité , révè le  
ses secrets a u x  ph ilo logues e t a u x  h is to riens  q u i é tu d ie n t le 
sanscrit e t q u i u t i l is e n t les tra v a u x  de C olebrooke e t de 
B u rn o u f. L ’ É g yp te  a été ou ve rte  p a r l ’ e x p é d it io n  de B o n a 
p a rte  : C ham po llion  rep rend  la  te n ta t iv e  de l ’A ng la is  Y o u n g  et 
tro u v e  (1822) sur la  p ie rre  t r il in g u e  de B ose tte  le m oyen  de 
d é ch iffre r les h ié rog lyphes. G u illa u m e  de H u m b o ld t é c r iv a it  à 
ce propos à son frè re  : « C’est a d m ira b le , e t une des découvertes 
les p lus curieuses q u ’on a it  fa ites . » M o r t jeune , C h a m p o llio n  
aura  en F rance  des successeurs com m e M a r ie tte , e t les au tres 
pays fo u rn iro n t à l ’ égyp to log ie  d ’exce llen ts tra v a il le u rs  com m e 
le  P russien  Lepsius e t l ’A ng la is  B irc h . L ’a n tiq u e  A ssyrie  s’ ouvre  
au consu l frança is  de M ossoul, B o tta , q u i se consacre a u x  
fo u ille s  de K h o rsa b a d  (1843-1844). Son exem ple suscite l ’ é m u
la t io n  de l ’A ng la is  L a y a rd , q u i b ie n tô t procède a u x  fo u ille s  de 
K o u y o u n d jik , su r l ’em p lacem ent de N in iv e . Les caractères 
cuné ifo rm es com m encent à l iv re r  leu rs  secrets à des d é ch iffreu rs  
p a tie n ts  e t hab iles com m e G ro te fend  e t le  D ano is W este rgaard . 
I l  y  a dé jà  u n  p u b lic  d ’o rie n ta lis te s  assez n o m b re ux  p o u r fa ire  
v iv re  p lus ieurs  Sociétés as ia tiques ; les H o lla n d a is  à B a ta v ia , 
les A ng la is  à C a lcu tta  en a va ie n t fo rm é  dès la  f in  du  x v m e siècle ;
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^E u ro p e  v o i t  n a ître  celles de Paris  en 1822, de Londres en 1823, 
d A llem agne en 1844.

Ea Grèce a n tiq u e , rem ise en honneu r p a r W in cke lm a n n , 
P ro fite  après 1820 de l ’ in té rê t que la  Grèce m oderne éve ille  
C],  ? to us les peuples chré tiens. Le  P a rle m e n t ang la is s’est 
décidé en 1816 à v o te r  l ’acha t, p o u r le B r i t is h  M uséum , des 
J? .̂r bres du  P a rth é n o n , rappo rtés  p a r lo rd  E lg in  ; les m arbres 
o Egine, découverts  en 1811, p a r te n t p o u r M u n ic h  où  l ’on 
co n s tru it la  G ly p to th è q u e  a fin  de les recevo ir ; la  F rance 
acqu iert la  Vénus de M ilo . Des fo u ille s  com m encent à O lym p ie  

dans la  Grèce m é rid iona le . A thènes, sous le ro i bava ro is  
thon , appe lle  des archéologues a llem ands, pu is  la  F rance  fonde  
Ecole d ’ A thènes (1846). Les pays hellénisés d ’ Asie  M ineure , 

'lUoiqup d ’un  accès p lus d iffic ile , son t dé jà  v is ité s  p a r des v o y a 
i t 111'3 é ru d its  : l ’A ng la is  Fe llow s ra p p o rte  de L y c ie  une co llec- 
10n  M a g n ifiq u e  (1838-1840). U n  ém igré  frança is , D u b ru x , se 

m et en 1830 à chercher les traces de l ’ a r t  he llén ique  dans les 
oiïibes roya les de C rim ée. Les m onum ents  grecs a ins i dé cou- 

Verts son t étud iés, com m entés, s u r to u t dans les U n ive rs ité s  a lle 
mandes, p a r des savants com m e B œ ckh  e t O tfr ie d  M u lle r.

Eom e p lus q u ’A thènes a tt ir e  les archéologues. Les A llem ands 
y  sont n o m b re ux , protégés e t encouragés p a r les célèbres in te lle c - 
UeE que la  Prusse envoie com m e am bassadeurs auprès des 

Papes, G u illa u m e  de H u m b o ld t, N ie h u h r, Bunsen. N ie b u h r 
l ’a u te u r de ce tte  H is to ire  rom aine  q u i a bou leversé  dans 

,eur  q u ié tude  les fidèles de T ite  L iv e , e t q u i a p p a ra ît b ie n tô t 
a .beaucoup de savan ts  com m e u n  che f-d ’ œ uvre de l ’e sp rit 
’'( it iq u e  ; e lle ém eu t l ’A n g le te rre , où  Thom as A rn o ld  se fa i t  le 

ls° ip le  des grands h is to riens  a llem ands. L ’ I ta lie  cherche des 
Enseignem ents sur quelques peuples m y s té rie u x  te ls  que les 
é trusques ; e lle  en tro u v e  sur la  p lus be lle  époque de l ’ em pire  
* ° m ain, avec les fo u ille s  de P om pé i commencées au x v m e siècle, 
E prises en 1808. L ’ archéologie révè le  dans les pays classiques 
mm a n tiq u ité  que l ’hum an ism e tra d it io n n e l des le ttré s  n ’a v a it  
P °m t soupçonnée.
- 11 d e va it s’in té resser p lus encore a u x  m onum ents  du  m oyen
j® e : que lle  jo ie  de c o n tr ib u e r à ce tte  ré h a b ili ta t io n  que le 

naantisme co n s id é ra it com m e u n  de ses t itre s  de g lo ire  ! Des 
S m Urseurs, te ls  que H orace W a lp o le , C ha teaub riand , F rédé ric  
av -e^ e ’̂ ava i en t  p réparé  les voies ; des archéologues ^anglais 
deaien t appris  a u x  gens de R ouen e t de Caen à s a rrê te r 

Van t les églises de N o rm a n d ie  e t à les app réc ie r ; le  Musée
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des m onum ents  frança is , créé p a r A le xa n d re  L e n o ir1, a v a it  
ju s q u ’en 1816 pe rm is  a u x  P aris iens de con tem p le r les chefs- 
d ’ œ uvre de l ’a r t  n a tio n a l. Tous les pays tra v a il lè re n t b ie n tô t à 
sauver les églises délabrées, à res tau re r, que lquefo is  avec m a la 
dresse, celles d o n t quelques p o rtio n s  é ta ie n t ruinées. E n  
A llem agne , les ro is  ro m an tiques , F ré d é ric -G u illa u m e  IV  de 
Prusse e t Lo u is  I er de B av iè re , se passionnèrent p o u r ce tte  
œ uvre ; on  m it  u n  p o in t d ’ honneur n a tio n a l à res tau re r, à f in ir  
la  ca théd ra le  de Cologne ; la  co lle c tio n  d ’ob je ts  d ’a r t  du  m oyen 
âge fo rm ée p a r les frères Boisserée d e v in t p o p u la ire . L a  G rande- 
B re tagne  écouta les a d ju ra tio n s  de C a rly le  q u i p rê c h a it à ses 
com pa trio tes  le respect des grands édifices re lig ie u x .

L a  F rance , te rre  na ta le  de l ’ a rch ite c tu re  go th ique , v i t  des 
hom m es de tous  les p a rt is  s’ u n ir  p o u r en g lo r if ie r  e t conserver 
les m onum ents . I l  é ta it  tem ps, car le  m épris  p o u r l ’a r t  du  m oyen  
âge a u to r is a it les p ires m é fa its  : lo rs des p ré p a ra tifs  du  sacre 
de Charles X ,  on a b a t t i t  su r la  façade de la  ca théd ra le  de R eim s 
p lus de d e u x  cents tê tes de sa in ts. B eaucoup d ’églises abandon
nées é ta ie n t devenues des halles, le  M o n t-S a in t-M ic h e l une p r i 
son, la  Sain te-C hapelle  u n  m agasin  d ’a rch ives. Des am ateurs 
in te llig e n ts , A le xa n d re  de Labo rde , T a y lo r , com m encent après 
1815 à révé le r a u x  F rança is  les richesses a rtis tiq u e s  éparses 
dans les diverses p a rties  de la  F rance. V ic to r  H ugo , dans 
N otre-D am e de P a ris , q u i est de 1831, idéa lise la  ca thédra le  
g o th iq u e  e t la  fa i t  v ib re r  de la  v ie  tu m u ltu e u se  e t ba rio lée  
du  m oyen  âge. I l  n ’est pas ju s q u ’ à M érim ée, P a ris ien  sceptique 
e t in c ro y a n t, qu i, devenu in sp e c te u r d u  nouveau  service des 
« m onum ents  h is to riques  », ne cède à l ’enthousiasm e général. A  
p lus fo r te  ra ison  M o n ta le m b e rt a p p e lle -t- il tous les am is du  beau 
à lu t te r  con tre  le vanda lism e  des a rch itec tes , des p rê tres, des 
conseils m u n ic ip a u x . C ette  flam m e an im e l ’ é ru d it io n  elle-m êm e. 
U n  archéologue no rm and , q u i rêve  de sous tra ire  les p rov inces à 
la  d o m in a tio n  de P aris , A rcisse de C aum on t, p u b lie  dès 1824 
son E ssa i su r Varchitecture re lig ieuse ;  pu is  D id ro n , fou g u e u x  
n o v a te u r e t la b o r ie u x  é ru d it, fonde  les A nna les rom antiques. 
Le  gouve rnem en t de ju i l le t ,  q u i p o rte  au p o u v o ir , dans l ’e n to u 
rage de G u izo t, to u t  u n  groupe d ’ é ru d its  e t de ro m a n tiq ue s , 
in s t itu e  la  « C om m ission  des m onum ents  h is to riques  » en 1837, 
fonde le musée de C lu n y  en 1843, confie  des chaires d ’ archéolog ie  
à D id ro n , à Q u ich e ra t ; ce lu i-c i, ré p u b lic a in  dém ocra te , excelle

1 . V o ir  le  v o lu m e  X I I I  de  c e t te  h is to ire  g é n é ra le , L a  R évolution frança ise , p .  4 7 3 .
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à décrire, à e x p liq u e r les m onum ents  d u  passé com m e à fa ire  
connaître  p o u r la  p rem iè re  fo is  a u x  F rança is  les pièces a u th e n 
tiques du procès de Jeanne d ’A rc . E n f in  V io lle t- le -D u c , le u r 
d isciple, inaugure  p a r l ’hab ile  re s ta u ra tio n  de l ’ église de Véz elay 
Sa b r illa n te  ca rriè re  ; p lus h a rd i que ses m a îtres , i l  va  lance r u n  
aPPel aux  a rch itec tes  modernes e t le u r p roposer p o u r m o 
dèles les éd ifices go th iques, les m onum ents  n a tio n a u x  de le u r 
Pays.

La  p h ilo lo g ie  a lla it  de p a ir  avec l ’archéologie. Sous N a p o 
léon l ’ o rien ta lism e  a v a it  eu son fo y e r le  p lus b r i l la n t  à P aris , 
nvec des m aîtres  illu s tre s , S ilves tre  de Sacy e t A b e l R ém usa t ; 
^nais après 1815 c’ é ta it  l ’A llem agne  q u i possédait sans conteste 
l es centres d ’ études ph ilo log iques  les p lus n o m b re u x  e t les 
Plus ac tifs . « E lle  est au m ilie u  de l ’ E u rope  com m e une U n iv e r
sité savante  », é c r iv a it  en 1828 u n  a m a te u r in te llig e n t e t 
curieux, Charles de R ém usat ; e t ses professeurs a p p o rta ie n t 
nux recherches lin g u is tiq u e s  u n  enthousiasm e presque re lig ie u x . 
11 s u ff it de su iv re  la  ca rriè re  d ’u n  des p lus rem arquab les, 
Jacob G rim m . A  l ’ U n iv e rs ité  de M a rb o u rg  son m a ître  S av igny  
ud  a dém ontré  que to u te s  les créa tions de la  v ie  sociale, aussi 
b ien le d ro it  que les id iom es, o n t le u r source dans l ’h is to ire  du  
Peuple  ; ensu ite  les poètes q u i re tro u v e n t ou im ite n t  les v ie ille s  
ballades popu la ires , T ie ck  e t U h la n d , A rm m  e t B re n ta n o , 
achèvent d ’ é ve ille r la  v o ca tio n  p h ilo lo g iq u e  de l ’ a rd e n t é ru d it 
et de son frè re  G u illa u m e , aussi la b o rie u x , m o ins génia l, p e u t- 
étre p lus sc ie n tifiq ue . B ib lio th é ca ire s  à Cassel, professeurs à 
Lce ttingen , pu is à B e r lin  depuis 1837, les deux frères se con
fè r e n t  qua ra n te  ans à le u r tâche  avec u n  zèle d ’apôtres. Ils  com 
posent ensemble quelques liv re s , s u r to u t ce re cu e il de contes 
Populaires q u i a l la it  de ve n ir u n ive rse lle m e n t cé lèb re ; G u il-  
aurne s’a p p liq u e  ensu ite  à fa ire  conna ître  à ses com pa trio tes  

les N iebelungen  e t YEdda, p e n d a n t que Jacob en trep rend  
des œuvres p lus vastes. I l  p u b lie  sa G ram m aire  allem ande , q u i 
est en ré a lité  une h is to ire  de la  langue a llem ande, ou p lu tô t  
Je tous les d ia lectes germ aniques. S’i l  in te r ro m p t p a rfo is  ce 
Sr and tra v a il,  c ’est p o u r é tu d ie r les a n tiq u ité s  ju r id iq u e s  de la  
Le rn ian ie , le  cyc le  de R enard, la  m y th o lo g ie  a llem ande. C est 
to u jo u rs  le passé de son peup le  q u ’i l  f a i t  re v iv re  avec la  passion 

po p a tr io te  e t la  p ié té  d ’ u n  d é vo t ro m a n tiq u e . ^
An a u tr<* ph ilo logues fo n d e n t la  g ram m a ire  com parée. E n  

.m a g n e , B opp , écla iré  p a r l ’ é tude du  sanscrit, p u b lie  son p re - 
rriier l iv re  en 1816 : la  con juga ison  du  sanscrit, d i t - i l ,  com parée
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à celle d u  grec, du  la t in ,  des langues germ aniques, p ro u ve  q u ’un  
l ie n  de pa ren té  u n i t  les id iom es indo-européens. E n  ce tte  mêm e 
année 1816 R a yn o u a rd  donne l ’ouvrage q u i fonde  la  g ram m a ire  
com parée des langues rom anes. E n  1818 le D anois R ask, sans 
conna ître  n i le  sanscrit n i B opp , dém on tre  la  pa ren té  des 
langues germ aniques avec le  la t in ,  le  grec e t le le tto -s la ve . 
A  côté de la  p h ilo lo g ie  com parée se développe la  m y th o lo g ie  
com parée, m a lg ré  les obstacles que lu i  susc iten t certa ines 
in q u ié tu d e s  ecclésiastiques. L a  Sym bolique  de Creuzer, d o n t les 
hypothèses aventureuses o n t charm é p lus d ’u n  ro m a n tiq u e  
a llem and , est tra d u ite  en fra n ça is  p a r  G u ig n ia u t (1825-1851). 
Ce que G r im m  fa is a it p o u r la  m y th o lo g ie  des G erm ains, u n  
jeune  sa va n t, A lfre d  M a u ry , l ’en tre p re n d  avec u n  rem a rq u a b le  
e s p rit c r it iq u e  p o u r les légendes pieuses du  m oyen  âge f ra n 
çais (1843). Ces progrès de la  science é ta ie n t p a rfo is  nu is ib les  
a u x  légendes a im ab les mises en h o nneu r p a r le  ro m a n tism e  
l it té ra ire  : c ’est a ins i que B opp , e x p liq u a n t l ’o rig in e  des flex ions , 
d é tru is it  sans p it ié  les illu s io n s  de F ré d é ric  Schlegel su r 
les fa cu lté s  e x tra o rd in a ire s  q u i a u ra ie n t pe rm is  à l ’h u m a n ité  
p r im it iv e  de créer les lo is  du  langage.

L ’ é ru d itio n  s’a p p liq u a it  à ré u n ir  les docum ents m anus
c rits , annales, chron iques, m ém oires, q u i fo u rn isse n t les m a té 
r ia u x  de l ’h is to ire . L e  g rand  p a tr io te  a llem and  S te in , s o r t i 
de la  p o lit iq u e  m ilita n te , accepte la  présidence d u  com ité  
q u i va  com m encer la  p u b lic a tio n  des M onum ento, Germ aniae  
h is tó rica , avec ce tte  ép ig raphe  : « Sanctus a m o r p a tr ia e  d a t 
a n im u m  » (le  s a in t a m o u r de la  p a tr ie  donne d u  courage). 
E n  F rance , le  gouve rnem en t des B ourbons fonde  l ’ É co le  des 
chartes (1821). Vers la  m êm e époque l ’A cadém ie  des in s c r ip 
tio n s  e t be lles-le ttres , q u i v e n a it d ’ ê tre  reconstituée , ch o is it 
les en treprises co llec tives d o n t elle assum a it la  charge : les unes, 
les Notices et extra its  des m anuscrits, le  Recueil des ordonnances 
des ro is  de F rance , fu re n t em pruntées p a r elle à sa devancière 
de l ’ancien  rég im e ; les au tres , com m e le Recueil des h is toriens  
des Gaules et de la  F rance  e t l ’H is to ire  lit té ra ire  de la  F rance, 
é ta ie n t u n  hé ritage  des B énéd ic tins  de S a in t-M a u r. G u izo t, 
a v a n t 1830, a v a it  d ir ig é  la  p u b lic a tio n , en frança is  m oderne, 
des v ie u x  m ém oires su r l ’h is to ire  de F rance  com m e su r celle 
d ’A n g le te rre  ; devenu  m in is tre , i l  créa la  c o lle c tio n  des D ocu
ments inéd its  su r l ’h is to ire  de F rance  e t fa vo r isa  les débuts de 
la  Société de l ’ H is to ire  de F rance. L a  R e s ta u ra tio n  v o u la it  
e x a lte r l ’anc ien  rég im e , la  m onarch ie  de ju i l le t  v o u la it  fa ire
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^ apologie de la  m onarch ie  m oderne ; l ’une e t l ’a u tre , p a r leurs 
fonda tions , s e rv ire n t la  science h is to riq u e . V j

P a rm i les h is to riens  p ro p re m e n t d its , b ie n  rares fu re n t ceux 
9Ul échappèrent à l ’ in flu e nce  d u  ro m a n tism e  ou de la  p o lit iq u e .
, a passion p o u r les dram es d u  passé, p o u r les belles scènes 
ém ouvantes e t b r illa n te s , an im e C a rly le  q u a n d  i l  é c r it  son 
h is to ire  de la  R évo lu tion  frança ise  (1837). Sans dou te  i l  s’est 
ln oquô du  ro m a n tism e , i l  a ra illé  les jeunes gens a tte in ts  du  
(< n ia i du  siècle » ; cependan t c ’est là , m a lg ré  ces p la isan te ries , 
f lu d  fa u d ra  chercher p lus ta rd  les o rig ines de sa d o c tr in e  h is 
to r iq u e , de ce tte  concep tion  d ’après laque lle  l ’h u m a n ité  o b é it 
aux « héros », à to u s  ceux, depuis O d in  ju s q u ’à N apo léon, q u i 
Possédèrent n o n  pas la  fro id e  ra ison, m ais l ’ in tu i t io n  p rophé- 
tiq u e  de la  v é r ité . M acau lay , au co n tra ire , subordonne l ’h is to ire  
a p o lit iq u e  : lo rs q u ’i l  racon te  la  ré v o lu tio n  de 1688 ou la  v ie  
nos deux P it t ,  son b u t  co n s ta n t est de ju s t i f ie r  le  lib é ra lism e  
w hrg, la  d o c tr in e  fo rm u lé e  p a r les F o x  e t les G rey  su r les p ro 
grès perm anents  de la  ra ison  e t des lum iè res.

L ’enthousiasm e ro m a n tiq u e  p o u r le m oyen  âge an im e de 
o rflla n ts  n a rra te u rs  a llem ands, te ls  que R a u m e r é c r iv a n t l ’h is 
to ire  des H ohenstau fen . L e  lib é ra lism e  d ic te  à Schlosser ses 
logem ents sévères su r les vices des cours, ses anathèm es con tre  
es maîtresses des ro is . C’est u n  conse rva teu r, au  c o n tra ire , 

floe le  g rand  h is to r ie n  Ranlce, to u t  disposé à s’ in c lin e r  d e v a n t 
o P o u vo ir du  ro i e t les d ro its  supérieurs de l ’ É ta t  ; m ais i l  

?,efforce, p lus  que ses con tem po ra ins , de m e ttre  en honneu r 
h is to ire  im p a rt ia le , o b je c tive , renouve lée  p a r les docum ents 

p récieux q u ’i l  va  chercher dans les arch ives de la  ré p u b liq u e  
oe Venise. C ette  im p a r t ia l ité  ne s a u ra it co n ve n ir à des h is to riens  
P ropagandistes com m e G erv inus  e t D a h lm a n n  : le  p rem ie r, 
avec sa fougue d ’A lle m a n d  du  sud, célèbre à la  fo is  les progrès 
A6 la  lib e rté  dans le m onde e t ceux de l ’ idée u n ita ire  dans les 
Poys germ aniques ; le  second, p lus ré fléch i, p lus lo u rd , s’ ap - 
Phque à déve loppe r chez ses co m pa trio tes  la  n o tio n  d u  lie n  
n a tio n a l fo r t i f ié  p a r le  d ro it  h is to riq u e  de la  race a llem ande.

et e sp rit p a tr io t iq u e  in sp ire  aussi les h is to riens  du  m id i, 
P,ar exem ple u n  I ta lie n  com m e César C an tù , e t les h is to riens  
j  aves, u n  K a ra m z in  en Russie ou  u n  P a la ts k y  en Bohêm e.

e ewel, en Pologne, a v o u lu  d ’abo rd  fa ire  de l ’h is to ire  une 
Science, m ais peu à peu l ’idée n a tio n a le  e t dém ocra tique  dom ine 
com plè tem ent ses réc its .

n  F rance les m a îtres  du  ro m a n  h is to riq u e  o n t ag i su r p lus
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d ’u n  h is to rie n . L ’in fluence  de W a lte r  S co tt est v is ib le  chez 
B a ra n te  quand  i l  com m ence à p u b lie r  sa p itto re sq u e  H is to ire  
des ducs de Bourgogne. Les idées e t les sen tim ents  rom an tiques  
so n t p lus m anifestes encore chez A u g u s tin  T h ie r ry . L u i-m êm e  
a racon té , en l ’ exagé ran t pe u t-ê tre , l ’ im p ress ion  que p ro d u is it 
sur lu i  le  ré c it  de la  b a ta ille  en tre  G aulo is e t F rancs, dans les 
M a rty rs  ;  fo rm é  aussi p a r les leçons de son m a ître  S a in t-S im on, 
adepte  cha leureux  du  lib é ra lism e  de 1820, l ’h is to r ie n  des Temps 
mérovingiens  e t de la  Conquête norm ande  accorde au peup le , à 
la  fou le  anonym e e t opprim ée, la  place que les fro id s  na rra te u rs  
de l ’ époque précédente rése rva ie n t to u t  en tiè re  a u x  m onarques 
e t aux  barons. B ie n tô t M ich e le t a p p a ra ît; c’ est b ien , com m e i l  
l ’annonce, une « ré su rre c tio n  » du  m oyen  âge q u i est ten tée  dans 
les prem ie rs  vo lum es de son H is to ire  de F rance. G u izo t a beau 
ê tre  grave  e t austère, aussi intéressé p a r les idées que T h ie r ry  
ou M ich e le t p a r les im ages, c ’ est to u jo u rs  le  ro m a n tism e  q u i lu i  
d ic te  ses jugem ents  sur la  g randeu r de la  c iv il is a t io n  européenne 
à l ’époque féodale.

A u c u n  des h is to riens  frança is  n ’échappe non  p lus à la  p o li
t iq u e . A u g u s tin  T h ie r ry  célèbre les orig ines et les prem iers 
com bats de la  bourgeo is ie  frança ise , com m e G u izo t exa lte  la  
bourgeois ie p u r ita in e  q u i résiste a u x  S tu a rts  ; 1 u n  e t 1 a u tre  
cons idèren t la  ré v o lu tio n  de 1789 com m e la  ju s te  revanche des 
G aulo is su r les F rancs. C’est dans le m êm e e sp rit que Th ie rs  
é c r iv a it l ’h is to ire  de la  R é v o lu tio n . M ais ces classes m oyennes, 
ta n t  vantées p a r les va inqueu rs  de 1830, a p p a ru re n t b ie n tô t à 
d ’au tres com m e une a r is to c ra tie  nouve lle , aussi égoïste que 
l ’ ancienne. L a m a rtin e , Lou is  B la n c  e t M iche le t, a b o rd a n t tous 
les tro is  en 1847 l ’h is to ire  des hom m es de 1789, cé lébrè ren t les 
d ro its  e t les ve rtu s  de la  dém ocra tie . Les ca tho liques en to u t  
pays songeaient aussi à fa ire  de l ’h is to ire  la  base de le u r apo lo 
gé tique  : la  V ie  de sainte É lisabeth  p a r M o n ta le m b e rt (1836) est 
u n  panégyrique  é c r it p a r u n  d isc ip le  du  rom an tism e .

Les hom m es de ce tte  géné ra tion  a im è re n t la  ph ilosoph ie  de 
l ’ h is to ire  ; ils  a v a ie n t le g o û t de ces grandes spécu la tions q u i 
te n d e n t à e xp liq u e r p a r une fo rm u le  s im p le  e t b rève  to u t  le 
déve loppem ent de l ’ h u m a n ité . L ’e s p rit c r it iq u e  en s o u ffra it 
souven t. Des savan ts  de p re m ie r o rd re , com m e B o p p  e t Jacob 
G rim m  se la issèren t eux-m êm es que lquefo is  séduire  p a r des 
hypothèses aventureuses. Les germ anistes exaltés p rê tè re n t aux  
anciens G erm ains to u te s  les v e rtu s  ; les ce ltis tes conva incus, 
le  ph ilosophe  Jean R e yn a ud , l ’h is to r ie n  H e n r i M a r tin , a t t r i -
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l iè r e n t  aux  d ru ides une ph ilosoph ie  savante  e t ra ffinée. Même 
f o r a t io n  du  passé le  p lus  lo in ta in  chez les h is to riens  slaves. 

11 goût que lque  peu n a ïf p o u r les tex tes  q u i o ffre n t la  saveur 
es tem ps barbares e t des c iv ilis a tio n s  naissantes p répa ra  le 

®uccès fac ile  des m y s tif ic a te u rs . Le  x v m e siècle s’ é ta it  épris 
u Pseudo-Ossian présenté p a r M acpherson. Les F rança is 

p® 1 époque ro m a n tiq u e  p re n n e n t au sérieux les fan ta is ies  d ’un  
harles N od ie r, les contes so i-d isan t espagnols ou illy r ie n s  

? un M érim ée ; les am is de la  langue  d ’oc son t v ic tim e s  des 
nubiles supercheries de M o q u in -T a n d o n , e t les fidèles de la  langue 

retonne accep ten t com m e a u th en tiques  les pièces fabriquées 
arrangées p a r L a  V ille m a rq u é . E n  Bohêm e u n  enthousiasm e 

n fa fo is l it té ra ire  e t p a tr io t iq u e  fa i t  accue il a u x  poésies tchèques 
n m oyen âge « découvertes » p a r H a n ka  en 1817. I l  fa u d ra  

Pms d ’u n  dem i-siècle p o u r déc ider les Tchèques à reconna ître  
®®tte e rre u r1. M ais le  g o û t des v ie u x  te x te s  amène quelques 

n to riens  à en trep rend re  l ’ é tude sérieuse e t a p p ro fond ie  
es docum ents h is to riques . M ich e le t lu i-m êm e , si peu ex igean t 

Parfois en m a tiè re  d ’é ru d it io n , f i t  de longs séjours a u x  A rch ives  
ntionales ; A u g u s tin  T h ie r ry  e n tre p r it avec soin de ré u n ir  

<is docum ents re la tifs  à l ’h is to ire  du  T ie rs  É ta t  frança is . L a  
J 'iL q u e  d ’u n  N ie b u h r décida p lus ieurs h is to riens  à soum ettre , 

autres époques e t d ’au tres légendes à u n  exam en sévère.

Le droit et la  philosophie

F . —  LE  D R O IT  E T  LA PH ILO SO PH IE  \

Le renouveau de l ’h is to ire  se f i t  s e n tir  aussi dans le d ro it. 
"T4 France a v a it  donné à l ’ E u rope  le Code c iv il,  che f-d ’œ uvre 

, na tiona lism e ju r id iq u e  ; in t ro d u it  dans tous  les pays où 
P éné tra it la  d o m in a tio n  napoléonienne, i l  tro u v a  beaucoup 
* adm ira teurs , e t p lus ieurs  théo ric iens  étrangers dem andèren t 
fiu  on f î t  d ans j eurs p ay S u n e œ uvre sem blab le . U n  ju r is te  
fffenaand, T h ib a u t, conseilla  la  ré d a c tio n  d ’un  code com m un 
. tous les É ta ts  de la  nouve lle  C on fédé ra tion  germ an ique . I l  
Ut ré fu té  p a r u n  a u tre  professeur du  m êm e pays, S a v ig n y  :

P ar p G d ’e s p r it  c r i t iq u e  fa it auss i c o m p re n d re  le  succès o b te n u  à c e tte  époque
en  ¿ ^ lnes E g endes, s u rv iv a n c e  de L o u is  X V I I  en  F ra n c e , s u rv iv a n c e  d ’A le x a n d re  I «  

2. C»SSle’ m y s t®re de G a sp a rd  H a u s e r en A lle m a g n e .
2e éd ^ Vr a g es  a  c o n s u l t e r . —  J u l ie n  B o nnecase , La Thémis (T o u lo u se , 1912, in -8 °  ; 
in -go  * reès! aug m e n té e , 1913) ; d u  m êm e , L'école de Vexégèse en droit c iv il (P a ris , 1920, 
p re in iV  192 4 ), o u v ra g e  im p o r ta n t  s u r  la  c o n c e p tio n  fra n ç a is e  d u  d r o i t  dan s la
*u»go\ d u  x i x e s iè c le ; C h a rm o n t,  La renaissance du droit naturel (P a ris , 1910,

» A lf re d  M a n ig k ,  Savigny und der Modernismus im Recht (B e r lin ,  1914, in -8 ° ) .
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c’ é ta it  la  rés istance de l ’A lle m a g n e  à l ’ in fluence  frança ise, 
m ais c ’é ta it  aussi le d é fi je té  p a r  le  ro m a n tism e  à la  ph ilosoph ie  
du  siècle p récéden t, l ’ o p p o s itio n  d u  d ro it  h is to riq u e  au d ro it  
n a tu re l. D ’après S a v ig n y  e t son école, les d ro its  de l ’hom m e 
fo rm u lés  p a r l ’Assem blée C o n s titu a n te  n ’ e x is te n t pas dans 
la  ré a lité  ; l ’ in d iv id u  iso lé  n ’est q u ’une fic tio n , l ’hom m e est 
to u jo u rs  m em bre  d ’une fa m ille , d ’une n a tio n , d ’u n  É ta t .  Chaque 
âge accepte com m e lo i l ’é ta t de choses q u i lu i  c o n v ie n t ; chaque 
âge se con fo rm e  à u n  d ro i t  à la  fo is  nécessaire e t lib re , nécessaire 
parce q u ’i l  ne dépend pas des caprices d ’u n  lég is la teu r, lib re  
parce q u ’ i l  est l ’ œ uvre du  peup le . Le  d ro it  est issu de l ’h is to ire , 
de la  conscience n a tio n a le  : ce lle -c i p ro d u it  la  cou tum e, pu is  la  
lo i  écrite  q u i p e u t sans cesse ê tre  m od ifiée  p a r l ’a c tio n  du  peuple , 
c’ es t-à -d ire  de l ’É ta t .
j L ’ école de S a v ig n y  gagna sans cesse du  te r ra in  ; u n  de ses 
d iscip les, P u ch ta , poussa ju s q u ’à l ’ id o lâ tr ie  le  respect de la  
cou tum e, q u ’ i l  p la ç a it b ien  au-dessus de la  lo i  écrite . Ces idées 
fu re n t com ba ttues  dans quelques U n ive rs ité s  p a r les défenseurs 
d u  d ro it  n a tu re l. U n  des p r in c ip a u x  d o c tr in a ire s  du  libé ra lism e , 
R o tte c k , re p ro c h a it à S a v ig n y  de sa c rifie r le  p résen t au  passé, 
de re fuser à ses con tem po ra ins  le  d ro it  de p ré p a re r u n  a ve n ir 
m e ille u r. M ais les idées d u  chef de l ’ école h is to riq u e  ré ponda ien t 
t r o p  b ien  a u x  tendances de sa géné ra tion  p o u r ne pas tr io m p h e r 
dans une grande p a rt ie  de l ’ E u rope . L a  F rance, au  co n tra ire , 
to u t  en a p p re n a n t à conna ître  S a v ig n y  p a r les leçons de L e r- 
m in ie r , conserva la  n o tio n  du  d ro it  n a tu re l, a n té r ie u r e t 
su p é rieu r a u x  lo is  rédigées dans les d ive rs  pays. Ce d ro it ,  les 
ju r is te s  frança is  en tro u v a ie n t l ’expression la  p lus p a rfa ite  
dans les codes napoléoniens ; ce fu t  le tem ps des grands com 
m e n ta te u rs  du  Code c iv il ,  A u b ry  e t R au  à S trasbourg , D u ra n to n  
à P a ris . M ais si les pa rtisans  de la  bourgeois ie  v o y a ie n t là  une 
c o n s tru c tio n  d é fin it iv e , les défenseurs de la  dém ocra tie , ré p u 
b lic a in s  e t socia listes, en ape rçu ren t les lacunes e t a ffirm è re n t 
que l ’ œ uvre du  C onsu la t d e m e u ra it in com p lè te . C’ est le  code 
de la  p ro p r ié té , d isa ie n t- ils , ce n ’est pas le code du  t r a v a il  ; 
s u ff it - i l  d ’a illeu rs  de déc la re r les F rança is  égaux en « d ro it  », 
q u and  la  p a u v re té  ôte à la  p lu p a r t d ’ en tre  eux le  « p o u v o ir  » 
de d e ve n ir les égaux des riches ?

C om m e l ’h is to ire  e t le d ro it ,  la  ph ilosoph ie  re sse n tit les effets 
d u  ro m a n tism e  e t lu i  e m p ru n ta  la  n o tio n  d u  déve loppem ent 
h is to r iq u e  e t p rogress if. L a  d o c tr in e  de S che lling  p lu t  a u x  
ro m a n tiq u e s  a llem ands p a r son caractère  nuageux, ses appels
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à l ’ in tu it io n , à l ’ extase ; ils  fu re n t he u re u x  de l ’en tend re  d ire  
la  science est le  p re m ie r degré seu lem ent de la  v ie  s p ir i

tue lle , que l ’a r t  est une ré v é la tio n  p lus com p lè te  de l ’abso lu. 
Schellmg, dom iné  de p lus en p lus p a r le  m ystic ism e , déclara 
ensuite la  re lig io n  supérieure à l ’a r t  e t f in i t  p a r e n tra în e r ses 
élèves dans les rêveries théosophiques d u n  Jacob Bœ hm e.

Son grand  r iv a l,  H egel, dé jà  illu s tre  en 1815, v in t  occûper à 
B e rlin  en 1818 ce tte  cha ire  d ’où  i l  a p p a ru t p e n d a n t de longues 
Années com m e le m a ître  de la  p h ilosoph ie  européenne. Des 
n iillie rs  de le ttré s  se so n t passionnés p o u r la  Logique  de H egel, 
Pour sa th é o rie  d u  progrès considéré com m e 1 é v o lu tio n  s im u l
tanée de la  pensée e t de l ’ ê tre, é v o lu tio n  accom plie  selon le 
r y th m e  trm a ire  de la  thèse, de 1 an tithèse  e t de la  synthèse.

ry th m e  s’a p p lique , p a r exem ple, à l ’ h is to ire  de l ’ a r t  : après 
1 a r t de l ’ O r ie n t, dom iné  p a r l ’ in f in i,  v in t  1 a r t  grec, p u rem en t 
hum ain  e t f in i, pu is  l ’a r t  ch ré tie n  e t ro m a n tiq u e  a u n i les con
tra d ic to ire s  en su b o rd o n n a n t la  fo rm e , le  f in i,  au n o u ve l in f in i  
m ora l.

Les innom brab les  d isc ip les de H egel le  c o m p r ire n t de façons 
différentes. L ’absolu, d is a it- il,  lo in  d ’ê tre  é trange r à la  n a tu re  et à 
1 h is to ire , est im m a n e n t à la  ré a lité  ; donc « to u t  ce q u i est ra t io n 
nel est réel, e t to u t  ce q u i est rée l est ra t io n n e l ». La  p lu p a r t des 
com m enta teurs, in s is ta n t su r la  seconde p a rt ie  de ce tte  fo rm u le , 
déve loppèren t les théo ries  conserva trices e t a u to r ita ire s  q u i 
céponda ien t à la  pensée fin a le  du  m a ître . N ’a v a it- i l  pas fa i t  
sa leçon d ’o u ve rtu re  à B e r lin  su r la  pa ren té  o rig in e lle  de l ’ E ta t  
Prussien et de la  ph ilosoph ie  hégélienne ? Ils  a ff irm è re n t com m e 
in iq u e  l ’in d iv id u  a son déve loppem en t n a tu re l dans l ’ E ta t ,  que 
le d ro it  se ram ène à la  lib e rté  de l ’ É ta t  e t que l ’ E ta t  se person
n ifie  dans le m onarque , re p résen tan t de l ’ idée, possédant le 
d ro it  avec la  force. L ’ É ta t  supérieu r, d i t  encore H egel, a to u 
jou rs  le d ro it  d ’ absorber l ’ É ta t  in fé r ie u r  ; la  n a tio n  v ic to rieuse  
est  m e illeu re  que la  n a tio n  va incue , sa v ic to ire  mêm e est la 
Preuve de son d ro it .  C ette  ju s t if ic a t io n  de la  fo rce  e t du  succès 
d e va it a v o ir  en A llem agne  u n  lo n g  re ten tissem en t, e t p répa re r 
tQns les p a rtis  à se ra llie r  a u x  v ic to ire s  de B ism arc  .

Bans la  gauche hégélienne, au  co n tra ire , on s a tta ch a  de 
Préférence à la  p rem iè re  m o itié  du  fam eux  ax iom e : « o n t ce 
q u i est ra t io n n e l est réel. » O n en t i r a  le d ro it  de de fendre le 
ra tio n n e l con tre  des in s t itu t io n s  a c tu e llem e n t puissantes, m ais 
contra ires à la  ra ison . C’est a ins i, nous l ’avons v u , que P euer- 

a°h  e t S trauss a tta q u è re n t la  re lig io n  ; de mêm e les ra d ica u x ,
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te ls  que B ru n o  B aue r e t A rn o ld  R uge, in vo q u è re n t l ’ hégélia- 
n ism e con tre  l ’É ta t  sem i-féodal, ta n d is  que M a x  S tirn e r en 
t i r a i t  la  d o c tr in e  ana rch is te  q u i re co n n a ît à l ’ in d iv id u  seul des 
d ro its  ce rta ins . Gauche e t d ro ite  s’occupa ien t avec une te lle  
passion de com m en te r les aphorism es obscurs de H egel q u ’on 
écouta peu u n  a u tre  penseur de son pays, Schopenhauer, d o n t 
le  p r in c ip a l ouvrage a v a it  p a ru  dès 1818. C e lu i-c i opposa it à 
l ’hégélianism e les philosophes d u  siècle précédent, so it les a lle 
m ands com m e K a n t, so it les frança is  com m e Cabanis et B ic h a t ; 
la  renom m ée ne d e v a it com m encer p o u r lu i  que tre n te  ans p lus 
ta rd .

L a  F rance  p u t c ro ire  après 1815, en lis a n t les liv re s  de 
Joseph de M a is tre , de B ona ld , de Lam enna is , que la  p h ilo so 
ph ie  a l la it  re d e ve n ir la  se rvan te  de la  théo log ie . Lam enna is  
re n o u v e la it l ’apo logé tique  en che rchan t ses preuves, non  p lus 
dans les dém onstra tions  de la  ra ison  in d iv id u e lle , m ais dans le 
consentem ent u n ive rse l des peuples e t des siècles ; ce tte  m éthode 
le m e t ta it  en com m u n io n  avec les ro m an tiques , p u is q u ’ils  a d m i
ra ie n t les œ uvres co llec tives issues du  génie p o pu la ire . P lus ta rd , 
q u and  i l  e u t créé le  ca tho lic ism e  lib é ra l, l ’A v e n ir  encouragea et 
loua  les grandes œ uvres de la  poésie ro m a n tiq u e . C ependant la  
jeunesse u n ive rs ita ire , b ie n tô t revenue de la  réa c tio n  p o lit iq u e  
e t re lig ieuse de 1815, a v a it  c ru  tro u v e r  son v é r ita b le  m a ître  en 
V ic to r  Cousin. C e lu i-c i c o m p r it de bonne heure l ’ in té rê t de la  
ph ilosoph ie  a llem ande e t passa le  R h in  en 1817 e t en 1824, p o u r 
a lle r v is ite r  les m a îtres  e t s’e n tre te n ir  avec eux. I l  n ’e u t cepen
d a n t q u ’une connaissance très  som m aire  e t supe rfic ie lle  de leurs 
systèm es, m ais i l  le u r e m p ru n ta  ce tte  idée essentie lle : que, pa r 
une d ia le c tiq u e  in te rn e , l ’h is to ire  de la  ph ilosoph ie  a peu à peu 
co n s titu é  la  ph ilosoph ie  e lle-m êm e e t que, grâce à l ’h is to ire , 
une d o c tr in e  se fo rm e  conservan t e t c o m b in a n t to u t  ce q u ’i l  y  
a de v ra i dans les systèmes des grands penseurs. T e l fu t  le p r in 
cipe de l ’ éclectism e. Cousin com posa ce tte  d o c tr in e  avec des 
fo rm u les  prises à R e id  e t à R o ye r-C o lla rd , à Descartes et à 
M a ine  de B ira n , à tous  les philosophes sp ir itu a lis te s  q u i lu i  
sem b la ien t exem pts d ’audaces dangereuses p o u r l ’o rd re  social. 
A près 1830 i l  im posa a u x  m aîtres  de l ’U n iv e rs ité  ce systèm e 
sage, c la ir , m odéré, q u i p la is a it à la  bourgeoisie do m in a n te , 
m ais q u i souleva con tre  lu i  les défenseurs de l ’Ég lise  en mêm e 
tem ps que beaucoup d ’ esprits  lib res . P a rm i ces dern iers p lu 
sieurs en F rance  re v in re n t à la  ph ilosoph ie  du  x v m e siècle, 
ta n t  dédaignée p a r les éclectiques ; c’ est à l ’école de C ondorce t

—  242 —



que s’ é ta it m is A uguste  C om te p o u r é ta b lir  son p o s itiv ism e . 
Le système é ta it  encore peu com pris  en F rance ; m ais i l  fa is a it 
des progrès en A n g le te rre  où  S tu a rt M ill ,  co rrespondan t e t a d m i
ra te u r d ’A uguste  "Com te, com m ença it à exposer sa psycho log ie  
Physio logique, sa m ora le  u t i l i ta ire ,  e t à p roc lam er son déda in  
Pour la  m é taphys ique .

Les échanges littéraires entre les nations

V I.   LES ÉCHANGES L IT T É R A IR E S  EN TR E  LES
n a t i o n s 1.

Le ro m an tism e  a v a it  conquis l ’ E urope  le ttré e  pen d a n t les 
quaran te  prem ières années du x i x e siècle. I l  d o n n a it à la  je u 
nesse de tous  les pays un  idéa l com m un. « La  lit té ra tu re , a d i t  
nu hom m e de ce tem ps, fu t  le  g rand  lie n  des âmes. » L  am our 
de la poésie ou du  ro m a n  suscita  la  recherche des liv re s  é tra n 
gers, l ’a d m ira t io n  p o u r les écriva ins  q u i a p p o rta ie n t u n  p a rfu m  
d’exotism e. Ces enthousiasm es, i l  fa u t le d ire , a llè re n t souven t 
au x  amuseurs p lu tô t  q u ’a u x  grands écriva ins  : l ’A ng le te rre  t r a 
d u is it les rom ans d ’A le xa n d re  D um as e t d ’ Eugène Sue a v a n t 
de s’ in téresser à V ic to r  H ugo  ; l ’ A llem agne réserva son accueil 
L  plus cha leureux  a u x  pièces de S cribe ; aux  ye u x  de beaucoup 
de Russes, P a u l de K o c k  p e rsonn ifia  la  l it té ra tu re  frança ise  ;

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  L a  Revue de litté ra tu re  comparée, fo n d é e  en  1921, 
est le  re c u e il e sse n tie l q u i p e rm e t d ’é tu d ie r  c e tte  q u e s tio n , s o it  p a r  ses a r t ic le s , s o it  p a r  
Ses b ib lio g ra p h ie s  d é ta illé e s . P a rm i les n o m b re u x  o u v ra g e s  p u b lié s  p a r  les « c o m p a 
c t e s  », v o i r  q u e lq u e s -u n s  des p lu s  im p o r ta n ts  : B a ld e n s p e rg e n  GœiAe en  F ra n c e  
.(Paris, 1904, in -8 ° )  ; d u  m ê m e , O rienta tions étrangères chez H . de Balzac  .(P a ris , im s i,  
O  ; E d m o n d  E s tè v e , B y ro n  et le rom antism e frança is  (P a n s , 1907, in -8  ) , F io n s  
ü C r e ,  Dickens et la 'F ra n c e  (P a ris , 1927 in -1 6 );  L .  M a ig ro n , historique
* . \ éPoque rom antique. Essai su r l'in fluence  de W a lte r  Sco tt (P a n s , 1898 m  8 -,
?ed u ite  e t sans n o te s  1 9 1 2 )- E g -U i, S ch ille r et le rom antism e fia n ça is  (P a n s , 1927, 
*0 -8 .) ; p .  R e v n a u d  L 'in d le n c e ’  allemande en France au X  V I I I e et au X I X e siècle 
(P a ris , 1922 in  so i ■ ’p a rtr id o -e  The French rornantics’ knowledge o j E n g lish  lüera ture  

1924, in -8 ° ) *;^M a rtin e m c h e , L ’Espagne et le romantisme français^ P a ris , « 2 2 ,  
rn,'.8° ) i O ro u lie t ,V o s ile  Alessandri s i s cn tto ru  francezi (B u ca re s t, 19- , h  ■ •
^ f lu e n c e  allemande en France au temps du romantisme, dans les «
p a r le s  A nd le r  (S tra s b o u rg  e t  P a ris , 1924, m -8 ° ;  fa sc . 21 des P u b lica tions  de la  
^acu ité  des lettres de Strasbourg), p . 3 3 5 -3 4 9 ; F . S z in n é y e i, Le  rom antism e frança is  
?  t  T tan ^ r o i ~ t  1848, d L  la  Revue des éludes h o n g r m s e s e ^ p e n n e s ,

Z n g L l  German lile ra ry  influences. B ih lio g ra p h y  J t u r Z i
1919-1929j 2 v o l in -8 ° )  • L u is e  S ig m a n n , D ie  englische L ile ra tu r  vo n 1800-185(1 im  U rte il
«Tl ̂ iSenâssischen deutschen K r i t ik  (H e id e lb e rg , 1918,
î ! ch® P o rsch u n T e n  • J .  M . C a rré , Gœlhe en Angleterre  (P a ris  1920, in -8  ) , B e r t ra n d ,  

et le romantisme allemand  (P a ris , 1914, in -8» ) ; L a v .n m  U ozzuche tU  S ch ille r m  
aha  (M ila n , 1913, in -1 6 )  : F a r in e l l i ,  D ante in  Spagna, F ra n c ia , Ingh iU e rra , Germ ania  

(T u r ,n , 1922, i n _goi. y 0; r  aussi  d iv e rs  a r t ic le s  dan s  Le  L iv re  du  centenaae. Cent ans 
Vte française à la  Revue des D eux Mondes  (P a ris , 1929, m -8 ° ) .
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m ais le  succès v in t  aussi p o u r les grands m artres du  rom an . De 
bonne heure W a lte r  S co tt fu t  p o p u la ire  à l ’é tranger. « L a  n a tio n  
frança ise  est fo lle  de W a lte r  S co tt », é c r iv a it S tendha l ; e t H e n ri 
H e ine  d is a it en 1822 q u ’à B e rlin , « depuis la  comtesse ju s q u ’au 
com m issionna ire , depuis le com te  ju s q u ’à la  cou tu riè re , to u t  l i t  
les rom ans du g rand  Écossais. » D ickens e u t en A llem agne  des 
a d m ira te u rs  sans nom bre . Q uand Ba lzac v in t  sé journer en 1837 
à M ila n , i l  re ç u t u n  accue il tr io m p h a l q u i m o n tra  com b ien  ses 
liv re s  é ta ie n t connus e t goûtés. George Sand c o n q u it à l ’é trange r 
unç renom m ée p lus grande encore.

I l  se tro u v a  aussi dans tous  les pays des élites p o u r a d m ire r 
les grands génies poétiques : D an te  e t Shakespeare fu re n t alors 
com pris , même à l ’é trange r, m ie u x  q u ’ils  ne l ’a va ie n t été aup a ra 
v a n t dans le u r pays n a ta l ; pu is  v in re n t les grands con tem po 
ra ins, C ha teaub riand , B y ro n , Gœ the. B y ro n  est a im é p a r 
L a m a rtin e  com m e p a r L é o p a rd i, p a r P ou ch k in e  com m e pa r 
M ick ie w icz  ; tous  les le ttré s  lis e n t ses œ uvres e t tous  les peuples 
son t émus p a r sa f in  g lorieuse. Gœ the ju s q u ’ à sa m o r t, en 1832, 
re ç o it à W e im a r les homm ages, non  seu lem ent de ses com pa
tr io te s , m ais des é trangers q u i v e u le n t le sa luer. Les jeunes v o y a 
geurs anglais se succèdent à sa p o rte  ; u n  é d ite u r de Londres lu i 
app o rte  u n  message posthum e de B y ro n . Les v is ite u rs  frança is  
ne son t pas m oins n o m b re ux , depuis B e n ja m in  C onstan t ju s q u ’ à 
V ic to r  Cousin et D a v id  d ’Angers. E n  F rance, après a v o ir  connu 
seu lem ent l ’a u te u r de W erther, on s’ en thousiasm e p o u r l ’ a u te u r 
de Faust. G érard de N e rv a l t r a d u it  b r illa m m e n t ce tte  g rande 
tra g é d ie  ; Q u in e t envo ie  à W e im a r sa tra d u c t io n  de H e rde r, 
D e la c ro ix  ses lith o g ra p h ie s  su r F aust, D a v id  d ’Angers ses 
m éda illons , B e rlio z  la  D a m n a tio n  de Faust. E n  A n g le te rre , 
c ’est C a rly le  q u i se charge de fa ire  com prendre  à ses com pa trio tes  
la  g ra n d e u r de Gœ the. Les ro m a n tiq u e s  frança is , p lus jeunes, 
a v a ie n t com m encé p a r e m p ru n te r à leurs devanciers a llem ands 
ou b rita n n iq u e s  ; b ie n tô t ils  d e v iennen t à le u r to u r  des modèles 
q u ’ on  a d m ire  e t q u ’on im ite . C’ est v ra i dans un  pays de langue  
la tin e  com m e la  R oum an ie  : A lecsand ri, q u i f i t  ses études 
à P a ris , q u i e n tra  en re la tio n s  avec L a m a rtin e , lu i  adresse une 
ode enthousiaste , pu is  compose des Orientales insp irées de 
V ic to r  H ugo  ; m ais c’ est v ra i aussi p o u r un  pays de c u ltu re  très 
d iffé re n te  com m e la  L long rie  : « Nous étions tous , d ira  p lus  ta rd  
Joka ï, les d iscip les de l ’ école frança ise , de ce tte  école q u i 
va  de L a m a rtin e  à H ugo  e t de D um as à Béranger. » Vers 1840 
L a m a r tin e  est a d m iré  en H o lla n d e  a u ta n t q u ’ en R o u m a n ie ;
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^ ic to r  H ugo  in sp ire  P e tô fi com m e les poètes nouveaux  de 
1 A llem agne, H e rw egh et F re ilig ra th .

P lusieurs c irconstances fa vo r isè re n t ces échanges in te lle c 
tuels. Comme a u tre fo is  les huguenots fu y a n t Lou is  X IV ,  les 
émigrés a va ie n t se rv i d ’ in te rm éd ia ires  en tre  la F rance et les É ta ts  
riu i le u r d o n n a ie n t asile. P u is ce fu re n t les ré fug iés lib é ra u x , 

p roscrits  de tous  les pays qu i, pourchassés en 1820, en 1830, 
souvent renvoyés d ’u n  e x il à u n  au tre , a p p r ire n t à connaître. 
des œuvres, des idées jusque  là  ignorées. Le  goû t nouveau  du 
Public f i t  se m u lt ip lie r ,  à Londres com m e à P aris , à A ugsbourg  
pomme à F lo rence, les tra d u c tio n s  d ’au teu rs  étrangers. P lus 
im p o rta n te  encore fu t  la  naissance des revues q u i s’ a p p liq u è re n t 
ù résum er, à com m en te r les œ uvres nouvelles parues au delà 
des fron tiè res . L a  G rande-B re tagne  a v a it  donné l ’ exem ple 
Pur des recueils com m e la  Revue d ’E d im b o urg  ou la Q uarte rly  
Review q u i, créés dans une pensée p o lit iq u e , a ttr ib u è re n t peu à 
Peu une place cro issante à la  l it té ra tu re . E n  A llem agne  la  Gazette 
^ A u g sbourg, to u t  en se m énageant la p ro te c tio n  de M e tte r- 
o ich, v is a it  à renseigner ses lecteurs sur la  v ie  l it té ra ire  de 
1 Europe. E n  F rance  la  Revue des D eux M ondes, inaugurée  en 
f829, com m ença en 1831 sa g lorieuse ca rriè re  : elle possédait u n  
d irec teu r de p re m ie r o rdre , B uîoz, q u i su t non  seulem ent g rouper 
es m e illeu rs  écriva ins  frança is , m ais fa ire  exposer les grandes 

Nouveautés in te lle c tue lle s  des au tres pays p a r les juges les p lus 
c°m pé ten ts . L ’un  d ’eux, P h iîa rè te  Chasles, é c r iv a it en 1832; : 
l< L ’h is to ire  de la  p ro p a g a tio n  des idées sera désorm ais le p o in t 
Cap ita l de to u te s  les recherches lit té ra ire s . » Ces tra d u c tio n s , 
Ces analyses ré vé la ie n t à des jeunes gens in te llig e n ts  des tré - 
?°rs où ils  p u isa ie n t p o u r p répa re r leurs œ uvres fu tu re s . Le  
L'Une N ietzsche l is a it  avec jo ie  les m ora lis tes  sceptiques .de la 
Erance, depuis M on ta igne  ju s q u ’ à S tendha l, puis se p re n a it 
d ’a d m ira tio n  p o u r le fie r in d iv id u a lis m e  d ’ Em erson. Le  jeune  
denan, com m ençant à é tu d ie r l ’A llem agne, é c r iv a it en 1843 . 

" J a i c ru  e n tre r dans u n  te m p le  quand  j ’a i pu  c o n te m p le r 
Cette  l it té ra tu re  si pu re , si élevée, si m ora le  e t si re lig ieuse. »

V U . — l a  F IN  D U  R O M A N T IS M E 1.

y  ers 1840 l ’éc la t du  ro m a n tism e  comm ence à p â lir . Le succès 
a été tro p  co m p le t : les m aîtres de l ’école nouve lle  o n t suscité

Aux livres indiqués p. 214, 218 et 223 il faut ajouter,

Les échanges littéraires entre les nations

E m i . 0 A V B A G E S  A  C O N S U L T E R .v o '> L,ui>i>ULlx.K. nuA uvica niuujuea jy ' , r, r n . T7. .

(Par- bouvier, L a  bata ille  réaliste  (Paris, 1903, in-8») ; Hesmard, h r  T h . Vische  
rom„ ’ -1921, in-8») ; Cassagne, L a  théorie de V a n  pour l 'a r t  en France chez les d e rn ie r 

ntiques et les premiers réalistes (Paris, 1906, in-8°).
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u n  tro p  grand  nom bre  d ’ im ita te u rs  m a la d ro its , q u i o u b lie n t 
com b ien  le sub lim e  fr ise  de près le r id ic u le . O n se lasse des 
étalages de sen tim ents  passionnés, des invra isem b lances où 
to m b e  une im a g in a tio n  déréglée. Ce changem ent de 1 op in io n  
p u b liq u e  est n e t s u r to u t en F rance, où l ’ e sp rit pa ris ien  
sa is it les côtés com iques du  ro m a n tism e  ou tré . Dès 1831, en 
p le ine  fe rve u r l it té ra ire , les anathèm es pué rils  con tre  la  société 
q u ’A le xa n d re  D um as m e t dans la  bouche de son A n to n y  p ro v o 
q u e n t de v ives  p ro te s ta tio n s . O n se lasse égalem ent des grandes 
scènes im ag ina ires  em pruntées à u n  m oyen  âge de co n ve n tio n  ; 
l ’ échec des Burgraves  de V ic to r  H ugo (1843) p rouve  ce re v ire 
m e n t. Des poètes q u i a va ie n t figu ré  dans les cénacles de 1820 
ou de 1824 ro m p e n t avec le ro m an tism e  e t même le c r it iq u e n t 
sans m énagem ent : té m o in  la  sa tire  im p ito y a b le  de M usset dans 
les Lettres de D upu is  et C o tone t (1836). Sa in te-Beuve c o m p ta it 
p a rm i les nova teu rs  des p rem iers jo u rs  ; i l  a v a it  essayé d ’in 
tro d u ire  en F rance la  poésie in t im e  e t fa m iliè re  d o n t W ords- 
w o r th  et les au tres lak is ts  lu i  d o n n a ie n t l ’ exem ple. M ais vers 
1840 i l  tro u v e  sa v é r ita b le  vo ie , la c r it iq u e  lit té ra ire  a p p li
quée à la  b iog ra p h ie  in te lle c tu e lle  e t m ora le  des écriva ins. 
Ses études sur P o rt-R o y a l v o n t de p a ir  avec des a rtic les  où 
l ’ancien  am i de V ic to r  H ugo  m e t une com pla isance m a ligne  à 
re leve r les dé fauts e t les r id icu les  d u  rom an tism e . C ette  ré a c tio n  
ram ena beaucoup d ’a d m ira te u rs  a u x  classiques. L a  Comédie 
frança ise  f i t  a p p la u d ir de nouveau  les tragéd ies de C orne ille  e t 
de R acine  in te rp ré tées  p a r une grande a rtis te , R achel. O n v o u lu t 
s’ en thousiasm er p o u r les néo-classiques : l ’année de la  chu te  des 
B u r  graves f u t  celle du  succès b ien  a r t if ic ie l ob tenu  p a r la  Lucrèce 
de Ponsard. M ais le v é rita b le  h é r it ie r  du  ro m an tism e  fu t  le réa-
lism e. . ,

Ce n ’ est p o in t q u ’i l  fa il le  é ta b lir  e n tre  les deux ecoles l i t t é 
ra ires  u n  de ces contrastes q u i e x is te n t seulem ent dans l ’e sp rit 
des théo ric iens . Le  ro m a n tism e  p rê c h a it le re to u r  à la  n a tu re  : 
la  préface de Crom well m o n tre  que le grotesque, le la id , d o it 
a v o ir  sa place à côté du  beau. Mais u n  nouveau p u b lic  d e m a n d a it 
a u x  écriva ins  m oins de sens ib ilité  déc lam ato ire , m o ins d ’im a 
g in a tio n  déréglée, u n  p lus grand  souci d ’e xa c titu d e  dans la  
d e sc rip tio n  des hom m es e t des choses. La  bohèm e lit té ra ire  
de P aris  si long tem ps ro m a n tiq u e , v i t  u n  des siens, C ham p- 
f lc u ry  évo luer vers le  réalism e. Les D ickens, les Ba lzac, les 
T o u rm ienev  en donnè ren t les modèles, m ais sans condam ner 
l ’ école où ils  a va ie n t puisé leurs prem ières in sp ira tio n s  ; le
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m aître  du  ro m a n  réa lis te , G ustave F la u b e rt, dem eura to u jo u rs  
pénétré de rom an tism e .

U n  au tre  déba t se p o u rs u iv a it p a rm i les le ttré s . F a u t- i l  p ré- 
fé rer l ’a r t  p o u r l ’a r t  ou l ’a r t  socia l ? Ces deux tendances a va ie n t 
to u jo u rs  coexisté dans le  ro m a n tism e  : i l  re v e n d iq u a it 1 in d é 
pendance de l ’ a rt is te , son d e vo ir d ’a tte in d re  a v a n t to u t  à la  
beauté ; mais i l  app a ra issa it aussi, p r in c ip a le m e n t en A llem agne, 
comme l ’a llié  de la  re lig io n  e t du  p a tr io tis m e . B y ro n , q u i sac ri
f ia it  tou tes  les m ora les à l ’ am our, s’é ta it  voué p lus ta rd  à l ’ in d é 
pendance des peuples asservis. L  a r t  p o u r 1 a r t  sem bla lo n g 
tem ps p la ire  a u x  poètes : « I l  n ’y  a de v ra im e n t beau, é c r iv a it 
fihéophile  G au tie r, que ce q u i ne p e u t se rv ir à r ien . » Ne fa l la it  - 
i l  p o in t défendre la  beauté con tre  le vu lg a ire , con tre  les « p h i
lis tin s  » d ’A llem agne ou les « épiciers » de F rance ?

Mais b ie n tô t l ’a r t  social tro u v e  des adeptes p a rm i les m e illeu rs  
des écriva ins. Les poètes frança is  en p a rt ic u lie r , q u i n  o n t pas 
U  cu ltu re  ph ilosoph ique  des poètes a llem ands e t le u r g oû t pou r 
in  m é taphys ique , se p re n n e n t d u n  in té rê t très  v i f  p o u r les 
Problèmes sociaux. A u  lendem a in  de 1830 V ic to r  H ugo  fu lm in e  
contre  les ty ra n s  :

La  fin  du romantisme

E t j ’ajoute à ma lyre  une corde d ’airain.

Les héros de ses dram es, D id ie r, T r ib o u le t, R u y  B las, dénoncent 
Us vices des grands seigneurs e t des ro is . L a m a rtin e , b ien  que 
fo rm a n t à la  C ham bre des députés à lu i  to u t  seul le « p a r t i 
social », déclare que la  poésie d o it  c o n tr ib u e r au re lèvem en t des 
classes in fé rieu res . E n  A llem agne  la  question  est beaucoup 
Plus discutée. H ebbe l ra ille  les tirades  prétentieuses des poètes 
chers à la Jeune A lle m a g n e ; O tto  L u d w ig  le u r reproche de 
fa ire  du  libé ra lism e  une m archandise  com m ode à vendre . Mais 
d 'au tres écriva ins , les H erw egh, les F re ilig ra th  se je t te n t  avec 
ardeur dans la  b a ta ille  p o lit iq u e  ; Anastasius G rün , a \  îenne, 
°se co m b a ttre  le  rég im e de M e tte rn ich . E n  Ita lie  personne ne 
défend p lus l ’a r t  p o u r l ’ a r t ;  to u te  la  l it té ra tu re  groupe ses 
forces p o u r se rv ir la  cause de l ’ indépendance n a tiona le . E n  
A ng le te rre  l ’époque du  cha rtism e  v o i t  ap p a ra ître  les poetes 
sociaux : Thom as H o o d  é c r it le s in is tre  C hant de la  chemise, 
Ebenezer E l l io t t  p re n d  la  défense des pauvres, les ly riq u e s  
nrtis tes fo n t cortège à l ’ a rd e n t Thom as Cowper. Le  g rand  c r i 
tiq u e  russe B ié lin s k i, après a v o ir  long tem ps prêche p o u r 1 a r t
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in u t i le  e t in d épendan t, se laisse c o n v e rt ir  p a r H erzen à l ’ idéa l 
de l ’a r t  social.

C’ est le ro m a n  s u rto u t q u i d e v ie n t l ’ écho des re vend ica tions  
nouvelles. George Sand abandonne le ro m a n  consacré a u x  seules 
passions de l ’a m o u r e t propage les théories  sociales que lu i  
enseigne P ie rre  L e ro u x . Eugène Sue réuss it à é ve ille r dans tou tes  
les classes l ’ in té rê t p o u r les pauvres, p o u r les ou v rie rs  des fa u 
bourgs parisiens.. D ickens, dans Temps d iffic iles, d é c rit quelques 
scènes d u  cha rtism e  d o n t i l  a été le  spec ta teu r ém u ; D is ra e li, 
dans S ib ÿ l, in v ite  les to r ie s  a ris tocra tes  à p rend re  la  défense 
de la  classe ouvriè re  con tre  la  bourgeoisie. T ou rguenev co m 
mence à p u b lie r  les ré c its  m enus e t précis q u i fo rm e ro n t les 
M ém oires d ’ un  chasseur e t q u i gagneron t ta n t  de Russes à l ’ idée 
que le servage d o it  d is p a ra ître ;le  jeune poète N ekrassov dénonce 
les e xp lo iteu rs  e t m e t en re lie f la  m isère m ora le  des paysans. 
E o tvo s  dans son ro m a n  célèbre, le  N o ta ire  de village, v e u t 
m o n tre r a u x  M agyars la  nécessité d ’en f in i r  avec le rég im e 
féoda l. A in s i à la  v e ille  de 1848 le ro m a n  répond  a u x  a sp ira 
tio n s  d ’ une E u rope  av ide  de changem ents e t de ré form es.

V I I I .  — LES RAPPORTS L IT T É R A IR E S  A V E C  L ’A M É 
R IQ U E 1.

Nous n ’avons pa rlé  ju s q u ’ic i que de l ’ E u rope . E lle -m êm e 
s’in q u ié ta it  peu de sa vo ir s’i l  e x is ta it  une v ie  l it té ra ire  dans les 
autres pa rties  du  m onde. Si quelques ph ilo logues é tu d ia ie n t les 
langues de la  C hine ou de l ’ Inde , on  pensa it que l ’A m érique , 
peuplée de colons européens, é ta it  incapab le  de rie n  p ro d u ire  
d ’o r ig in a l. L ’ A ng le te rre , à q u i les É ta ts -U n is  a va ie n t te n u  tê te  
avec succès en 1812 com m e en 1783, m a n ife s ta it u n  g rand  
d éda in  p o u r ses « cousins » d ’ou tre -m e r. L a  Revue d’É d im b o urg  
é c r iv a it en 1820 : « Q u i, dans les q u a tre  pa rties  du  m onde, l i t  
u n  liv re  am érica in , va  v o ir  une pièce am érica ine , regarde un

__ 1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre les histoires générales de la littérature aux 
États-Unis, on consultera utilement Mantz, French crilicism of American literature 
before 1850 (New-York, 1917, in-8°) ; M. Howard Jones, A merica and French culture, 
1750-1848 (Cliapel H ill, 1927, in-8°); Mlle Cibb, Le roman de Bas-de-Cuir (Paris, 1927, 
in-8°) ; Bosset, Fenimore Cooper et le roman d’aventures en France (Paris, 1929, in-8°). 
Cf. L . Lemonnier, Edgar Poe et la critique française de 1485 à 1875 (Paris, 1928, in-80)- 
Sur les rapports avec la littérature anglaise, voir Cambridge history of American 
literature citée p. 214 ; sur l ’Amérique latine, l ’ouvrage de Farinelli cité p. 214 ; et 
aussi Alfred Coester, The lilerary history of Spanish America (New-York, 1916, in -8°) ; 
L. Wagner, Die spanisch-amerikanische Literatur (Leipzig, 1924, in-8°).
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tab leau ou une s ta tu e  am érica ine  ? » E n  1820 dé jà  ce déda in  
r i ’é ta it p lus ju s tif ié . Sans d o u te  la  chasse au d o lla r, l ’occupa tion  
des te rres lib res  de l ’ouest, les discussions p o lit iq u e s  e t les ser
mons du  d im anche  su ffisa ien t à re m p lir  la  v ie  de la  p lu p a r t 
¿es Y a n ke e s ; les notes iron iques écrites p lus ta rd  su r eux 
Par D ickens ne m a n q u e n t pas de v é rité . M ais les É ta ts  de 
l ’est re n fe rm a ie n t une m in o r ité  c u ltivé e  q u i d é s ira it l ire  a u tre  
chose que la  B ib le  e t le  jo u rn a l. Vers 1815 elle fu t  heureuse de 
tro u v e r quelques liv re s  in téressants composés p a r des com pa
tr io tes . C eux-c i che rcha ien t des guides ou des modèles en  E u - 
r°Pe, s u rto u t dans la  l it té ra tu re  anglaise : la  langue é ta it  la 
même, e t une con tre façon  peu scrupuleuse p e rm e tta it aux  
éditeurs am érica ins de re p ro d u ire  à bon  com pte  les œuvres 
Publiées au v ie u x  pays. W o rd s w o rth  e t C oleridge rencon 
trè re n t de bonne heure à N e w -Y o rk  e t à B o s to n  des lecteurs 
enthousiastes. L ’enseignem ent u n iv e rs ita ire  fu t  p lu tô t  m odelé 
su r ce lu i de l ’A llem agne, car les séjours pro longés en G rande-B re 
tagne n ’é ta ie n t guère a ttra y a n ts  au lendem a in  de la  guerre de 
1812. U n  é tu d ia n t de H a rv a rd , T ic k n o r, v o u la n t a lle r su iv re  
des cours en E u rope , se décida p o u r l ’A llem agne  après a v o ir  lu  
l ’ouvrage de M me de Staël. E n  1815 i l  v in t  à l ’ U n iv e rs ité  de 
É œ ttingen  où i l  re n co n tra  E v e re tt, u n  professeur de H a rv a rd , 
heu r exem ple y  a t t ir a  b ie n tô t B a n c ro ft, q u i d e v a it p lus ta rd  
d irig e r vers G œ ttingen  son élève M o tle y , destiné  à deven ir 
u insi le  cam arade de B ism a rck . Ils  c o n tr ib u è re n t à m e ttre  en 
honneur la  l i t té ra tu re  a llem ande. O n s’ in té ressa it aussi au pays 
de L a fa ye tte , e t l ’on fu t  s a tis fa it des jugem en ts  portés p a r T oc
quev ille  su r la  dém ocra tie  nouve lle  ; m ais l ’ in fluence  in te lle c 
tue lle  de la  F rance  dem eura peu étendue.

La l it té ra tu re  am érica ine  f i t  ses débu ts  avec deux  grands 
écriva ins, W a sh in g to n  I r v in g  e t F en im o re  Cooper. I r v in g  
s’ insp ira  de l ’h u m o u r de G o ld s m ith  e t f i t  en A n g le te rre  (1815) 
u connaissance de p lus ieurs  écriva ins  d o n t le com m erce lu i  fu t  

Précieux ; néanm oins ce son t des œ uvres o rig in a le s_ que l ’ h is 
to ire  com ique de N e w -Y o rk , racontée p a r M . K n ic k e rb o k e r 
(1823), et s u r to u t le  L iv re  d ’esquisses avec ses fines descrip tions  
de l ’A ng le te rre  e t de la  v ie  anglaise. De p lus en p lus sé d u it p a r 
t Europe, I r v in g  a t t ir a  l ’ a t t e n t i o n  de ses lecteurs vers 1 Espagne.

e pays illu s tré  p a r C h ris tophe  C olom b, riche  en v ie u x  m o n u 
m ents, é trange r à la  v ie  m oderne, d e va it p la ire  à beaucoup

Américains par le contraste qu’il offrait avec les États-Unis.
Cooper s u t réa lise r le rêve q u ’i l  a v a it  fo rm é  de d e ve n ir le
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W a lte r  S co tt am érica in . N o u rr i des œ uvres du  g rand  Écossais, 
i l  re m p o rta  son p re m ie r succès avec Y E sp io n  (1821) ; b ie n tô t i l  
e u t conscience de son o r ig in a lité  v é r ita b le  e t d e v in t le rom anc ie r 
de la  p ra ir ie  e t de la fo rê t am érica ines. D evenu célèbre dans sa 
p a tr ie , lu i  aussi v in t  fa ire  de longs séjours en E u ro p e ; i l  amusa 
les Européens en essayant de les co rr ig e r de leurs dé fau ts , et 
choqua les A m érica ins  en le u r d isa n t q u ’ils  a va ie n t encore 
besoin d ’ im ite r  le v ie u x  m onde. C’est le p re m ie r é c riva in  des 
É ta ts -U n is  d o n t la  ré p u ta tio n  a it  trave rsé  l ’ A t la n t iq u e ; on le 
tra d u is it  en frança is  dès 1827. Le  poète B ru y a n t, aussi renom m é 
que lu i  à N e w -Y o rk , dem eura ignoré  hors de son pays.

A près 1830 la  N o u ve lle -A n g le te rre  p r i t  dans la  v ie  in te lle c 
tu e lle  du  pays le ra n g  te n u  jusque  là  p a r N e w -Y o rk . B oston , 
l ’A thènes des É ta ts -U n is , fa is a it m a in te n a n t à la  l it té ra tu re  
une p lace au m oins aussi grande q u ’à la  théo log ie  ; l ’U n iv e rs ité  
H a rv a rd , à côté de la  v ille , s’é v e illa it à une v ie  nouve lle  avec 
des m a îtres  com m e E v e re tt e t Georges T ic k n o r ; un pé riod ique  
v ra im e n t l it té ra ire , la  Revue de l'A m é riq u e  du nord, fa v o r is a it 
les débuts des jeunes écriva ins. C’est en N ouve lle -A n g le te rre  
que n a q u it le transcendan ta lism e , q u i fu t  à la  fo is u n  m ouve 
m e n t l it té ra ire ,  apparen té  au rom an tism e , u n  m ouvem en t re l i
g ieux  te n d a n t au ch ris tia n ism e  lib re , et u n  m o uvem en t social 
in flu e ncé  p a r les doc trines  de F o u rie r. Ses p r in c ip a u x  adeptes 
se g roupè ren t ta n tô t  dans le  pha lanstè re  de B ro o k  F a rm , q u i 
b rû la  en 1836, ta n tô t  dans la  p e tite  v i lle  de C oncord, où v iv a it  
E m erson. C e lu i-c i f u t  le ph ilosophe  du groupe, q u i eu t son 
apô tre  fé m in in  avec M a rg a re t F u lle r, son rê ve u r p u r i ta in  avec 
A lc o t t  e t son poète avec T horeau , le  p e in tre  de la  fo rê t. O n  v i t  
que lque tem ps se fo u rv o y e r à B ro o k  F a rm  un  b r i l la n t  le ttré  
com m e N a th a n ie l H a w th o rn e , q u i a im a it les écrits  e t les choses 
d ’ A ng le te rre . Em erson, au  c o n tra ire , m a lg ré  l ’ a m itié  q u i le  l ia i t  
à  C arly le , m a lgré  la  sym p a th ie  que son voyage de 1847 lu i in s 
p ira  p o u r les A ng la is , d e m e u ra it u n  génie pu re m e n t a m é rica in ; 
son fie r stoïc ism e, son rad ica lism e  dém ocra tique , sa passion 
p o u r les d ro its  e t les devo irs  de l ’in d iv id u  le d e s tin a ie n t à 
d e ve n ir l ’ éduca teu r de son peuple . P lus ta rd  seulem ent ses 
liv re s  fu re n t connus en E u rope  e t lu i  v a lu re n t des a d m ira te u rs  
illu s tre s . L ’A m é riq u e  possédait aussi, m ais sans l ’es tim er à sa 
v a le u r, u n  poète, u n  con teur, d o n t la  v ie  déréglée souleva les 
colères p u rita in e s  : E dga rd  Poe fu t  le  p re m ie r é c riva in  de ce 
pays d o n t l ’ in fluence  d e v a it s’exercer très  v ite  su r l ’ E urope . 
Les tra d u c tio n s  de quelques-uns de ses contes p a ru re n t dans les
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revues françaises ; l ’une d ’elles fu t  lue  en 1847 p a r B aude la ire  
q u i éprouva, i l  le  d i t  lu i-m êm e, une « co m m o tio n  s ingu liè re  », 
a la  découverte  d ’un  génie apparenté  au sien.
. De pare ils  éc riva ins  n ’ é ta ie n t appréciés dans les v ille s  des 

E ta ts -U n is  que p a r une m in o r ité  le ttre e . Le  g rand  p u b lic  
Préféra les liv re s  où B a n c ro ft, o ra te u r a u ta n t q u ’ h is to rie n , 
e x a lta it les débuts e t les progrès du  peuple  am érica in , e t ceux 
°ù  P resco tt, en d igne con te m p o ra in  de M ich e le t, d é c r iv a it 
b r illa m m e n t la  conquête du  M ex ique  et du  Pérou p a r les grands 
aventu rie rs  espagnols. Q u a n t a u x  o ra teurs  du  Congrès, les 
A m érica ins a d m ira ie n t le u r éloquence e t, à propos de D an ie l 
W ebster, p ro n o n ça ie n t les nom s de D ém osthèm e et de C icéron.

L ’ A m érique  la tin e  fu t  a ffranch ie  p a r une généra tion  d o n t les 
chefs a va ie n t reçu  la  c u ltu re  lit té ra ire  de 1 E urope . A cc o u tu 
més à com poser des poésies fac iles im itées des classiques, ils  
Partageaient le g o û t de la  m é tropo le  espagnole p o u r le d ram e, 
Pour le ly rism e  b r i l la n t ,  p o u r l ’ éloquence pom peuse e t déclam a
to ire . Les écriva ins  de ce tem ps se passionnèrent p o u r l ’ indépen
dance e t, to u t  en p re n a n t une p a r t  a c tive  a u x  lu tte s  p o lit iq u e s  
in té rieures, se f ire n t les T y rté e s  de la  ré v o lu tio n . Le  p lus grand 
de ces poètes, le C uba in  José M a ria  de H éréd ia  (q u i |a eu p lus 
ta rd  un  hom onym e frança is ) v o u lu t sou lever son île  con tre  1 Es
pagne, e t, b a n n i p a r ses ennem is, a lla  v iv re  à N e w -Y o rk  ;^ses 
odes cé lébrèrent les grands spectacles de la  n a tu re  am érica ine , 
fa puissance de l ’ O uragan ou la  sp lendeur du  N iaga ra . Son r iv a l 
L i t  u n  é c riv a in  de l ’ É q u a te u r, O lm edo, l ’ a m i de B o liv a r. I l  
chanta la  v ic to ire  de J u n in  dans une ode où le  de rn ie r des 
Incas a p p a ra ît p o u r m aud ire  les conquérants espagnols e t p réd ire  
la  dé liv rance  ; B o liv a r , en le  re m e rc ia n t, jo ig n it  à ses fé lic i
ta tio n s  quelques fines rem arques sur les dangers d ’ une m y th o - 
I°g ie  démodée. . .
, Après l ’ ém anc ipa tion , l ’A m érique  la tin e  fu t  en p ro ie  pen d a n t 
bm tem ps à des guerres c iv ile s  fa ites  p o u r e tou ffe r to u te  v ie  
in te lle c tue lle . N éanm oins elle ne p e rd it  pas com p lè tem en t le 
8oû t des le ttre s . Le  ro m a n tism e  fu t  révé lé  à l ’A rg e n tin e  p a r 
E cheverria , u n  poète q u i, p e n d a n t son long  sé jour à P aris , a v a it  
aPpris à goû te r à la  fo is  les v e rs d e B y ro n  e t la  ph ilosoph ie  sociale 
de la  France. I l  fu t  le chef du  groupe d ’ écriva ins lib e ra u x  qu i, 
fu y a n t le despotism e de Rosas, cherchèrent u n  asile so it à M on
tev ideo , so it au C h ili, e t la n cè re n t des im p réca tions  ardentes 
contre le ty ra n . Le  V énézuélien A n d ré  B e llo , devenu le  m a ître  de 
* enseignem ent au C h ili, garda le g oû t de la  poésie, té m o in  son
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a d a p ta t io n  de L a  p riè re  p o u r tous de V ic to r  H ugo . Dans le  B ré s il, 
q u i a v a it une existence p lus calme que ses vo is ins , le ro m a n 
tism e  fu t  app o rté  p a r G onzalve de Magalhâes (1811-1882), 
q u i a v a it sé journé à Paris  e t q u i chan ta  N apo léon  v a in c u  à 
W a te r lo o . D ’autres te n ta tiv e s  heureuses m o n trè re n t que les 
n o u veaux  É ta ts , une fo is  so rtis  de l ’anarch ie , sau ra ien t re tro u 
v e r les tra d it io n s  de C a lderon e t de Camoëns.

I X .  — LE  R O M A N T IS M E  DAN S L ’A R T  K

Le ro m a n tism e  c o n q u it la  p e in tu re  com m e la  l i t té ra tu re . 
L à  égalem ent ce fu t  a v a n t to u t  une ré a c tio n  con tre  les théories et 
les procédés classiques. Les classiques a ff irm a ie n t l ’existence 
d ’une beauté absolue q u i, accessible s u r to u t à la  ra ison , ap p a 
ra î t  la  mêm e en to u t  pays ; les ro m a n tiq ue s  ré p o n d e n t q u ’i l  y  
a d ive rs  typ e s  de beauté, d iffé re n ts  selon les pays e t les races, 
e t q u ’i l  a p p a rt ie n t à la  sens ib ilité  de les sa is ir et de les rendre . L a  
beauté de l ’hom m e, d ise n t les classiques, ne se m an ifeste  que 
p a r le  n u  ; le  costum e, r ip o s te n t les ro m a n tiq ue s , re p ro d u it 
avec u n  soin a t te n t if ,  m o d ifié  selon les usages de chaque peuple, 
f a i t  p a rt ie  de la  beauté  hum a ine . Ils  v e u le n t pe indre , non  des 
poses h ié ra tiques  ou solennelles, m ais la  v ie  e t le  m o uvem en t ; 
au lie u  de m e ttre  en scène quelques personnages disposés 
avec a rt, ils  a im e n t décrire  des fou les nom breuses e t agitées. 
Le p e in tre  classique, t ro u v a n t les modèles de la  beauté con
sacrée dans les sta tues an tiques , d e v a it s’ en in s p ire r en s’ a t 
ta c h a n t s u r to u t au dessin ; le  p e in tre  ro m a n tiq u e  n ’adm e t 
pas la  su b o rd in a tio n  de la  p e in tu re  à la s cu lp tu re  e t se m oque, 
avec C harle t, de la  « ro tu le  des A tr id e s  ». I l  p rend  ses modèles 
dans la  n a tu re , q u i lu i  o ffre  p a r to u t la  cou leu r e t la  lu m iè re  ; 
les im ita te u rs  des sta tues ne so n t- ils  pas condam nés à ig n o re r 
la  sensation de la  c h a ir v iv a n te , à su p p rim e r l ’a tm osphère

1. O u v r a g e s  a c o n s u l t e r . —  Dans le grand ouvrage collectif, Histoire de l ’art, 
dirigé par André Michel, le tome V I I  ( l re partie) a pour titre  L ’art en Europe et en 
Amérique au X IX e siècle (Paris, 1925, in-4°) ; c’est une étude remarquablement faite 
par des spécialistes compétents qui donnent des bibliographies bien choisies. J ’y  ajoute 
seulement quelques ouvrages parus postérieurement : Le romantisme et l ’art (Paris,
1928, in-4°), recueil de conférences générales faites à la Sorbonne par divers spécialistes ; 
A. Scheiïler, Geschichte der europäischen Malerei im X IX ten  Jahrhundert, t. I er (Berlin, 
1926, in-8°) ; P. Focillon, La peinture aux X IX e et X X e siècles (Paris, 1927, in-8°) ; 
Louis Réau, Histoire de Vexpansion de l ’art français (Paris, 1924-1928, 2 vol. in-8°) 
du même, L ’art français aux États-Unis (Paris, 1926, in-8°) ; R. Escholier, Delacroix 
peintre, graveur, écrivain (Paris, 1926-1929, 3 vol. in-4°) ; Marcel Brion, Turner (Paris,
1929, m-1'2).
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°ù  sont baignées les fo rm es?  Dans le paysage les classiques 
réc lam ent to u jo u rs  la  présence de l ’hom m e, car l ’hom m e seul 
est  in té ressan t; les ro m a n tiq ue s  tro u v e n t la  n a tu re  assez be lle , 
assez p le ine  de m ystè re , p o u r é m o u vo ir l ’âm e e t cha rm er les 

E n fin , de m êm e que V ic to r  H ugo  dans son œ uvre fa i t  
Place au grotesque, ils  a d m e tte n t que le p e in tre  a le  d ro it  de 
^ p ro d u ire  to u te  la  ré a lité , jusque  dans ses la ideu rs . Ils  a p p la u 
dissent à l ’audace de D evé ria  m e tta n t u n  n a in  d iffo rm e  au p re 
m ier p lan  de son ta b le a u , L a  naissance d H e n r i IV .

P est en F rance  que la  p e in tu re  ro m a n tiq u e  e u t son fo y e r 
P rinc ipa l et p ro d u is it ses p lus belles œ uvres. M ais elle re çu t 

éveil, com m e la  poésie, de quelques in fluences étrangères, 
p lus ieurs fu tu rs  a rtis te s  a v a ie n t v u  sous l ’E m p ire , au Musée 
Napoléon, les chefs-d ’ œ uvre enlevés p a r le v a in q u e u r a u x  co llec
tions européennes e t rep ris  à la  F rance  en 1814 ; ils  co n n u re n t 
et  a d m irè re n t a ins i l ’a r t  de R ubens. A près 1814 la  p e in tu re  
Anglaise, q u i a u p a ra va n t le u r é ta it  inconnue , fra p p a  le u r a tte n 
tio n , d ’a u ta n t p lus  q u ’ elle a v a it  seule échappé à l ’ im ita t io n  
des anciens; G é rica u lt dans ses derniers jo u rs  se passionna p o u r 
eue e t s’ in s p ira  de L aw rence ; D e la c ro ix  fu t  in flu e ncé  p a r W ilk ie  
^v a n t d ’ a d m ire r les paysages de C onstable. E n fin  u n  p e in tre  
lx é à Paris  et dem euré très  angla is p a r son ta le n t, B o m n g to n , 

*ut  l ’am i e t p a rfo is  le conse ille r des ro m an tiques . C eux-ci possé
da ient une v igoureuse o r ig in a lité  q u i se donna b ie n tô t lib re  car- 
r iè re ; i l s fo rm è re n t, non  pas une école d irigée  p a r u n  chef, m ais 
Un groupe d ’ a rtis tes  indépendan ts , t r a v a il la n t  chacun selon son 
tem péra in e n t. D a v id  b a n n i com m e rég ic ide , n ’h a b ita it  p lus 
^a ris , m ais son école y  ré g n a it ; les ro m a n tiq ue s  d ’a illeu rs  
p a ie n t  tro u v é  dans G uérin  u n  professeur sym p a th iq u e  e t dans 

1 !Qs un m a ître  d igne d ’a d m ira tio n . E t  s ils  f ire n t figu re  de 
é v o lu tio n n a ire s  sous la  R e s ta u ra tio n , les Salons a ccu e illire n t 
P ou rtan t leurs œ uvres, grâce à la  la rg e u r de vues que les B o u r- 

°us a p p o rta ie n t dans les questions d ’a rt.
G éricau lt, après une ca rriè re  dé jà  b r illa n te  e t audacieuse au 

tem ps de l ’ E m p ire , exposa en 1819 le Radeau de la  M éduse  ; 
Ce tab leau , ro m a n tiq u e  p a r le nom bre  e t les m ouvem ents  des 
Personnages, réa lis te  p a r l ’ é tude m inu tieuse  du  te in t  que la  
M alad ie  e t la  fa im  don n e n t a u x  m o u ra n ts , s u rp r it  beaucoup le 
Public. Son a m i D e la c ro ix  é tonna p lus encore les specta teurs 
J?  Salon de 1822 p a r la  Barque du D ante  ; u n  jeune  c r it iq u e  
' u rt, T h ie rs , in sp iré  p a r Gros, é c r iv it  dans le  C onstitu tionne l : 
<( A ucun  ta b le a u  ne révè le  m ie u x  l ’a v e n ir  d ’u n  g rand  p e in tre  que
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ce lu i de M . D e la c ro ix  ». Ce fu t  le  Salon de 1824 q u i f i t  p a ra ître  
a u x  ye u x  de tous  l ’existence e t la  fo rce  du  nouveau m ouvem en t 
a rt is t iq u e  : on y  v i t  face à face Ingres e t D e la c ro ix , le Vœu de 
L o u is  X I I I  e t les Massacres de Scio ; les am is du  paysage 
a p p r ire n t à conna ître  C onstable e t B o n in g to n . A u  Salon de 1827 
( l ’année de la  pré face de Crom well) ce son t de nouvelles révé 
la tio n s  : C o ro t e t P a u l H u e t fo n t leurs débuts, ta n d is  que le 
p u b lic  d iscu te  a rdem m en t su r D evé ria  e t la  Naissance de 
H e n r i I V ,  ou s’ a ttro u p e  a u to u r des grands ta b le a u x  de D e la 
c ro ix , Sardanapale  e t M a r in o  F a lie ro . L a  jeunesse fê ta  D e la c ro ix  
com m e elle d e v a it b ie n tô t acclam er V ic to r  H ugo . Le  grand  
p e in tre  ne ta rd a  p o in t à s’ im poser à tous ; p ro tégé  p a r Lou is - 
P h ilip p e , to u jo u rs  b ien  v u  de T h ie rs , i l  c o n tin u a it  à tra v a il le r ,  
fu y a n t le m onde, së b o rn a n t à fa ire  ce voyage au M aroc (1842) 
d ’où s o rt ire n t que lques chefs - d ’ œ uvre. Shakespeare, Goethe, 
B y ro n  lu i  fo u rn ire n t beaucoup de ses su je ts ; m ais ce t a rtis te , 
q u i d e m e u ra it u n  classique en l i t té ra tu re , conserva aussi 
l ’a m ou r des anciens e t le cu lte  de V irg ile .

L ’o rien ta lism e  in s p ira  heureusem ent d ’autres pe in tres  de ce 
tem ps, en tre  autres Decam ps après son voyage en Asie M ineure . 
M ais une des p rinc ipa les  g lo ires du  ro m an tism e  est d ’ a v o ir 
p ro voqué  la  renaissance du  paysage. U n  a m i de D e la c ro ix , 
P a u l H u e t, f u t  un  des prem ie rs  à s’ in su rge r con tre  les tra d it io n s  
des fro id s  paysagistes en honneu r sous l ’ E m p ire . P lusieurs 
grands a rtis tes , s’a tta c h a n t com m e lu i  à re p ro d u ire  avec une 
o b s tin a tio n  fe rve n te  les sites e t les paysages de l ’ Ile -de-F rance, 
tra v a il lè re n t, long tem ps ignorés, dans la  fo rê t de F on ta ineb leau  
e t dans ce v illa g e  de B a rb izo n  q u ’ ils  a lla ie n t im m o rta 
lis e r : Théodore  Rousseau, D a u b ig n y , Jules D upré , a ins i que les 
a n im a lie rs  com m e T ro y o n , ne d e va ien t a r r iv e r  à la  renom m ée 
q u ’après 1848. U n  a u tre  m a ître  du  paysage, C oro t, fo rm é  p a r 
l ’ I ta lie , ne re n ia it  pas la  tr a d it io n  classique, m ais renouve la  
son a r t  p a r le don  q u ’i l  possédait de sa is ir les je u x  changeants 
de la  lu m iè re , n o ta m m e n t à l ’ aube e t au crépuscule ; lu i  aussi 
d e v a it s u b ir long tem ps les m épris  de l ’ In s t itu t .

Les adversaires du  ro m an tism e  dem eurèrent, en e ffe t, to u t -  
pu issants à l ’ A cadém ie  des B e a u x -A rts  ; ils  possédaient là  
u n  ch am p ion  in fa tig a b le  dans Q uatrem ère  de Q u in cy , q u i 
fu t  secréta ire pe rp é tu e l de ce tte  com pagnie  de 1816 à 1839. 
L a  p e rfe c tio n  n ’est p lus à tro u v e r, d is a it- il,  pu isque R om e et 
la  Grèce l ’ o n t réalisée. L a  vue  des m arbres du  P a rth é n o n , 
rappo rtés  d ’A thènes à Londres p a r lo rd  E lg in , le  co n firm a
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'^ans ce tte  c o n v ic tio n ; p a rm i les modernes, R aphaë l et Canova 
eu para issa ien t a v o ir  le  m ie u x  com pris  com m ent on a rr iv e  à 
a beauté en s’ in s p ira n t des anciens. R é vo lté  p a r le  rom an tism e ,

1 a ffirm a que la régression de l ’a r t  depuis l ’ a n tiq u ité  a l la i t  de 
p a ir avec la  p rogression dans les sciences. I l  eu t le  b o nheu r de 
v ° i r  ses théories acceptées, p ra tiquées p a r Ingres.

Ingres a v a it  long tem ps passé p o u r un  n o va te u r, in fid è le  à 
D av id , a m i des p r im it i fs  ita lie n s  du  x v e siècle ; m ais quand  i l  
re v in t de R om e à P aris  en 1824 après u n  e x il v o lo n ta ire  de 
d ix -h u it  ans, les classiques sa luè ren t en lu i  u n  chef d école. Cet 
adora teur de la beauté p ro te s ta it con tre  ceux q u i v o u la ie n t aussi 
rep rodu ire  le la id  ; ce t a rt is te  p robe  e t la b o rie u x  n  eu t que m épris  
pour ceux q u i n ia ie n t l ’ im p o rta n ce  du  m é tie r, q u i se fia ie n t aux  
'n ip ro v isa tio n s  du  génie. A d m ira b le  p o r tra it is te , i l  re p ro c h a it 
aux rom an tiques  de nég lige r le p o r t ra it  ou d ’y  réuss ir assez 
n ia i. D ésorm ais on l ’ opposa to u jo u rs  à D e la c ro ix  : les deux 
adversaires, l ’u n  dans sa sérén ité  orgueilleuse, l ’a u tre  dans son 
1 nqu ié tude  m a lad ive , se ressem bla ien t d ’ a illeu rs  p a r la  persé- 
v crance dans le t ra v a il .  Ingres q u it ta  encore une fo is  Paris  
en 1834 p o u r la  d ire c tio n  de l ’A cadém ie de F rance à R om e ; 
quand i l  y  re n tra  en 1841, ce fu t  p o u r donner une série d œuvres 
nouvelles q u i deva ien t res te r p a rm i ses m eilleures.
, Ne p o u rra it-o n  pas, en nég ligean t les querelles d ’ école, u n ir  
e dessin d ’ Ingres au co loris de D e la c ro ix  ? C’est ce que pensa 

nn grand a rt is te , Chassériau, dem euré long tem ps tro p  peu connu 
n p u b lic . C’ est ce que pensèrent aussi quelques pe in tres m oins 

ï'ernarquables que lu i,  m ais p lus habiles à com prendre  ce q u i 
P la isait à la  fou le . C elle-c i a im a it chez les ro m a n tiq ue s  la  v ie  
e|’ la cou leur, m ais repoussa it le u r m épris  p o u r la  t r a d it io n  ; 
j e a im a it les su je ts h is to riques  en p e in tu re , com m e dans 

opéras de M eyerbeer ou les rom ans d A le xand re  D um as, 
au l D elaroche e t H orace V e rn e t d e v in re n t a ins i les fa vo ris  

de la généra tion  de 1830 : le p re m ie r l ’é b lo u it p a r ses grandes 
°jles, s u rto u t celles d o n t les su je ts é ta ie n t em pruntés à 1 h is - 
° ire  d ’A ng le te rre  ; le  second la  charm a p a r 1 é tonnan te  fa c il ité  

qa Ü d é p lo y a it dans ses ta b le a u x  m ilita ire s , n o ta m m e n t ceux 
° u Ü se f i t  le  p e in tre  de la  conquête de l ’A lgé rie . Leurs im ita te u rs  
eu.rent une am p le  m a tiè re  à t r a ite r  dans les galeries de V ér
a illé s . Le ro m a n tism e  c o n tr ib u a it  à déve lopper, en F rance 
^°Qime à l ’é trange r, ce q u ’ on nom m a la  « m uséom am e » ; 

aa is -P h ilippe  sauva de la ru in e  le château de Lou is  X I V  en en 
a isant u n  musée, m ais i l  le re m p lit  de ta b le a u x  où la  recherche

—  2 5 5  —



Le romantisme

d ’ une leçon p a tr io t iq u e  l ’e m p o r ta it tro p  souven t sur le souci de 
la  beauté.

E n  p e in tu re  com m e en l i t té ra tu re , la  F rance vers 1840 p a ru t 
disposée à fa vo rise r une ré a c tio n  con tre  le  rom an tism e . Le  re to u r 
tr io m p h a l d ’ Ingres à P a ris  sem bla rend re  a u x  classiques le u r 
p répondérance ; m ais ce tte  ré a c tio n  p ro f ita  au réa lism e, q u i 
d ’a ille u rs  é ta it  favo risé  p a r les théories e t les exemples des 
pe in tres  ro m an tiques . L ’heure é ta it  proche où la  ju s tice  a lla it  
v e n ir  p o u r les m a îtres  de B a rb izo n , com m e p o u r M ille t  e t 
C ourbe t.

A u cu n  pays à ce tte  époque ne p o u v a it r iv a lis e r avec la 
F rance  dans la  p e in tu re . C ependant l ’A n g le te rre  e t l ’A llem agne  
a va ie n t de grands a rtis tes . E n  A ng le te rre  la  géné ra tion  des p o r
tra it is te s  p r i t  f in  avec Law rence, com m e celle des paysagistes 
avec Constable. M ais l ’ im ita t io n  des m aîtres ho llanda is , jo in te  
au g oû t général p o u r l ’aqua re lle , e n tre t in t  chez les pe in tres 
anglais l ’h a b itu d e  d ’observer la  n a tu re  e t de t r a v a il le r  en p le in  
a ir ;  u n  a rt is te  pu issant, T u rn e r, se f i t  a ins i le  d igne successeur 
de C laude L o rra in  com m e p e in tre  de la lum iè re . A u to u r  de lu i  
les a rtis te s  fa ib lissa ie n t, ne sava ien t p lus que se ré p é te r; la  je u 
nesse v o u la it  a u tre  chose, et l ’ école p ré ra p ha é lite  se révé la  pou r 
la  p rem iè re  fo is  en 1844 avec le concours o u v e rt p o u r la  déco
ra t io n  de W estm ins te r.

Ce n o m  de p ré raphaé lites  a u ra it  pu  ê tre  adop té  aussi p a r les 
pe in tres  q u i fo rm a ie n t l ’ école la  p lus o rig in a le  de l ’A llem agne, 
les Nazaréens. Ces a rtis tes  é ta ie n t pénétrés de l ’e sp rit de 
m ys tic ism e , de ré a c tio n  sociale, q u i a caractérisé  les hom m es de 
1815 ; R om e les a tt ir a  et les é b lo u it, non  la  R om e des Césars, 
m ais celle des m a r ty rs  et des papes. P fa rr , V e it , O verbeck, 
C orné lius a llè re n t y  t ra v a il le r  ; les tro is  p rem iers, q u i é ta ie n t 
p ro te s ta n ts , se c o n v e rt ire n t; C orné lius, né ca th o liqu e , fo r t i f ia  
dans la  v i l le  de s a in t P ie rre  sa fo i re lig ieuse. A m o u re u x  de 
l ’a r t  ch ré tie n  du  x v e siècle, q u i c h a rm a it Ingres à la  m êm e 
époque, ils  s’é p r ire n t de F rà  A nge lico  e t de sa s im p lic ité  ; ils  
p rê ch è ren t le re to u r  à la  fresque, procédé fa v o r i des pe in tres 
ch ré tiens. R e n tré  en A llem agne en 1818, C orné lius régna 
successivem ent à D usse ldorf, à M u n ich  e t à B e rlin . Les N aza
réens co n n u re n t que lque  tem ps une grande p o p u la r ité  en A lle 
m agne e t dans les pays vo is ins  ; ils  eu ren t m êm e que lque  a c tio n  
su r les pe in tres re lig ie u x  de L y o n , e t C ornélius fu t  b r illa m m e n t 
reçu p a r L o u is -P h ilip p e  en 1838. Mais le u r  renom m ée baissa 
v ite  ; on  se lassa, en A llem agne  com m e a illeu rs , de ce tte  pe in -
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p lu !  P leiIÎ e d ® ? obIes idées> de généreuses in te n tio n s , m ais de 
des 611 u S m d lffé re n te  au charm e de la  cou leur. O n se fa tig u a  
sur i f randes scènes d ’h is to ire  de la  c iv il is a t io n  q u i s’é ta la ie n t 
pu j , . s n iu rs  des n o u ve a u x  m onum ents  de M u n ich . L a  fa v e u r du  
s u n ! V e V in t UU paysage ro m a n tiq u e  de F r ie d r ic h  ; elle a lla  
rm  ■ u t  au réa lism e, à la  p e in tu re  des « bons bourgeois » (B ieder-

t ie u x T im ^ - '  Ce fU t l  épo?ue des P °r t r a i t istes exacts, m in u - 
et 1* ’ , /  n o rizo n  borné, m ais a y a n t le goû t d u  te r ro ir ,  les O ldach  

ç f f  K ru g e r, les B u rk e l e t les K o b e ll.

L ’ E 6ta^  ^  p e in tu re  frança ise  q u ’ on im i t a i t  à l ’é tranger. 
cr  Spagne> ° ù  G oya fu t  le  m a ître  a d m iré  ju s q u ’en 1828, 
de n i 9 .ensu ite  ses modèles en F rance. L ’ I ta lie  e lle-m êm e 
se u l6Urait sous la  d o m in a tio n  de D a v id  ; quelques pe in tres 
ro m !11? 1111’ com m e H ayez, le m a ître  de M ila n , a d o p tè re n t un  
Pavs r i1Sme m odéré ’ analogue à ce lu i de D elaroche. Seuls les 
N o rv ' U n ° rd  s in s p irè re n t de l ’a r t  a llem and. I l  péné tra  en 
Presoege aV6C D a h l’ .le g rand  paysagiste  ro m a n tiq u e  fixé  d u ra n t 
I l  cJ iUe .toute  sa v ie  à D resde, auprès de son a m i F rie d ric h , 
de aUSsi’ com m e to u t  ce q u i é ta it  a llem and , la  fa ve u r
n o ta m ° laS IM  e t de Sa COur' M ais r a r t  la n ç a is  lu i  d is p u ta it , 
Hora mvn t  en Suède’ l ’a d m ira t io n  des pe in tres Scandinaves ; 
d e L  ce. V ernet fu t  a ccu e illi à la  cou r de Russie com m e le ro i 
des P em ture - Le  rom an tism e , en é v e illa n t le  se n tim e n t n a tio n a l 
chez ] t Î f S com m e des poètes, favo risa  les débuts de Mânes 
Polnv, • tchèques e t p répa ra  l ’œ uvre p a tr io t iq u e  de l ’a rtis te  
1 jouais M a te jko .
Vur a pe in tu re  a to u jo u rs  été secondée, popu larisée p a r la  gra- 
gieu U 1 Ie ' c i co n n u t à ce tte  époque u n  déve loppem en t p ro d i- 
suSc- ’ a va n t que la  découverte  de la  p h o to g ra p h ie  v în t  lu i  
t y  ,er une concurrence redou tab le . La  g ra vu re  au b u r in  
et r V,a des m aîtres classiques avec H e n riq u e l-D u p o n t en F rance 
pro c - r e tta  en l ta h e- L a  g ra vu re  su r bois fu t  ra je u n ie  p a r un  
sUr l e C uouveau, d é couve rt en A n g le te rre , q u i passa ensu ite  
des c?n t ln ent. L a  g ra vu re  à l ’eau -fo rte  occupa n o n  seu lem ent 
c c o ix ^ 1̂ 68 spéc iaux, m ais p lus ieurs  grands pe in tres. D é fa 
i l l e s  C° m m e G oya> D a u b ig n y  com m e W ilk ie  o n t laissé de 
fuauo- eaux-f ° r t c S. M ais la  découverte  rem arquab le  q u i a l la it  
^ 'a p ï f11'61' p o u r l ’estam pe une v ie  nouve lle  fu t  celle de la  l ith o -  
daHs ]16 p r °cédé in v e n té  en A llem agne  } ia r  Senefelder passa 
sio ii dGS autres pays depuis 1.820 e t fa c il ita  beaucoup la  d iffu - 
c°n n a-vS œ uvres d ’ a r t  ; le  ro m a n tism e  s’en s e rv it p o u r fa ire  

1 ce à tous  les richesses na tiona les , les m onum ents  re li-
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s ie u x  e t les sites p itto resques. E n  F rance  u n  groupe de graveurs 
s u t fa ire  de la  l ith o g ra p h ie  l ’ égale des a rts  m a jeu rs  : C ha rle t 
popu la risa  les souvenirs fa m ilie rs  de la  légende napoléonienne, 
R a fie t en f i t  re sso rtir  avec une s ingu liè re  puissance les aspects 
épiques ; G a va rn i d e v in t le  p e in tre  to u r  à to u r  a tte n d r i et 
amusé des m œ urs paris iennes ; e n fin  d ive rs  ca rica tu ris tes , p a rm i 
lesquels le p lus  g rand  fu t  D aum ie r, m enèrent une guerre sans 
m e rc i con tre  L o u is -P h ilip p e  e t l ’ égoïsme in so le n t de la  b o u r
geoisie tr io m p h a n te . L a  lith o g ra p h ie  a tt ir a  aussi beaucoup 
de grands pe in tres , depuis G é rica u lt e t D e la c ro ix  ju sq u  
u n  jeune a rt is te  p russien destiné à la  cé léb rité , A do lphe  
Menzel. C ette  richesse de procédés p e rm it à la  g ravu re  de con
server en p lus ieurs  pays, en Russie p a r exem ple, u n  a r t  n a tio 
n a l p o p u la ire  e t savoureux, à côté de l ’ a r t  c lassique adopte 
p a r les classes d irigeantes.

X . — L A  RÉSISTANCE CLASSIQ UE DAN S L 'A R T 1.

Cet a r t  classique d o m in a it s u r to u t dans l ’a rch itecture ,^ et 
i l  a v a it sa cap ita le  à R om e. R om e re d e v in t pen d a n t les prem iers 
tie rs  du  x i x e siècle la  v i lle  sa in te  où  les a rtis tes  non  seulem ent 
a lla ie n t en pè lerinage, m ais rê va ie n t de passer une p a rt ie  de 
le u r v ie ;  Ingres, C orné lius, T h o rva ld sen  y  a tt irè re n t p a r le u r 
exem ple q u a n tité  de pe in tres , de scu lp teurs . Les m e illeu rs  
pe in tres de la  Russie, p a r exem ple, o n t été se f ix e r  à Rom e 
ou en Ita lie , au p o in t de pe rd re  presque to u t  co n ta c t a v ®<U ®  
te rre  na ta le  : c’ est en I ta lie  que B ru llo v  te rm in a  vers 18dU 
son g rand  ta b le a u , Le dern ie r jo u r  de Pom péi ; c est en Ita lie  
q u ’ Iv a n o v , a rt is te  re lig ie u x  com m e les Nazaréens, tra v a il la  
p e n d a n t v in g t  ans à son œ uvre m aîtresse, U  a p p a rit io n  du  C hris  
au peuple. M ais R om e f u t  p lus encore la  v i l le  des a rch itectes. 
C’ est là  q u ’ils  ve n a ie n t se p éné tre r des modèles an tiques, a d m i' 
re r le P an théon , é tu d ie r les fro n to n s  e t les pé ris ty les , les colqnnes 
e t les ch a p ite a u x . Les p lus ha rd is  v is ita ie n t aussi les tem ples 
grecs de P a e s t u m  ou de S ic ile , e t p ré fé ra ien t pa rfo is  à l ’a n t i
q u ité  rom a ine  l ’a n t iq u ité  he llén ique , U n  v é r ita b le  s ty le  in te r 
n a tio n a l s’ im posa p o u r tous  les m onum ents  q u i de va ien t a vo ir 
u n  caractère  d é co ra tif. E n  Ita lie , quand  les ro is  restaurés a

’ER. —  Aux livres indiquésp. 252, ajouter Chenesseau, S a i^e . 
>21-1922, 3 vol. in-4°) ; Sir Banister Fletcher, A history °l

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .
Croix d’Orléans (Paris, 1921-1-—, -  < • . Qi)8>
architecture (Londres 1902, gr. m-8° ; 8« ed., très augmentée, 1928).
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aPles e t à T u r in  en 1814 v o u lu re n t chacun é lever une église 
pour com m ém orer ce t événem ent, leurs a rch itectes f ire n t des 
Ĉ Pi,es du  P an théon . E n  F rance le s ty le  E m p ire , d o n t P erc ie r 

ce n ta in e  a va ie n t été les m aîtres , m a in t in t  la  p rédom inance 
es anciens ; i l  ré g n a it à la  M adele ine com m e à la  Bourse, au 

P a n th®on p a ris ien  com m e à l ’ A rc  de tr io m p h e  
e 1 E to ile . E n  A llem agne  l ’a rch itec te  de B e rlin , S ch inke l, b â t i t  

j f  théâ tre  e t le musée dans le  s ty le  des anciens, e t c ’est encore 
a n tiq u ité  que l ’a rch ite c te  de M u n ich , Léo de K lenze , im ite  

fiuand i l  c o n s tru it la  G lyp to th è q u e  e t la  P inaco thèque  ou 
^ p r o d u it  les P ropylées. U n  d isc ip le  de S ch inke l élève à C hris- 
la iu a (a u jo u rd ’h u i Oslo) l ’U n ive rs ité , q u i est u n  éd ifice  néo- 

fg 60' S am t-P é te rsbou rg  est p e u t-ê tre  la  ca p ita le  où, après 1815, 
s a rch itectes p u re n t le m ie u x  réa lise r u n  ensemble im p o sa n t 
e m onum ents  classiques : Russes com m e Rossi, A llem ands 

C?®m e K lenze, F rança is  com m e R ica rd  de M o n tfe rra n d , tous 
eissent au m êm e id é a l quand  i l  s’a g it d ’o rne r la  cap ita le  

Ses ts ars, d ’ é lever le  musée de l ’ E rm ita g e  ou la  ca thédra le  
m nt-Isaac. Le  ro ya u m e  de Pologne m e t à p ro f it  son a u to - 
°m ie  éphémère, e n tre  1815 e t 1830, p o u r e m b e llir  V arsov ie  

Paf  une série de m onum ents  classiques, la  Banque, la  M onnaie , 
p k n iv e rs ité , co n s tru its  en m a jeu re  p a rt ie  p a r l ’ I ta lie n  Corazzi. 
m  A ng le terre , si la p e in tu re  échappe a u x  théories de W in c k e l-  

^ iann  et de D a v id , l ’a rch ite c tu re  est classique ; le s ty le  Régence, 
° inm e l ’ a p p e lle n t les A ng la is , correspond à ce que les F rança is 
m om ent le s ty le  E m p ire .
Ĵ a tou te -pu issance  de l ’a r t  g réco -rom a in  est cependan t 
m nlée, mêm e en a rch ite c tu re , p a r les idées rom an tiques , 
ues-ci n ’engendren t p o in t un  a r t  nouveau, m ais opposent 

j ’ .X Pastiches de l ’a n t iq u ité  les pastiches du m oyen  âge. C’est 
A ng le te rre  q u i se m o n tre  le p lus disposée à les accepter, 

elle n ’a ja m a is  cessé de cons tru ire , à côté des m onum ents  
ssiques, des m onum ents  go th iques. L o rsq u ’un incend ie  

U dévoré W e s tm in s te r en 1834, on  décida, non  sans hés ita - 
st fine le  nouveau  pa la is du  P a rle m e n t se ra it élevé dans le  

y  e pe rpend icu la ire , cher a u x  A ng la is  du  x v e siècle ; ce grand  
^ v rage fu t  confié  à B a rry , q u i e u t u n  aide p réc ieux  dans le 
leessina teur P ug in , fils  d ’un  g ra ve u r frança is  ém igré. E n  F rance 
les ro rïlan^ sme réuss it p rin c ip a le m e n t à sauver de la  ru in e  
à y î ïl0num en 'ts go th iques du  passé ; V io lle t- le -D u c  in a u g u ra it 

o.zelay ses grandes re s ta u ra tio n s  ; m ais l ’a r t  go th ique  ne p ro - 
1 - pas d ’ édifices n o uveaux  dignes de r iv a lis e r avec le

du
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m oyen  âge, pas mêm e à Orléans, où  la  ca thédra le  achevée en 
1829 a v a it été comm encée depuis deux  siècles. S a in te -C lo tilde , 
à Paris , fu t  une copie, d ’a illeu rs  ingénieuse, des anciennes ca thé
drales. L ’A llem agne  égalem ent ne su t fa ire  que la  re s ta u ra tio n  
de Cologne. Q uand les a rch itectes russes, p o u r p la ire  à N ico las I er, 
p ré te n d ire n t em p loye r u n  s ty le  pseudo -na tiona l, le  ré s u lta t fu t  
très  m édiocre.

N éanm oins des besoins n o u veaux  se ré vé la ie n t, q u i a lla ie n t 
fo rce r les a rch itectes à secouer le jo u g  du  passé. Des m a té r ia u x  
com m e le fe r  com m ença ien t à ê tre  em ployés : L a b ro u s te , à 
P a ris , s’en s e rv it p o u r co n s tru ire  la  b ib lio th è q u e  Sain te-G ene
v iè ve , q u i é tonna ses con tem pora ins. Écoles e t m a iries, prisons 
e t h ô p ita u x , gares e t grandes usines, a u ta n t de b â tim e n ts  q u i 
se m u lt ip lia ie n t , posan t une fou le  de problèm es jusque -là  in co n 
nus. M ais on  se re fu s a it encore à v o ir  le  lie n  de ces questions 
p ra tiq u e s  avec l ’a r t  p ro p re m e n t d it .

La  scu lp tu re  dem eura égalem ent soum ise p e n d a n t long tem ps 
à la  d o m in a tio n  des modèles anciens. C ette  d o m in a tio n  é ta it 
acceptée, en e ffe t, p a r les deux ro is  de la  scu lp tu re , Canova et 
T h o rva ldsen . C anova en 1815 é ta it  à l ’apogée de sa g lo ire  : 
son a m i Q uatrem ère  de Q u in c y  lo u a it  en lu i  le  p lus  p a r fa it  
rep résen tan t v iv a n t  de l ’a r t  classique. Le  g rand  s cu lp te u r 
danois T ho rva ldsen , ve n u  en I ta lie  dès 1797, y  resta  tre n te - 
n eu f ans a v a n t d ’a lle r fa ire  des tournées tr io m p h a le s  en A lle 
m agne e t dans les pays Scandinaves ; ce fu t  le  Canova de l ’ E u 
rope sep ten triona le . C ette  p rédom inance  de l ’ idéa l classique 
fu t  renforcée pa r le spectacle des œ uvres anciennes apportées 
de Grèce ; les m arbres du  P a rthénon , exposés à Lond res , ser
v ire n t  de modèles à la  p lu p a r t des scu lp teurs  angla is. C’ est en 
F rance  que les a rtis tes  réuss iren t le m ie u x  à s’a ffra n c h ir. P ra - 
d ie r est encore u n  classique, m ais sa grâce to u te  sensuelle s u ff it 
à le  rend re  o rig in a l. D a v id  d ’Angers donna to u t  à to u r  des 
gages a u x  deux écoles riva les  : ce g rand  p o r tra it is te , q u i a 
conservé dans p lus de c in q  cents m éda illons l ’ e ffig ie de ses p lus 
illu s tre s  con tem pora ins, scu lp ta  aussi nom bre  de héros nus 
à la mode classique. R ude qu i, après u n  e x il v o lo n ta ire  de 
douze ans en B e lg ique , re v in t  en F rance en 1817, s’in q u ié ta it  
peu des querelles d ’ ecoles ; m ais la  M a rse illa ise  de l ’A rc  de 
tr io m p h e  de l ’É to ile , m a lg ré  la  n u d ité  classique des personnages, 
a fa i t  de lu i  p o u r tous  les F rança is  le g rand  scu lp te u r du  ro m a n 
tism e . R é p u b lica in  e t b o n a p a rtis te  à la  fo is , com m e ta n t  
d ’hom m es de ce tem ps, i l  a p p o rta  a u ta n t de passion que de
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paient à représenter N apo léon  s’é v e illa n t à l ’ im m o rta lité  ou 
j ’ Odefi'oy C avaignac é tendu  dans la  to m b e . B a rye  se ré c la m a it 
hau tem ent du  ro m a n tism e , com m e son a m i D e la c ro ix  ; m ais ce 
Êpand scu lp te u r d ’a n im a u x , q u i observa si long tem ps les fauves 
hu J a rd in  des P lan tes sans recu le r d e v a n t des études précises 
d anatom ie , fu t  en v é r ité  u n  des m aîtres  du  réa lism e.

Les autres pays ré a g ire n t m o ins que la  F rance  co n tre  la  
scu lp tu re  classique, d ’ a u ta n t p lus  que, selon le  m o t de T héo
ph ile  G au tie r, ce t a r t  « se p rê ta it  peu à l ’expression de l ’ idée 
r °m a n tiq u e  ». C ependant on rem arque  u n  c e rta in  éclectism e 
chez les scu lp teu rs  de B e r lin , Schadow  e t R auch , q u i f i t  le 
to mbeau de l ’héroïne n a tio n a le , la  re ine  Lou ise. I l  est c u rie u x  de 
constater que ce fu t  l ’ I ta lie  q u i se d é fe n d it le  m ie u x  con tre  la  
d o m in a tio n  de C anova, grâce à des scu lp teu rs  de F lo rence 

de M ila n  q u i se ré c la m è re n t du  x v e siècle ita lie n , grâce à un  
realiste com m e V ê la , d o n t le  Spartacus  é m u t en 1847 les pa tr io te s  
eunemis de l ’A u tr ic h e .

X I .  —  L A  M U S IQ U E  \

. La  ro ya u té  m usica le  conquise p a r l ’A llem agne  au x v m e siècle 
Ul fu t  conservée dans la  g é né ra tion  su ivan te . B ee thoven , m a lg ré  
es, passions q u i t ro u b la ie n t sa v ie , m a lg ré  la  su rd ité  q u i a t t r is -  

son t ra v a il ,  ne cessa de p ro d u ire  des œ uvres éga lem ent 
«tunirées des classiques e t des ro m a n tiq ue s . Ce fu t ,  au con tra ire , 
uhe existence très  cou rte  que celle de S chubert, m ais ce t e n fa n t 
Prodige laissa une œ uvre im m ense, fa ite  p o u r p la ire  a u x  con- 
enaporains de B re n ta n o  e t de Jacob G rim m , car i l  in ca rn a  le 

hed a llem and . E n  1821 W ebe r f i t  jo u e r à B e r lin  le  Fre ischütz, 
® opéra ro m a n tiq u e  », selon l ’annonce du  p rog ram m e : c’ est le 
diable q u i en c o n d u it l ’ a c tio n . Le  ro m a n tism e  s’ im posa aussi à 

g ra v ité  de M endelssohn, à la  dé lica te  sens ib ilité  de S chum ann.

r p L O uvrages a  consulter. —  J u le s  C o m b a n e u , Histoire de la musique, t .  I I  e t I I I  
h 1913-1919 , in -8 ° )  ; Histoire de la musique, p a r  d iv e rs  a u te u rs  dan s  l'Ency- 
H n a ^ 6 musique, d ir ig é e  p a r  A lb e r t  L a v ig n a c  (P a ris , [1 9 2 0 ], 2 vol. in -4 ° )  ; G . A d le r ,  
d ’ , , uch der M u s ik  geschichte ( F ra n c fo r t ,  192 4 , in -8 ° )  ; A d o lp h e  B o s c h o t, Histoire  
t o i  A tlantique :  Berlioz (P a ris , 190 6 -1 913 , 3 v o l.  in-16)_. D a n s  la  c o l le c t io n  Les

de la musique, dirigée par J. Chantavoine (Paris, in-12), voir Chantavoine, 
T;eet/iOpen. * ~ - - -  -  D i  „  ■»**¥* . r»i----- „  r^  . . Paul-Marie Masson, Berlioz ; H. Bidou, Chopin ; Chantavoine, Liszt;
Schi h a*8Ue> Mendelssohn ; L. Dauriac, Meyerbeer; H. de Curzon, Rossini ; C. Gérold, 
de T eH ; V ictor Basch, Schumann ; A. Cœuroy, Weber. —  Sur Beethoven i l  a paru
ort breux Iivres dans tous les Pays en 1927> à 1,occasion du ce#ntena,Vû 

\  n°tamment Romain Rolland, Beethoven (Paris, 1929, 2 vol. in-8°
8 sterre, Henry Davey, History of English music (Londres, 1921, in-8°).

Sur
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Vers le même tem ps a p p a ru t un  a u tre  com pos iteu r que les 
m a îtres  sa luè ren t a u ss itô t com m e l ’égal des p lus grands ; m ais 
le p u b lic  d e v a it passer b ien  des années a v a n t de com prendre  
p le inem en t le génie de R ic h a rd  W agner, quo ique  Dresde 
a it  fa i t  bon  accue il dès 1843 au H o lla n d a is  volant.

A u  siècle p récédent la  m usique a llem ande a v a it  rencon tré  
la  r iv a li té  de la  m usique  ita lie n n e , p lus classique, p lus sédu i
sante, ex igean t un  m o in d re  e ffo rt d ’a tte n tio n . I l  en f u t  de 
m êm e au tem ps du  rom an tism e . R ossin i, p a r to u t où i l  sé journa, 
e xc ita  u n  v é r ita b le  en thousiasm e parce q u ’i l  possédait le  don 
de la  m élod ie  et que, nég ligean t la  p ro fo n d e u r de la  pensée 
ou du  se n tim e n t, i l  s a va it cha rm er l ’o re ille . Le barb ier de Séville  
(1816) e t G uillaum e T e ll (1829) d e v in re n t a u ss itô t popu la ires. 
L ’hab ile  hom m e s’a rrê ta  ensu ite  e t cessa de p ro d u ire , se con
te n ta n t de savoure r sa g lo ire  e t de d ir ig e r la  m usique ita lie n n e  
à Paris . A  d é fa u t de lu i,  b ien  d ’autres, S p o n tin i, B e ll in i,  D o n i- 
z e tt i,  c o n tin u è re n t les tra d it io n s  a im ables d ’une école qu i, 
p a rfo is  c ritiq u é e  p a r les m a îtres , o b te n a it dans tous  les pays la  
sym p a th ie  des foules.

L ’A llem agne  (en y  co m p re n an t l ’A u tr ic h e ) e t l ’ I ta lie  é ta ie n t 
les deux p rin c ip a u x  foyers de l ’a r t  m us ica l ; m ais ces deux pays * 
encore pauvres, d iv isés en p e tits  É ta ts , n ’o ffra ie n t que des 
récompenses m édiocres a u x  com positeurs ou  à leurs in te r 
prètes. Si V ienne  a v a it  une cou r e t u n  p u b lic  égalem ent pas
sionnés p o u r la  m usique, des v ille s  com m e B e rlin , D resde ou 
N aples ne su ffisa ien t p o in t  à les re te n ir . A  S a in t-P é te rsbou rg  
la  p ro te c tio n  im p é ria le  donna a u x  rep résenta tions de l ’ Opéra 
u n  éc la t très  v i f  ; m ais les a rtis te s  reche rchèren t p lus encore 
les cap ita les de l ’O cc iden t, Londres e t Paris . A  Londres l ’a r is to 
c ra tie , g o û ta n t peu la  m usique n a tio n a le , fa is a it exce llen t accueil 
a u x  étrangers e t le u r té m o ig n a it une générosité sans lim ite s . 
P aris  a v a it  le  mêm e a t t r a i t  p o u r les m usic iens que p o u r les 
écriva ins  ou les réfug iés p o lit iq u e s , e t la  fa v e u r des ro is  décida 
p lus ieurs  d ’en tre  eux à y  rester. Les B ourbons s’ a tta ch è re n t 
C h e ru b in i, pu is  R oss in i ; D o n iz e tt i v é c u t à Paris  long tem ps.
Si R ic h a rd  W a gne r ne réuss it p o in t à se fa ire  conna ître  p e n d a n t 
son sé jou r de 1839-1842, M eyerbeer jo u it  d ’u n  succès co n s ta n t 
p e n d a n t les seize années q u ’i l  y  dem eura. Cet a rt is te  a llem and , 
élevé d ’abo rd  à l ’ école des Ita lie n s , a v a it le  s ty le  b r i l la n t  q u i 
p la is a it a u x  P aris iens ; le  c h o ix  de ses su je ts h is to riq u e s , son 
ro m a n tism e  tem péré , adouc i, c o n tr ib u è re n t au tr io m p h e  de 
Robert le D ia b le  e t des H uguenots.
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Si a ccue illan t p o u r les é trangers, P a ris  ne le  fu t  pas to u jo u rs  
a u ta n t p o u r les m usic iens frança is . P a rm i eux se t r o u v a it  un  
pu issant génie, d igne de représenter le  ro m a n tism e  dans la  
m usique • « H e c to r B e rlio z , é c r iv a it T héoph ile  G a u tie r, nous 
P ara ît fo rm e r, avec V ic to r  H ugo  e t Eugène D e la c ro ix , la  tn m te  
de l ’ a rt  ro m a n tiq u e . » L ’ a p p ro b a tio n  des connaisseurs e t la  
faveu r des fils  de L o u is -P h ilip p e  ne com pensèrent p o in t  aux  
yeux de B e rlio z  la  fro id e u r du  p u b lic  paris ien . C e lu i-c i p ré fé ra it 
aux sym phonies la  m usique  d ra m a tiq u e  e t, a u th e a t re . i l  recher
ch a it les opéras de R oss in i e t de M eyerbeer, a cote desquels 
tt , .  * .  ̂ i ____« U a . i l  QUYBnt. d ns encore

^urcnestre, au lieu uc —y—* T A
du chan t. B o ïe ld ieu  en a v a it  donne le m odèle avec L a  dame 
blanche (1825). M ais l ’ e n fa n t gâté de Pans fu t  A u b e r : heu reux  
m usic ien, secondé p a r l ’ ingén ios ité  de Scribe, s o n  l ib re t t is te , ce 
com positeur fa c ile  ne co n n u t que des v ic to ire s  U n  H e ro id , u n  
A dam  o b tin re n t des succès pa re ils , p ro v o q u a n t les im p réca tions  
de B e rlio z  con tre  la  bourgeois ie  vu lg a ire , ig n o ra n te , incapab le  
de com prendre  la  v ra ie  m usique.

Les cap ita les  se d is p u ta ie n t les v irtu o se s  les p lus  en vue  e t 
v o u la ie n t posséder le  v io lo n  de P aganm i ou le  p iano  de L is z t. 
Certains de ces v irtuoses  é ta ie n t aussi de rem arquab les com po
siteurs, com m e L is z t, q u i e u t le  m é rite  s in g u lie r d app réc ie r des 
leurs débuts u n  B e rlio z  e t u n  W agner. P lus  grande encore fu t  1 
renom m ée de C hop in . Cet e n fa n t p rod ige , célébré à V a rsov ie  
dès l ’ âge de h u i t  ans, fixé  à P aris  depuis 1831, ne fu t  pas seule
m en t u n  p ia n is te  adm ira b le , m ais u n  genie m us ica l q u i, p a r ses 
œuvres, c o n tr ib u a  p lus encore que M iekiewicz à eye^ller les 
sym path ies p o u r la  Pologne m a r ty re  P a r to u t la  bourgeois ie 
Par m ode ou p a r goû t, s’ in té re ssa it a a m usique  vers 1840 
le p iano d e v in t u n  é lém ent presque necessaire de 1 éduca tion  
donnée a u x  jeunes filles . M ais le  peuple , en F rance  com m e en 
A ng le te rre , d e m e u ra it d é p o u rvu  de ce t in s t in c t musma q n  
en A llem agne, en I ta lie  ou  dans les pays slaves, é to n n a it les

L  e” rorna r i t  i  s me c o n tr ib u a  beaucoup à ra p p ro ch a r 
tu rc  e t l ’ a r t . Les poètes, am ou reux des
à la  sonorité  d u  vers , se p r ire n t de gou P ° P _  . t
m usique, e t p o u r les m onum ents  de 1 arc i  _ •
m usiciens pu isè re n t le u r in s p ira t io n  dans a poesi '
V ic to r  H ugo  se délasse de son t r a v a i l  p o é tique  p a r de beaux
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dessins ; D e la c ro ix  a im e les grands poètes e t ne se fa tig u e  pas 
d ecouter C hop in  au p iano. M êm e a lliance  en A llem agne  entre

la ^ e n s ib i l l té 8^ 8168* ^  ro m a n tism e  te n d a it à é la rg ir l ’e sp rit e t

Le  m o uvem en t ro m a n tiq u e  a - t - i l  se rv i le  n a tio n a lism e  ou le 
cosm opo litism e  ? I l  est s i rich e , s i com plexe que son déve loppe
m e n t a favo risé  les théories, les passions les p lus opposées, 
¿u i l  a i t  a ide, en généra l, le na tiona lism e , c’ est é v id e n t - les 

peuples q u i s’é v e illa ie n t à des asp ira tions  nouve lles o u ’ q u i 
re p re n a ie n t conscience d ’u n  passé g lo rie u x  co nçu ren t u n  o rg u e il 
p a rfo is  agressif, m êlé d ’a n tip a th ie  con tre  l ’é tranger. O n le 
v i t  chez p lus ieurs peuples slaves, e t m ie u x  encore en A lle 
m agne, ou le ro m a n tism e  encouragea le sou lèvem ent de 1813 
com m e la  sub ite  exp los ion  de ga llophob ie  en 1840. M ais la  
sym p a th ie  p o u r les œ uvres exo tiques, l ’a d m ira t io n  p o u r les 
grands gemes p o u v a ie n t aussi p ré p a re r le tr io m p h e  de la  con
corde. D eaucoup d ’hom m es de ce tem ps a u ra ie n t signé la  c ir 
cu la ire  ou  les fonda teu rs  de la  Société de géographie  de Paris  
déc la rè ren t, en 1821, v o u lo ir  t ra v a il le r  « a u x  progrès de la  c iv i
l is a tio n , à 1 anéantissem ent de tou tes  les haines e t de to u te s  les 
r iv a lité s  na tiona les, e t à l ’a m é lio ra tio n  des destinées de l ’espèce
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C H A P IT R E  I I I

L A  S C IE N C E  E T  L A  T E C H N IQ U E 1

Est-ce la  l it té ra tu re  ou la  science q u i, a 1 epoque du  ro m a n 
tism e, a le p lus  agi su r les peuples ? Q uestion  p ro b a b le m e n t 
inso lub le ; m ais i l  ne fa u t  pas o u b lie r que le  tem ps de B y ro n  e t 
de V ic to r  H u g o  fu t  éga lem ent ce lu i de F resne l e t de Stephenson.

I .  — LES SAVAN TS E T  LES IN V E N T E U R S

' La  tra n s fo rm a tio n  sociale q u i a v a it  accom pagné 1 époque 
é v o lu t io n n a ire  f i t  s e n tir  ses effets su r la  v ie  e t le  re c ru te 
m en t des savants. A u  x v m e siècle c’ é ta ie n t en m a jo r ité  des 
ntnateurs, possédant une fo r tu n e  personnelle  ou rém unérés 
Pnr une pension, une o ccu p a tio n  peu absorban te , s i b ie n  qu  ils  
d isposaient de lo is irs  pro longés ; i l  n ’ en est p lus  de mêm e 

x i x e. L ’ A n g le te rre  seule, demeurée le  p lus  a r is to c ra tiq u e  
des pays européens, possède encore b o n  nom bre  de ces cher-

,, 1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — Histoire des sciences en Franc« par
Q  Picard, H. Andoyer, Ch. Fabry, P. Humbert, A. Colson, M. Caullery et R. Lo , 
bans l 'Histoire de la nation française dirigée par G. Hanotaui

card, H. Andoyer, Ch. Fabry, F. aum»en, A. — , * ŸTv i t  X V  (Paris
1qo7 l ’Histoire de la nation française dirigée par G. Hanotaux t  X IV  et X V  (Paris, 
î 92b  2 vol. in-4») • George Sarton, Au Introduction to the history of Science, 1 .1 (Londres, 
1928, in .8o public’ation de la « Carnegie Institu tion » de Washington), qui renferme des 
’‘biographies utiles ; Geschichle der Wissenschaflen in  Deutschland Munich,

1864-1899, 24 vol. in-8°), grande œuvre collective publiée par la Commission lnstorique 
'" ’.‘ 'Académie de M unichfp. Tannery a donné, en outre, ^  r— y m Z ° re  générai'

‘ re des sciences dans la  prem ière  m o it ié  du x ix s iè c le  au 'A n o  ; n soi „  732-768’
Publ-, sous la direction d’E. Lavisse et A. Rambaud Pans, 1898, m-8 ), P- ™
„  2 ‘ O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . -  Alfred Picard, Le b ila n d V r  u M b o I
grand in-8°) ; Daniel Bellet, L ’évolution de l ’industrie (Pans, 1 9 1 4 , m-16) de la BibUo 
^ q u e  de philosophie scientifique »); Vierendeel, Esquisse d une huto in  
(Bruxelles, 1921, 2 vol. in-12, de la« Collection Lovanium »), une de;s meiilleure^eUides 
ri8 o? mble qui existent sur le sujet; Iles, Leading Ament-.an hwenlmr i  (Netw York, 
Ll8 82],in-8o); Samuel Smiles, Men of invention and tn rfu i/rt/(Londres 1884 n 8 ), 
Thompson, The age of invention. A  Century of mechanical conquest 
Z l l  ï? ! i X X X V II des « Chronicles of American sene,, •h f  H. “ 2

qui renferme des

Komic
• X X X V II des « Chronicles of American senes »1 , -  — £  ’

. c history of modern Britain. The early railway age, 1820 1850 { g » »
•S'?0) ; important surtout pour l ’histoire économique, ce livre a sa valeur aussi pour 

histoire de la technique.
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cheurs indépendants  e t riches ; ils  dev iennen t rares su r le  
c o n tin e n t, quo ique  la  F rance  puisse nom m er u n  D u tro c h e t 
t r a v a il la n t  dans son la b o ra to ire  de T ou ra in e  ou un  B oucher de 
Perthes m é d ita n t sur les o rig ines de l ’hom m e dans sa résidence 
d ’A b b e v ille . L a  p lu p a r t  des savants son t m a in te n a n t des p ro 
fesseurs, q u i tro u v e n t dans les la b o ra to ire s  annexés à leurs 
chaires les in s tru m e n ts  de t r a v a i l  ind ispensables. Ce rég im e 
e x is ta it depuis long tem ps dé jà  dans les U n ive rs ités  a llem andes ; 
i l  s’y  déve loppe encore davan tage  depuis 1825, parce que les 
gouvernem ents de B e r lin  e t de M u n ic h  se fo n t  g lo ire  de fa v o 
rise r leurs U n ive rs ité s , de fo n d a tio n  récente, e t se d isp u te n t 
les professeurs les p lus renom m és. Si les v ie ille s  U n ive rs ité s  
d ’A n g le te rre  som no len t que lque peu, celles d ’Écosse a bo rden t 
a c tiv e m e n t les sciences nouve lles. L a  F rance  laisse végé te r ses 
Facu ltés  de p rov ince , rédu ites  au rô le  de ju ry s  de bacca lau
ré a t ; m ais le Collège de F rance  e t le  M uséum  d ’h is to ire  n a tu 
re lle , r iv a lis a n t avec la  F a cu lté  des sciences, l ’É co le  P o ly 
te ch n iq u e  e t l ’É co le  N orm a le , fo n t de P aris  u n  centre  in co m 
parab le  de v ie  in te lle c tu e lle . Ces tro is  pays t ie n n e n t la  tê te  
du  m o u ve m e n t sc ie n tifiq ue , sans en a v o ir  le m onopo le ; b ien  
d ’au tres na tions  y  co lla b o re n t, depuis les pays Scandinaves, q u i 
se g lo r if ie n t d ’u n  Berzé lius e t d ’u n  Œ rs ted , ju s q u ’à l ’ I ta lie  où 
G a lva n i e t V o lta  tro u v e n t des successeurs dignes d ’eux, un  
P ix i i ,  u n  P a c in o tt i.  Q uelquefo is  on  v i t  des fa m ille s  de savants 
se tra n s m e tta n t de père en fils  le  g o û t du  tra v a il,  l ’h a b itu d e  des 
observa tions précises e t réfléchies : te ls  fu re n t les L a  R iv e  et 
les C andolle  à Genève, les Siemens en A llem agne, les G eoffroy  
S a in t-H ila ire  e t b ie n tô t les Becquere l en F rance.

Les savants devenus des professeurs exposent v o lo n tie rs  à la  
jeunesse leurs recherches e t leurs découve rtes ; celles-ci peu
v e n t donc se répandre  p lus v ite  q u ’au tre fo is . N éanm oins d ’un  
pays à l ’a u tre  les com m un ica tions  son t d iffic ile s , la  poste  m a l 
organisée, les voyages longs e t c o û te u x ; aussi a r r iv e - t - i l  sou
v e n t que des tra v a u x  p o r ta n t su r le  m êm e s u je t so ien t p o u r
su iv is  s im u lta n é m e n t dans diverses v ille s  p a r des savants q u i 
s’ig n o re n t. L a  p rem iè re  géom étrie  non-euc lid ienne  fu t  cons
t r u ite  à peu près en mêm e tem ps p a r l ’A lle m a n d  Gauss, le 
Russe L o b a tch e vsk i et le  T ra n s y lv a in  B o ly a i;  la  ga lvanop las tie  
f u t  découverte  en 1838 e t p a r l ’ A ng la is  Spencer e t p a r le  Russe 
Ja c o b i; Le  V e rr ie r  quelques années p lus ta rd  a ch e va it à Paris  
les ca lcu ls q u i lu i  p e rm ire n t d ’a ff irm e r l ’existence de la  p lanè te  
N e p tu n e , ta n d is  qu’A dam s, à C am bridge, a r r iv a it  de son côté
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aux mêmes conclusions. C ependant ce t iso lem en t d im inue . 
Des re la tions  personnelles se n o u e n t e n tre  m artres de d ivers 
Pays. A le xa n d re  de H u m b o ld t, 1 i l lu s tre  n a tu ra lis te  p russien 
q u i a passé une p a rt ie  de sa v ie  a P a ris , dem eura to u jo u rs  
lié  d ’une é tro ite  a m itié  avec A rago  e t G ay-Lussac. L  expe 
rience d ’Œ rs ted  à Copenhague (1820) fu t  a u ss itô t re fa ite  à 
Genève pu is  à P aris , ensu ite  en A n g le te rre  ou D a v y  en m o n tra  
l ’ im p o rta n ce  ca p ita le  à son d isc ip le  F a ra d a y . M ais Ie m o y e n  
le p lus sûr d ’ assurer des ra p p o rts  régu lie rs  en tre  les che r
cheurs é ta it  l ’ existence de périod iques sc ien tifiques . C relle  en 
A llem agne com m ence (1826) u n  recue il de tra v a u x  m a th é m a 
tiques  b ie n tô t re n o m m é ; L io u v il le , cn F rm ice  m a u g u ro ^  
Jo u rn a l de mathématiques pures et appliquées (1836) t  A  
démie des Sciences, a d o p ta n t le  p ro je t d ’A rago , se m e t a p u b h e r 
(1835) les com ptes rendus hebdom adaires de ses séances. Les 
idées nouvelles c irc u le n t a ins i d ’ u n  pays a 1 au tre , develop 
p a n t cet in te rn a tio n a lis m e  sc ie n tifiq ue  si p ré c ie u x  pou

découvertes. ,
A  tou tes  les époques les recherches les Plus deS1̂ el Sfo  ̂

parfois les p lus  abs tra ites , o n t p u  donner lie u  a des a p p lica tio n s  
d ’une grande u t i l i té  p ra tiq u e . I l  en fu t  de mem e a lors ;  A m p ere 
e t F a raday , p a r exem ple, en é tu d ia n t d u n  p o in t de vu e  p u r 
m en t sc ie n tifiq ue  les effets de l ’ é le c tric ité , o n t préparé la  cons
tru c t io n  de m achines puissantes. M ais ce qu  on n  a ^ r t  pas 
encore, c’ est de n o m b re u x  savants s a p p liq u a n t v o lo n ta ire m e n t 
à chercher des in ve n tio n s  techn iques. U e la n  d o n n e  depuis 
un  dem i-siècle p a r les créateurs de m achines, ^  ré v o lu tio n  
in d u s tr ie lle  q u i gagne sans cesse du  te r ra in , les; besoins nouveaux

J? la société Tau

p e S t io n n e m e n t  dès grandes théories inaugurées par^G a lffee ;
désorm ais elle s’ intéresse à l ’ a r t  de Fm gen ieur ell®
tre u ils  e t les appare ils  de levage, les u r  s ta b ilité
les tu rb in e s  à va peu r, la  résistance des
des cons truc tions . S ouven t des t ra v a u x  p r a 1 ^
la  vo ie  de n o u ve a u x  progrès théoriques.
ses expériences, u t i l is e r  les m oyens q u  i l  a sous la  m a m ,
tr ie  en se dé ve lop p a n t s e rv it donc la  science‘ .

E n  ré a lité , ce ne son t pas les savants q u i, h e e r te p o q  t
le  p lus co n tr ib u é  a u x  progrès de la  techn iqu^ , o uv rie rs
teurs. C eux-c i fu re n t o rd in a ire m e n t de sim ples o uvrie rs  
des fils  d ’ ouv rie rs , v iv a n t  dès l ’ enfance au m ilie u  des m achines,
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conna issan t de près les dé fectuosités de chaque o u t i l  e t les 
essais fa its  p o u r y  p o rte r  rem ède. U ne  in tu i t io n  soudaine les 
amène que lquefo is  à d é c o u v rir  le  secret va in e m e n t cherché a v a n t 
eux ; m ais le p lus souven t i l  le u r fa u t  de longs tâ to n n e m e n ts  
p o u r m e ttre  au p o in t la  p rem iè re  découverte , p o u r am ener 
à sa com plè te  ré a lisa tio n  l ’ idée restée d ’abo rd  confuse. Le  p e r
fe c tio n n e m e n t d ’un  des rouages d ’une m ach ine  en fa i t  im a g in e r 
d au tres, q u i susc iten t à le u r to u r  de nouvelles tro u v a ille s . Ce 
t r a v a il  passionne ceux q u i s’y  son t voués. « De to u te s  les choses 
fo lles  de ce tte  v ie , d is a it Jam es W a tt ,  i l  n ’en est pas de p lus 
fo lle  que de fa ire  des in ve n tio n s  » ; cela ne l ’empêcha pas d ’en 
e n trep rend re  encore en 1819, à l ’âge de q u a tre -v in g t- tro is  ans. 
Ces in ve n te u rs  é ta ie n t encouragés p a r le rég im e m oderne q u i, 
dans u n  pays après l ’a u tre , s’im p o s a it à la  p ro d u c tio n  ; la  ru in e  
des corps de m étie rs  p riv ilé g ié s  e t des ju randes les d é liv ra it  du  
p é r il de v o ir  leurs in it ia t iv e s  étouffées p a r la  ro u tin e , p a r des 
règ lem ents é tro its  e t surannés. Tous les pays fo u rn ire n t des 
in ve n te u rs  ; m ais les p lus n o m b re u x  a p p a ru re n t chez les A n g lo - 
Saxons, chez ces peuples de G rande-B re tagne  e t des É ta ts - 
Unis^ q u i a va ie n t le  g o û t de 1 in d u s tr ie , la  passion du  com m erce, 
le  désir de fa ire  fo r tu n e . D ’a illeu rs  l ’ avance p rise  depuis un  
dem i-siècle p a r l ’A n g le te rre  e t l ’ Ëcosse, le  succès b ie n tô t 
légenda ire  des W a t t  e t des F u lto n  e n tre te n a ie n t dans ces pays, 
chez les ingén ieurs  com m e chez les o u vrie rs , une fiè v re  de 
recherches fa vo ra b le  a u x  tro u v a ille s  heureuses. L a  te ch n iq u e  
ne fu t  donc p o in t a lors la  f i l le  de la  science ; m ais très  souven t 
l ’in v e n tio n  d ’u n  o u v r ie r peu c u lt iv é  fu t  ensu ite  reprise , exam inée 
m in u tie u se m e n t dans les la b o ra to ires  des savants, s i b ie n  q u ’ on 
en t i r a  des conséquences auxque lles l ' in v e n te u r  n ’ a v a it  p o in t 
songé. Science e t te ch n iq u e  d e v in re n t inséparab les.

I I .  —  L E S  G RANDS PROGRÈS S C IE N T IF IQ U E S 1.

Sans p ré te n d re  exposer ic i  le m o uvem en t sc ie n tifiq ue  dans 
son ensemble, i l  est ind ispensab le  d ’in d iq u e r les p r in c ip a u x  
progrès accom plis , de c ite r  quelques nom s p a rtic u liè re m e n t

J ; , 0U,T?AGES \ C0NS.UI-TEH- —  O "1?6 les livres indiqués p. 265, voir Hannequin, 
études d histoire des sciences et d histoire de la philosophie, t. I  (Paris 1908 in-8°) • 
Edmond Hoppe, Geschichte der Physik (Braunschweig, 1926, in-8°) • traduction franl 
çaise : Histoire de là  physique ( Paris, 1928 in-8°) ; E. C. Whittaker, History of the 
l ig n e s  a fa ther and. electricity (Cambridge 1910, in-8“) ; Delacre, Histoire de la chimie 
(Vans, 1920, m-8°) ; Oswald, L ’évolution de la chimie au X IX e siècle Paris [1921]
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illus tres , en fin  d ’in s is te r su r les p rinc ipa les  tra n s fo rm a tio n s  que
les sciences appliquées a p p o rtè re n t e n tre  1815 e t 1848 dans la  
v ie des sociétés hum aines. . .

L ’ avance des m a thém a tiques  ne fu t  p o in t  aussi rem arquab le  
qu ’ au x v u e siècle ou à la  f in  du  x v m e. P o u r ta n t les grands 
tra v a ille u rs  ne f ire n t p o in t  dé fau t. Quelques-uns n e u ren t 
q u ’une cou rte  v ie , com m e le N o rvég ien  A b e l ou le  F rança is  
É va ris te  Galois, e t m o u ru re n t avec la  d o u leu r de cro ire  que leurs 
tra v a u x  dem eu ra ien t ignorés, perdus dans les a rch ives des A ca 
démies. D ’ au tres p a rc o u ru re n t une ca rriè re  très  longue  e t v ite  
glorieuse : Gauss, p ro fesseur à G ô ttin g e n , mena to u jo u rs  de 
f r o n t  l ’ob se rva tio n  as tronom ique , l ’ analyse e t le  ca lcu l ; C auchy, 
célèbre dès l ’ âge de v in g t  ans, p u b lia  près de h u it  cents m ém oires, 
tous o r ig in a u x  ou in té ressants, grâce à la  d e x té r ité  m erve illeuse 
avec laque lle  i l  m a n ia it  l ’ analyse. Les connaisseurs s u iv ire n t 
avec in té rê t les t ra v a u x  de Legendre e t de M iche l Chasles, 
de S te iner e t de P lu cke r, de Ja co b i e t de Sophus L ie . Les p ro 
grès des m a th é m a tiq u e s  p ro f itè re n t à l ’ as tronom ie  com m e a la 
m écanique. L ’ as tronom ie , a v a n t mêm e d a b o u tir  a la  decou
ve rte  fam euse de Le  V e rr ie r en 1846, fu t  popu larisée en F rance  
Par les b r illa n ts  exposés d ’A rago , ce g rand  savan t q u i t r o u v a it  
du tem ps p o u r la  p o lit iq u e  m ili ta n te  e t p o u r la  v u lg a r is a t io n  
de tou tes  les découvertes. L a  m écan ique a lla  to u jo u rs  p lus 
lo in  dans la  vo ie  des a p p lica tio n s , avec Ponce le t, P o inso t et 
N av ie r, q u i fo rm u la  les règles générales de la  techn ique .

Les sciences tro u v a ie n t g rand  avan tage  à co m m u n iq u e r en tre  
elles, à e xp lo re r les fro n tiè re s  q u i les a va ie n t long tem ps separees. 
F o u rie r donna une v iv e  im p u ls io n  à la  phys ique  m a th é m a 
tiq u e , de mêm e que D a lto n  e t G ay-Lussac à la  phys ico -ch im ie . 
Les recherches de la  m écan ique sur les m oyens de va in c re  e 
fro tte m e n t co n d u is ire n t à la  th é o r ie  q u i a l la i t  t v a n s io v r n e v ja  

physique. C elle-c i é ta it  encore au d e b u t du  x i x  siecle te lle  
que N e w to n  l ’ a v a it  constituée. Les diverses p rop rié tés  de la  
m a tiè re , considérées com m e fondam enta les, a y a n t a masse 
pou r s u b s tra tu m  -  pesanteur, cha leur, lu m iè re  d e e ^  -  
res ta ien t considérées com m e indépendantes sans lie n  en tre  e les. 
La  lum iè re  é ta it  une ém ission de corpuscules in f in im e n t p e tits . 
T o u t reposa it su r la  m a tiè re  b ien  p lus que sur le  m o u ve m e n t.

>n-i6): Archibald Geilde, The founders of £ ™ f é7hgiques’ au
Bordeaux, Histoire des sciences physiques, chim q . , v-(u (, s¿r ie animale en
(Paris,'1920, in-8°) ; Henri Daudin, les  c l a s s e s 1 9 2 6  / v o l .  “ n-T») 
France à l'époque de Lamarck et de Cuvier, 1790-1830 ( > -  >
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M a in te n a n t les idées a lla ie n t changer : ce ne fu re n t p lus la  
m a tiè re  e t la  masse, m ais le m o u ve m e n t que les savants consi
dé rè ren t a v a n t to u t .  Ils  c o n firm è re n t l ’ in tu i t io n  de Descartes, 
p ressen tan t que to u te s  les forces ne son t que des modes d ive rs  
du  m ouvem ent. U n  jeune  ingén ieu r, Sadi C a rno t, fils  du  conven
tio n n e l, a ffirm a  l ’équ ivalence du  t r a v a il  e t de la  cha leur (1824) 
dans une cou rte  b rochu re  q u i passa d ’abo rd  inaperçue ; pu is  
u n  m édecin  a llem and , R o b e rt M ayer, ph ilosophe  à peu près 
é trange r a u x  expériences de la b o ra to ire , déve loppa les mêmes 
idées e t fonda  la  th e rm o d yn a m iq u e  dans ses Remarques 
su r les forces de la  nature  (1842). L ’e le c tn c ité , à son to u r , f u t  
m ise en re la tio n  avec le t r a v a il  e t la  cha leur p a r le phys ic ien  
angla is Jou le . A in s i les p rin c ip a u x  phénomènes physiques é ta ie n t 
reconnus com m e des modes du m ouvem ent, dé term inés,ca lcu lés; 
c é ta it  le  tr io m p h e  de l ’e x p lic a tio n  m écanique de l ’u n ive rs .

_ Q uelle  é ta it  la  n a tu re  de ce m ouvem en t ? L a  th é o rie  n e w to 
nienne de 1 ém ission d o m in a it les esprits  e t pa ra issa it e xp liq u e r 
la  p lu p a r t des fa its ;  la th é o rie  des ondu la tio n s , présentée p a r 
H uyghens, a v a it  été négligée depuis p lus d ’u n  siècle. E lle  fu t  
reprise avec de nouveaux  déve loppem ents p a r le  phys ic ien  
frança is  Fresnel, q u i m o u ru t a v a n t d ’a v o ir  fa i t  tr io m p h e r com 
p lè te m e n t ses idées. A m père  aborda  égalem ent ces problèm es 
dans un  m ém oire  célèbre de 1826. F a ra d a y  f i t  d é fin it iv e m e n t 
passer au second p la n  l ’ idée de m a tiè re  et de masse e t m o n tra  les 
tra n s fo rm a tio n s  instan tanées de la  force.

Ces théo ric iens  p répa rè ren t les a p p lica tio n s  p ra tiq u e s  de 
l ’é le c tric ité . Œ rsted  a v a it m o n tré  (1820) l ’a c tio n  d ’u n  co u ra n t 
su r u n  a im a n t et donné a ins i naissance à l ’é lectro -m agnétism e. 
A v e r t i  de ces expériences, A m père , q u i jo ig n a it  l ’e sp rit d ’obser
v a t io n  à la  science m a th é m a tiq u e , d é c o u v r it l ’a c tio n  d ’un 
co u ra n t su r u n  co u ra n t : ce fu t  l ’o rig ine  de l ’é le c trodynam ique  
(1820). P u is F a ra d a y  re co n n u t (1821) l ’a c tio n  d ire c tr ice  d ’un  
a im a n t su r u n  co u ra n t. Ils  a llè re n t p lus lo in  encore dans la  vo ie  
des réa lisa tions  : A m père  in v e n ta  le  solénoïde e t p a rv in t  à 
o b te n ir  des é lec tro -a im an ts  ; F a ra d a y  s u t d é c o u v rir  l ’ in d u c 
t io n  (1831) e t m o n tre r les ré su lta ts  p ra tiq u e s  de ce phénom ène. 
Encouragés p a r ces t ra v a u x  de la b o ra to ire , les techn ic iens s’ap 
p liq u a ie n t a u x  m achines e m p lo y a n t l ’ é le c tric ité  : Becquere l et 
d ’au tres a m é lio rè re n t la  p ile  p a r les dépo larisants ; D a l Negro 
à Padoue réa lisa le  p re m ie r m o te u r é lec trique  (1831) ; d ive rs  
in ve n te u rs  essayèrent les m agnétos, perfectionnées peu après 
p a r le  Belge N o lle t (1840).
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L a  ch im ie  s’é ta it  organisée au tem ps des L a vo is ie r, des
Priestley Tes B e r th o lle t .T e u r  p lus
n a it vers 1812 sa v é r ita b le  ca rriè re  sc ie n tifiq ue  p o u r se com acre r 
désormais à l ’ a r t  e t à la  ph ilosoph ie  Ce f u t  a lo n ru n  Suedcns,

&  A s í SS ssr
le professeur de
annue s su r les progrès de la  p  ^  U n ive Is it6 s  D u)ong

« P e t ó  des lo is  ch im iques n o u ve lle ,

A  p ro c la m è re n t ses
Lussac adm iré  p a r les tra v a ille u rs  seneux, hum t, .
fique du gouve rnem en t de P aris  n ’ a v a it  pas> ¿
renom m ée in te rn a tio n a le  de B e rz e liu s , m ais d ]a
ta rd  son a u to r ité  b a ttu e  en breche Pa rT le ® ^ S i s t e  D um as 
ch im ie ors-anioue. E lle  p r i t  son essor avec Je a n -B ap tis te  U um a ,
Ï S Î E  u n  g rand  sa va n t, u n  P1* “ ”  t S  -
e t un  a d m in is tra te u r a c tif e t im p é rie u x . 11 f ^ T T e n  e u td e u x  
t ie n  à de n o m b re ux  co lla b o ra te u rs ; cependan t i l  y  en e u t de 
tru i rés is tè ren t, les p lus in te llig e n ts , L a u re n t, 1 a u te u r c 
théo rie  des s u b s titu tio n s , e t G e rh a rd t, l ’ a u te u r e a c assi i  
t io n  séria ire  L ’ A n g le te rre  aussi c o n tr ib u a it  a la  c ré a tio n  üe 
ch im ie organ ique  avec W illia m s o n  e t deux  com 
m en t un is V  /V io la is  F ra n k la n d  e t l ’A lle m a n d  K o lbe . U n com 
pa“ L e S i e r ,  U e b ig  s .  f i .  l 'é m n l,
saire des ch im istes frança is . Ses decouvertes re n d ire n t celebre

le la b o ra to ire  de Giessen e dé jà  nombreuses e t
Les a p p lica tio n s  d tg u tües a u x  m ains des m ge-

m e tta ie n t beaucoup P m j} deg médecins et des p ha rm a- 
meurs e t des m d u s tn  -, s’ app l i qUa ie n t sans relâche
ciens. Les successeurs de L a  in d e s tru c tib le s , m é ta u x  et
à dé te rm ine r de nouveaux  e appare ils  de chauffage
m éta llo ïdes, m a ig re  1 A llem agne, avança beaucoup
d on t ils  d isposaien t : W o h le r, en A l l^  r  aglu m ln iu m ; B a la rd , en

dans ce tte  vo ie  e* P ® ^ 1 oRl d o n t i l  é ta b lit  la  pa ren té  avec 
France, tro u v a  le b rom e ( c )> l ’École de pharm acie  de
le ch lo re  e t l ’ iode. D e u x  professeu ' à leurs conf r ères la
Paris, P e lle tie r et C aventou  don  a u i l l i ne (1820) ; ils  u t i l i -  
s trych n in e  (1 8 1 8 ), la  b rucm e ( l )> onnot) i e d ire c te u r du
saient la  m éthode  precomsee p a r cellu lose du  bois
ja rd in  b o ta n iq u e  de N a n cy , q u i t r a n s f o r m a  la  cellu lose d
et des ch iffons en sucre (glucose), en les fa is a n t b o u i l l ir  avec
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l ’ acide s u lfu riq u e  (1819). Ce d e rn ie r p ro d u it ,  d ’une im p o rta n ce  
ca p ita le  p o u r l ’ in d u s tr ie , com m e n ça it à ê tre  fa b r iq u é  en grand. 
Des tra v a ille u rs  angla is e t a llem ands iso lè ren t successivem ent 
la  n a p h ta lin e  e t la  benzine, l ’a n ilin e  e t la  m o rp h in e , e n fin  le 
phéno l d o n t l ’u t i l i té  a p p a ru t auss itô t. Le  Codex ph a rm a ceu 
tiq u e  frança is  de 1837 f i t  p o u r la p rem iè re  fo is  aux  p répa ra tions  
« ch im iques » une p lace d is tin c te  à côté des p ré p a ra tio n s  
« galéniques ».

Les sciences na tu re lles  é ta ie n t m o ins avancées que la  phys ique  
e t la  ch im ie . La  pu issante  im p u ls io n  que le u r a v a ie n t donnée 
des hom m es te ls  que L a m a rc k  e t B ic h a t ne se ra le n t i t  pas 
cependan t, s u r to u t dans les U n ive rs ité s  a llem andes : Johannes 
M u lle r  fra y a  des voies nouve lles  en b io log ie  com m e Schle iden 
en h is to log ie  ;B a e r d é c o u v r it l ’œ uf d ’où so rte n t les m am m ifè res. 
Des discussions ardentes e t u n  peu confuses s’ engageaient sur 
l ’o rig in e  des espèces an im ales ou  végétales, su r la  fo rm a tio n  
des cellu les, su r la  n a tu re  de ce tte  m a tiè re  p r im it iv e  à laque lle  
le  b o ta n is te  a llem and  M o h l donna en 1843 le n om  de p ro to 
p lasm a. E n  1830 u n  d é b a t fa m e u x , s u iv i avec u n  in té rê t pas
sionné p a r Gœ the, m e t ta it  a u x  prises, à P aris , d e va n t l ’A ca 
dém ie des Sciences, C uv ie r, a ff irm a n t la  f ix ité  des espèces, et 
G eo ffroy  S a in t-H ila ire , défenseur du  trans fo rm ism e.

N u lle  p a r t  l ’ in c e rtitu d e  n ’ é ta it  p lus grande q u ’ en géologie. 
C ette  jeune  science a v a it  p rovoqué  dès sa naissance une 
quere lle  e n tre  « p lu to n ie n s  » e t « nep tun iens ». W erne r, le 
p ro fesseur de F re ibe rg , a v a it  f a i t  p ré v a lo ir  la  th é o rie  n e p tu - 
n ienne, m ais les p lu to n ie n s , chaque jo u r  p lus n o m b re ux , 
f in ire n t p a r gagner à le u r cause le  p lus rem arquab le  de ses d is 
cip les, Lé o p o ld  de B uch , q u i fu t  c o n v e rti p a r une v is ite  aux  
vo lcans é te in ts  de l ’A uve rgne . O n d is c u ta it éga lem ent sur la  
m an iè re  d o n t s é ta ie n t accom plies les tra n s fo rm a tio n s  du  globe : 
fa l la i t - i l  les a tt r ib u e r  à des ca tastrophes sub ites, e ffondrem ents 
brusques, é ru p tio n s  p ro d u is a n t en quelques heures u n  nouveau  
cra tè re , ou à des causes régulières agissant le n te m e n t d ’une 
façon  co n tin u e  ? C ette  dern ière  o p in io n  f in i t  p a r gagner les 
suffrages des p r in c ip a u x  savants après que L y e ll en A n g le te rre  
e t C ons tan t P ré vo s t en F rance l ’eu ren t appuyée de solides 
a rgum ents . Si les d oc trines  dem eu ra ien t confuses, la  géologie 
a ffirm a  son existence p a r d ’excellentes études régionales q u i, 
en a tte n d a n t b ien  d ’ autres a p p lica tio n s  p ra tiq u e s , p e rm ire n t 
de dresser des cartes précieuses p o u r les ingén ieurs  com m e 
p o u r les géographes. E n  G rande-B re tagne  P lu tto n  a v a it  laissé
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n om breux  élèves ; c’ est en 1815 que p a ru t la  ca rte  de 
W ill iam  S m ith , le  « père de la  géologie anglaise ». E n  F rance  
,es_ tra v a u x  de B ro n g n ia r t e t de C uv ie r a v a ie n t suscité des 
im ita te u rs  : É lie  de B e a u m o n t e t D u fré n o y  é ta b lire n t la  ca rte  
géologique de to u t  le  pays (1825-1840). L a  géologie am ena ses 
adeptes à é tu d ie r les fossiles e t f i t  n a ître  a ins i la  pa lé on to 
logie. Les sciences na tu re lles  progressa ien t donc au m ilie u  
des po lém iques ; elles a t t ir a ie n t  p lus ieurs  hom m es jeunes, 
encore inconnus, q u i tra v a il la ie n t en silence à résoudre les 
enigmes nouvelles posées p a r ces progrès. C’é ta it  D a rw in  q u i, 
après a v o ir  fa i t  son voyage a u to u r du  globe sur le  Beagle, se 
re t ira it  à la  cam pagne p o u r se consacrer à ses recherches sur 
1 orig ine  des espèces ; c’ é ta it  B ouche r de Perthes q u i fo rm u la it  
déjà ses idées ré vo lu tio n n a ire s  ; c’ é ta it  C laude B e rn a rd  q u i 
ré a lisa it dès 1843 ses prem ières découvertes en phys io log ie .

_ Savants e t in v e n te u rs  se h e u rtè re n t souven t à l ’ ind iffé rence  
générale ou à ces m oqueries q u i accue illen t à l ’o rd in a ire  les th é o 
ries con tra ires  a u x  op in ions  reçues. P lus d ’une fo is  les m aîtres 
d® la  science, chargés de g lo ire  e t d ’honneurs, m éprisè ren t les 
nouveautés inconnues au tem ps de le u r jeunesse. D a v y  ra illa  le  
p ro je t d ’é ta b lir  à Londres l ’ écla irage au gaz ; A rago , dans u n  
ra p p o rt à la  C ham bre des députés su r les chem ins de fe r p ro je tés  
Par l ’É ta t,  s o u tin t que les voyageurs  s o rta n t des tu n n e ls  sera ien t 
exposés à des flu x io n s  de p o itr in e  très  graves. Q uand le p ro fes
seur a llem and  O hm  e u t p u b lié  en 1827 l ’ é tude où i l  exposa it 
|a lo i de la  c irc u la t io n  des cou ran ts  é lectriques, ses collègues 
1 accahlèrent d ’ avanies, on  p a rla  de lu i in te rd ire  l ’ enseignem ent. 
N om breux sont aussi les in ve n te u rs  q u i o n t tra în é  une y je  
r^isérable, so it parce  q u ’on ne p re n a it pas leurs chim ères au 
sérieux, so it parce q u ’ ils  ne tro u v a ie n t p o in t les ca p ita u x  néces- 
sjUres p o u r donner v ie  à leurs  idées. P h ilip p e  de G ira rd , gen
tilh o m m e  à l ’existence agitée, to u t  b o u illo n n a n t de conceptions 
ingénieuses, m ais d é p o u rvu  d ’ e sp rit p ra tiq u e , m o u ru t pauvre , 

!en q u ’ on eû t com m encé depuis peu à reconna ître  ses m érites. 
La  m ach ine  à coudre  fu t  in ve n té e  p a r T h im o n n ie r vers 1830, 
^ a is  ce m odeste o u v r ie r ta i l le u r  ne p a rv in t  ja m a is  à en t ire r  
P a rti. Le  co n tre m a ître  alsacien Josué L Ie ilm an, a y a n t c o n s tru it 
e m é tie r à b rode r, ne p u t le fa ire  accepter en F rance e t d u t le  

Y(m dre à des Suisses. Dans les pays anglo-saxons les in ve n te u rs  
0 lït eu p lus souven t la  chance de re n co n tre r des cap ita lis tes  
entrep renan ts , q u i ne c ra ig n a ie n t pas de risq u e r de l ’a rg e n t p o u r
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essayer une nouve lle  m ach ine  ; ce fu t  une des causes de l ’avance 
te chn ique  prise p a r la  G rande-B re tagne  e t les É ta ts -U n is . Cepen
d a n t là  aussi les échecs fu re n t n o m b re ux , e t la  ro u tin e  pa ra lysa  
p lus d ’u n  hom m e de va leu r.

I I I .  — LES GRANDES A P P L IC A T IO N S  T E C H N IQ U E S \

P a rm i les p rinc ipa les  a p p lica tio n s  techn iques découvertes 
après 1815 on p e u t s igna ler d ’aho rd  une in v e n tio n  séduisante 
q u i d e v in t a u ss itô t p o p u la ire , sans que le  p u b lic  soupçonnât 
le p ro f it  q u ’on en p o u rra it  t ire r .  Le  prob lèm e de la p h o to 
g raph ie  se tro u v a  réso lu  p a r N icéphore  N iepce en 1823 ; D aguerre  
q u i a v a it de son côté im ag iné  le  « d io ram a », s’associa b ie n tô t 
avec lu i,  e t l ’œ uvre a ins i achevée en com m un fu t  connue de 
to u s  lo rsq u ’A rago  e u t fa i t  à l ’A cadém ie  des Sciences la  descrip 
t io n  du  « daguerréo type  » (1839). Beaucoup p lus u tile s  appa- 
p a ru re n t les in ve n tio n s  q u i tra n s fo rm a ie n t l ’éclairage p u b lic  
ou p riv é . Les tra v a u x  des ch im istes .sur les corps gras, en p a r
t ic u lie r  ceux que C hevreu l p o u rs u iv it  avec sa m éthode  r ig o u 
reuse, p e rm ire n t à la  bougie  de rem p lace r la  tr is te  chandelle  de 
su if, conservée que lque  tem ps encore dans les campagnes. 
Dans les v ille s  l ’a d o p tio n  de l ’ éclairage au gaz fu t  une v é r ita b le  
ré v o lu tio n . O n a v a it f a i t  à Londres quelques essais m a lh e u 
re u x , q u i e xc itè re n t la  ve rve  ra illeuse  de W a lte r  S co tt ; pu is  
l ’A lle m a n d  W in so r, personnage re m u a n t q u i jo ig n a it  a u x  dons 
de l ’ in v e n te u r le sens de la  réclam e, o b t in t  en 1814 l ’a u to r is a 
t io n  d ’o rgan iser l ’ éclairage p u b lic  dans la  paroisse de W e s t
m in s te r. Le  succès fu t  te l que la  g rande m é tro p o le  anglaise 
to u t  en tiè re  s’empressa d ’a d o p te r le  nouveau  systèm e. Les 
cap ita les d u  c o n tin e n t, que lque tem ps effrayées p a r les dangers 
d ’incend ie  ou d ’ exp los ion, l ’ im itè re n t q uand  m êm e, B e r lin  
en 1828, P a ris  en 1829, V ienne  en 1833. L e u r exem ple fu t  s u iv i

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre l ’ouvrage capital de Clapham, cité p. 265, 
voir Jackman The development of transportation in  modem England (Cambridge, 
1916, 2 vol. in-8°) : cette étude, qui va jusqu’en 1830, montre l ’importance des routes, 
avant les chemins de fer. Les livres de L.-J. Gras sur la région de Saint-Étienne dépassent 
l ’importance d ’études locales, surtout son Histoire économique générale des mines de la 
Loire (Saint-Étienne, 1922, 2 vol. in-8°), son Histoire des premiers chemins de fer 
français (Saint-Étienne, 1924, in-8°), et son̂  etude sur Les roules du Forez (Saint- 
Étienne, 1925, in-8°). Quoique tra itant de l ’époque napoléonienne, on peut utiliser 
pour la période postérieure Marcel Blanchard, Bibliographie critique de l ’histoire des 
routes des Alpes occidentales (Paris, 1920, in-8°). Voir aussi Alfred Picard, Les chemins 
de fer (Paris, 1918, in-8°) ; Léon Guillet, Cent ans de vie de l ’École centrale des arts et 
manufactures (Paris, 1929, in-8°).
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assez ra p id e m e n t p a r to u te s  les v ille s  de que lque im p o rta n ce .
Cette in d u s tr ie  du  gaz d ’écla irage d e v a it a v o ir  sur la  science 
ch im ique  une in fluence  b ien fa isan te , ca r elle fo u rn it  dans ses 
résidus goud ronneux q u a n tité  de corps nouveaux, q u i d e v in re n t 
1 o b je t d ’ études précises, inaugurées p a r 1 A lle m a n d  K éku lé . 
E n fin  l ’écla irage des côtes, resté jusque -là  dangereusem ent 
insu ffisan t, f u t  re n d u  possib le p a r l ’ in v e n tio n  des phares. 
Ce fu t  l ’œ uvre de F resnel, aussi re m arquab le  com m e construc
te u r que com m e th é o ric ie n . I l  créa les le n tille s  assuran t une 
lum ière  assez pu issante  p o u r g u id e r les va isseaux à tra v e rs  la 
n u it  ou la  b rum e.

L ’a g ricu ltu re  a v a it  dé jà  fa i t  des progrès p e n d a n t la  période 
napoléonienne, grâce à deux nouveautés, la  m u lt ip lic a t io n  des 
Urérinos e t l ’in tro d u c t io n  de la  b e tte ra ve  à sucre. A près 1815 la  
ch im ie e t la  m écan ique tra v a il lè re n t égalem ent à la  rénover. 
La  ch im ie  d é m on tra  la  nécessité de s u b s titu e r à la  c u ltu re  
ern p irique  l ’e x p lo ita t io n  ra tio n n e lle , de rendre  à la  te rre  en 
Principes fe r t ilis a n ts  l ’ é q u iva le n t de ce que les moissons 
h ji o n t enlevé, d ’ a m é lio re r les te rra in s  m édiocres en le u r fo u r 
n issant les substances u tile s  q u i le u r m a n quen t. E lle  tro u v a  
i e m oyen  d ’u t i l is e r  com m e engrais non  p lus seulem ent le fu m ie r 
du b é ta il, m ais les v idanges, les boues, les eaux d ’ égout ; p lus 
fa rd  on d e v a it y  a jo u te r les engrais m in é ra u x . L a vo is ie r, pu is 
L a v y  a va ie n t é ta b li les p rinc ipes  de la  ch im ie  ag rico le ; le  l iv re  
dc L ie b ig  (1840), les exposés de J .-B . D um as p ré pa rè ren t les 
grands p ro p r ié ta ire s  foncie rs à com prendre  la  be lle  œ uvre 
Accomplie p a r B ou ss in g a u lt à la  s ta tio n  ag ronom ique  de Pechel- 
h ronn . L ’ a g r ic u ltu re  en m êm e tem ps re ç u t des m achines n o u 
i l l e s ,  fabriquées p a r les in ve n te u rs  angla is e t am érica ins. 
Les c u ltiv a te u rs  angla is en a va ie n t besoin depuis que le deve- 
loPpem ent des usines re n d a it la  m a in -d ’ œ uvre paysanne de 
pins en p lus ra re , e t p a r conséquent, de p lus en p lus chère ; 
jes É ta ts -U n is  s o u ffra ie n t p lus encore du  m anque de bras, q u i 
*Çs em pêcha it de m e ttre  en va le u r les déserts im m enses e t 
féconds enlevés p a r la  p o p u la t io n  b lanche a u x  Ind iens . Les 
deux pays tro u v è re n t d ’ab o rd  les batteuses m écaniques, 
Puis m u lt ip liè re n t les essais q u i a b o u tire n t à la  moissonneuse 
de Mac C o rm ick  ; son b re ve t, da té  de 1824, lu i  amena peu 
d acheteurs, m ais au b o u t d ’une d iza ine  d années^ le succès 
de 1 in v e n tio n  é ta it  ce rta in , e t les A m érica ins  possédaient 1 o u t i l  
nécessaire p o u r le  dé fr ich e m en t de l ’ ouest.

Le  c o n tin e n t européen s’ in té ressa it m o ins a u x  nouvelles
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m achines : dans la  p lu p a r t  des régions les a rtisans de v illages 
conserva ien t le  m onopo le  des in s tru m e n ts  a ra to ires  et les fa b r i
q u a ie n t d ’après les modèles tra d it io n n e ls . Les pays com m e la 
F rance, où le  t r a v a il  acharné des p e tits  p ro p rié ta ire s  e t l ’ abon 
dance de la  m a in -d ’ œ uvre paysanne re n d a ie n t le m ach in ism e  
supe rflu , ig n o rè re n t presque com p lè tem en t l ’ o u tilla g e  n o u 
veau. U n  grand  agronom e com m e M a th ie u  de D om basle , 
après a v o ir  donné à la  L o rra in e  dans sa fe rm e de R o v ille  u n  
m a g n ifiq u e  exem ple de c u ltu re  ra tio n n e lle , f in i t  in co m p ris  et 
ru in é . M ais p a r to u t se re n co n trè re n t des p ro p rié ta ire s  in te l l i 
gents que l ’a m o u r de la  richesse e t le  g oû t de l ’ a c tio n  in c ita ie n t 
à essayer les m éthodes agricoles recom m andées p a r la  science. 
Tels fu re n t deux jeunes gen tilhom m es cam pagnards d ’éduca
t io n  b ien  d iffé ren te , m ais destinés à une égale cé léb rité  ; l ’un  
d ’ eux, B ism a rck , a p p liq u a it  dans sa te rre  de K n ie p h o f les leçons 
des T hae r e t des T h u n e n  ; l ’au tre , C avour, in s t r u i t  de ses 
propres ye u x  p a r l ’exem ple de l ’A n g le te rre , tra n s fo rm a  sa p ro 
p r ié té  de L e r i en se se rva n t de bonnes m achines e t d ’engrais, 
en m u lt ip l ia n t  le b é ta il e t en c u lt iv a n t  la  be tte ra ve . L a  m éca
n ique  e t la  ch im ie  agrico les a lla ie n t c o n tr ib u e r, au m êm e t i t r e  
que les n o uveaux  m oyens de tra n s p o rt, à fa ire  d isp a ra ître  ces 
fam ines q u i é ta ie n t demeurées p e n d a n t ta n t  de siècles une 
pause d ’e ffro i perm anent©  p o u r le  m onde c iv ilisé .
\ Le  progrès le p lus considérab le  à s igna le r en tre  1815 e t 1848, 
c’ est la  tra n s fo rm a tio n  des m oyens de tra n s p o rt, O n crée des 
chem ins e t des véh icu les d ’u n  ty p e  in é d it  ; c’est la  va p e u r 
q u i fo u rn it  l ’ agent p r in c ip a l de ce changem ent. C ependant 
l ’e m p lo i de la  va p e u r e t des chem ins de fe r fu t  précédé p a r 
l ’a m é lio ra tio n  des rou tes. Celles-ci a va ie n t reçu  au tem ps 
de N apo léon  d ivers pe rfec tionnem en ts , quand  les ingénieurs 
frança is  c o n s tru is ire n t les grandes chaussées a lp ines. M ais les 
progrès décisifs s’ a cco m p lire n t en G rande-B re tagne , grâce à 
l ’ ingén ios ité  de deux  Écossais, T e lfo rd  e t M ac-A dam  ; ce lu i-c i 
donna son n om  au « m acadam isage », e t ce te rm e  sym bo lisa  
l ’e sp rit d ’in n o v a t io n  e t de progrès. Us v o u lu re n t des fo n d a tio n s  
assises su r u n  te r ra in  fe rm e  e t b ien  d ra iné , pu is  une su p e rs tru c 
tu re  fo rm ée dê m a té r ia u x  b ien  choisis. P endan t une généra tion  
la  G rande-B re tagne  co n n u t, a v a n t les chem ins de fe r, les m alles- 
postes rap ides à chevaux  co u ra n t sur ces belles rou tes. Celles- 
c i a p p a ru re n t b ie n tô t su r le. c o n tin e n t ; là  aussi les com pagnies 
de messageries m u lt ip liè re n t les « diligences » q u i lu t ta ie n t  de 
vitesse. Les 728 k ilo m è tre s  de P aris  à Tou louse dem anda ien t en
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1832 aux messageries o rd ina ires  110 heures, à la  m alle -poste  
70 heures ; en 1848 les prem ières ne m e tta ie n t p lus que 80 heures, 
la seconde 54. Les au tres pays européens, q u i a va ie n t un  réseau 
ro u tie r  in fé r ie u r  à ce lu i de l ’A ng le te rre  ou de la  F rance , le 
déve loppèrent à le u r to u r  en e m p lo ya n t la  te ch n iq u e  nouve lle . 
C’é ta it nécessaire, c a r ia  poste p re n a it u n  essor ju sq u e -là in co n n u . 
Longtem ps elle a v a it  été gênée p a r le  p r ix  exagéré des tra n s p o r ts , 
comme ce p r ix  é ta it  p ro p o rtio n n e l aux  d istances parcourues, la 
correspondance e n tre  personnes très  éloignées d e m e u ra it tro p  
coûteuse p o u r le  p lus  g rand  nom bre . E n  1840 l ’A n g le te rre  adop ta  
la ré fo rm e proposée p a r R o w la n d  H il l ,  q u i su b s titu a it*  à ces 
M u ltip le s  ta r ifs  la  ta x e  u n ique  d ’u n  p e n n y ; une le ttre  de Londres 
pou r E d im b o u rg  coû ta  désorm ais deux sous au lie u  de v in g t-  
h u it .  Si la  ré fo rm e  p e n d a n t p lus ieurs  années fu t  onéreuse p o u r 
le budge t de l ’É ta t ,  e lle p ro vo q u a  dès le d é b u t u n  accro issem ent 
p ro d ig ie u x  du  nom bre  des le ttre s .

P our le  tra n s p o r t des m archandises lourdes, q u i p e u ve n t 
c ircu le r le n te m e n t, la  ro u te  le céda it à la  vo ie  flu v ia le , beau
coup m oins onéreuse ; encore fa l la i t - i l  jo in d re  les fleuves pa r 
des canaux. Les É ta ts -U n is , dès le lendem a in  de l ’indépen 
dance, a va ie n t com pris  la  nécessité des tra v a u x  de ce genre, 
et le canal de l ’ É rié , p rem iè re  grande en trep rise  de leurs ingé 
nieurs, m it  les n o u veaux  te r r ito ire s  de l ’ ouest en co m m u n i
ca tion  avec les v ie ille s  colonies de l ’A tla n tiq u e . L a  Grande* 
B retagne a v a n t 1815 a v a it dé jà  u n i p a r de n o m b re ux  canaux 
ses fleuves très courts , m ais p réc ieux  parce que le î lo t  de la  
marée les rem on te  fo r t  lo in  à l ’ in té r ie u r. Le  gouve rnem en t f ra n 
çais de la  R e s ta u ra tio n , quo ique  hos tile  a u x  dépenses de t r a 
va u x  pub lics , n ’hésita  pas à donner des sommes im p o rta n te s  
pou r d ive rs  canaux q u i f  u re n t achevés sous L o u is -P h ilip p e . U n  
A llem agne les voies na tu re lles  ne m a n q u a ie n t p o in t, m ais la  
n a v ig a tio n  en é ta it  en travée p a r les péages m u ltip le s  des E ta ts  
rive ra ins  e t les p riv ilèges  surannés des co rpo ra tions  de ba te - 
l ’ érs. Gomme le congrès de V ienne  a v a it  p re s c r it 1 a m e lio ra tio n  
du  rég im e com m erc ia l du  R h in , les pays intéresses p a rv in re n t 
au b o u t de quelques années à leve r la  p lu p a r t de ces obstacles. 
Sur l ’ E lbe  aussi des règ lem ents com pliqués d a ta n t du  m oyen 
%e fu re n t m od ifiés  pa r ht lo i prussienne de 1818, et les nve- 
m ins  s ignèrent l ’ acte de 1832 q u i é ta b lissa it en p rin c ip e  la  
uberté  de tra n s it .  . , ,  . , ^

La  n a v ig a tio n  flu v ia le  se développa cons idérab lem en t grâce 
au bateau à vapeu r. C’est sur u n  fleuve , M lu d s o n , que 1 A rné-
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r ic a in  F u lto n  a v a it  fa i t  les expériences décisives q u i désar
m è re n t les sceptiques. Le  ba teau à p ro p u ls io n  m écanique 
a p p a ru t b ie n tô t sur les fleuves et les canaux d ’ E u rope , su p p ri
m a n t peu à peu le halage accom p li p a r l ’e ffo rt des chevaux ou 
des homm es ; de grands vapeurs s illo n n è re n t le  R h in  e t les lacs 
suisses. Long tem ps on p u t  c ro ire  que la  découverte  de F u lto n  
s e rv ira it s u r to u t à la  n a v ig a tio n  d ’eau douce, que les É ta ts - 
U n is  p o rtè re n t au p lus h a u t p o in t de p e rfe c tio n . C’ est ce que 
p u t  cons ta te r, p e n d a n t son voyage  de 1835, l ’économ iste  f r a n 
çais M ich e l C heva lie r.

Ce fu re n t les A m érica ins  aussi q u i vers 1815 am é lio rè ren t 
de diverses façons la  n a v ig a tio n  m a r it im e  à vo iles  ; les ba te a u x  
fu re n t allongés, ce q u i les re n d it  p lus rap ides, pu is les co n s tru c 
teu rs  augm en tè ren t le  tonnage  e t s u b s titu è re n t au bois le fe r, 
ensu ite  l ’acier. Des services mensuels fu re n t é tab lis  en tre  
N e w -Y o rk  e t L iv e rp o o l, e n tre  N e w -Y o rk  e t le H a v re . L a  n a v i
g a tio n  à va p e u r f i t  son a p p a r it io n  sur l ’Océan : le Savannah  
en 1819 a cco m p lit la  traversée d ’ E u rope  en A m érique . M ais 
ce voyage d iff ic ile  e t coû teux , achevé à g ra n d ’peine, dem eura 
u n  de ces e xp lo its  q u ’on  adm ire  sans les im ite r . Le  m o te u r 
à va p e u r a v a it  besoin d ’ être  com p lé té  p a r une a u tre  in v e n tio n , 
celle de l ’hé lice, q u i rem p laça  les roues du  n a v ire  ; dé jà  réa
lisée -techn iquem en t p a r Sauvage à B ou logne -su r-M er en 1832, 
l ’hélice a lla it  quelques années p lus ta rd  e n tre r dans la  p ra tiq u e , 
lo rsque S m ith , u n  fe rm ie r anglais, pu is E ricsson, l ’ in fa tig a b le  
in v e n te u r suédois q u i p ro m e n a it ses n o m b re u x  p ro je ts  de L o n 
dres à N e w -Y o rk , e u re n t co n va incu  le  p u b lic  b r ita n n iq u e  
des avantages du  nouveau  procédé (1837). C e lu i-c i a l la i t  p e r
m e ttre  de fra n c h ir  l ’ Océan : dès 1838 le S ir iu s  e t le Great- 
W estern  f ire n t en d ix -se p t jo u rs  le  voyage d ’A n g le te rre  à N ew - 
Y o rk . I l  fa l la it  m a in te n a n t un  hom m e d ’ac tion  q u i sû t tro u v e r 
l ’a rgen t e t re c ru te r le  personne l nécessaire p o u r assurer la  
v ie  de l ’en treprise  : ce fu t  l ’ Écossais C unard , q u i é ta b lit  u n  ser
v ice  ré g u lie r fa i t  p a r q u a tre  ba te a u x , co n s tru its  avec soin 
à G lasgow e t m ontés p a r des équipages de cho ix . L ’ a rrivée  
du  B r ita n n ia  en 1840 à B oston , après un  voyage de qua to rze  
jo u rs , consacra le tr io m p h e  d é f in it i f  du  ba teau à va p e u r sur 
l ’Océan.

L ’a u tre  grande conquête de la  vapeur, la  lo co m o tive , a 
été précédée d ’u n  siècle p a r le ra i l  ; l ’u n  com m e l ’au tre , com m e 
la  m ach ine  à va p e u r e lle-m êm e, fu re n t inven tés  p o u r les 
besoins de l ’e x p lo ita t io n  économ ique de la  h o u ille . L a  G rande-
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Bretagne a v a it  com pris  depuis long tem ps l ’avantage que lu i  
p ro cu ra it sa richesse en com bus tib le  m in é ra l ; ses m aîtres de 
forges re m p la ça ie n t la  fo n te  au bois p a r la  fo n te  au coke. E n  
1806 i l  n ’e x is ta it p lus en A ng le te rre  que deux  hauts fo u rn e a u x  
uu bois con tre  227 au coke, alors q u ’en F rance une enquête de 
1840 révé lera q u ’i l  n ’y  a v a it  encore à ce tte  da te  que 41 hauts 
fou rneaux au coke sur 402. Dès le  d é b u t du  x v m e siècle, au 
N o rth u m b e rla n d  e t dans le  D u rh a m , on  c h a rr ia it  le  charbon  
Uu m oyen de ra ils  sa illan ts , so lidem ent é tab lis  sur les rou tes 
et p o u v a n t sup p o rte r de lourdes v o itu re s  tram ées p a r des 
chevaux. U ne fo is  que la  m ach ine  à va p e u r fu t  devenue d ’u n  
Usage co u ran t, p lus ieurs in ve n te u rs  essayèrent de l ’a d a p te r à 
un  véh icu le  c irc u la n t sans ra ils  sur les routes ; m ais c ’é ta it  là  
un  prob lèm e encore tro p  d iff ic ile  p o u r q u ’on  sû t le  résoudre, 
^ ’autres v o u lu re n t d u  m oins fa ire  une v o itu re  à va p e u r q u i 
c irc u le ra it sur des ra ils  ; m ais la  p lu p a r t des techn ic iens c ro ya ie n t 
lu e  des roues lisses to u rn a n t sur des ra ils  lisses fe ra ie n t p a tin e r 
iu  v o itu re  sans q u ’elle avançâ t. D ive rs  in ve n te u rs  s’ acha rnè ren t 
donc à im a g in e r des systèmes com pliqués de ra ils  à c ré m a il
lère.

A lo rs  p a ru t S tephenson. Ce fils  d ’o u v rie r, d ’ abo rd  chau ffeur, 
puis conduc teu r de m achines dans p lus ieurs hou illè res, a c q u it 
lu  ré p u ta tio n  d ’u n  bon  m écanic ien. T o u t en co m p lé ta n t seul 
s°n  in s tru c t io n  générale, i l  t r o u v a it  le  tem ps d ’ é tu d ie r à lo is ir  
les ressources encore inem ployées de la  pom pe à feu. Les tro is  
Premières locom otives  cons tru ites  p a r lu i  en 1815, 1816 e t 
1817 p o u r les hou illè res de K il l in g w o r th  p o rta ie n t la  tra ce  
de ses tâ to n n e m e n ts  e t de ses progrès. P le in  de confiance en 
lu i -même et dans son in v e n tio n , p réc isan t avec l ’assurance 
d ’un  p rophè te  l ’a ve n ir p ro d ig ie u x  de la  nouve lle  m ach ine , i l  
é to u ffa it dans le cercle é tro it  où le so rt 1 a v a it  confiné . U n  
P rem ier succès no tab le  fu t  l ’a d o p tio n  de sa lo co m o tive  en 1825 
Pour le chem in  de fe r de S to ck to n  à D a rlin g to n . M ais l'o c c a 
sion décisive se présenta quand  i l  s’ a g it d u n ir  p a r une vo ie  
ferrée deux grandes cités, L iv e rp o o l e t M anchester. L a  société 
chargée de cons tru ire  ce tte  ligne  fa is a it une enquête sur le 
roe illeu r m ode de tra c t io n  ; les experts  consultés proposèren t 
d in s ta lle r en tre  les deux v ille s  v in g t  e t une m achines fixes 
rfu i su p p o rte ra ie n t une tra c t io n  p a r câbles. Les d irecteurs  
de la  société, gens d ’affa ires avisés, se m o n trè re n t p lus pers
picaces que les techn ic iens e t p ré fé rè ren t la  lo co m o tive . 
Quelle lo co m o tive  ch o is ira it-o n  ? Le  concours de 1829 m it
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en présence q u a tre  m achines su r lesquelles deux é ta ie n t sé
rieusem ent étudiées : celle d ’ E ricsson re p résen ta it l ’im p ro 
v is a tio n  rem arquab le  d ’u n  in v e n te u r occupé jusque  là  p a r 
d ’autres besognes ; celle de Stephenson, la  Fusée, é ta it  l ’œ uvre 
accom plie  d ’u n  g rand  co n s tru c te u r q u i s’a p p liq u a it depuis 
douze ans à pe rfe c tio n n e r chaque rouage de sa lo co m o tive . 
11 y  a v a it in tro d u it ,  p a r exem ple, une im p o rta n te  nouveau té , 
la  chaud ière  tu b u la ire , dé jà  em ployée avec succès p a r M arc 
Seguin sur la  ligne  de S a in t-É tie n n e  à la  L o ire . L ’in a u g u 
ra t io n  du  chem in  de fe r de L iv e rp o o l à M anchester, le 15 sep
te m b re  1830, consacra le tr io m p h e  de Stephenson. L ’acc iden t 
q u i, p e n d a n t la  cérém onie, coû ta  la  v ie  à H usk isson  v a lu t  à 
l ’in v e n te u r une réclam e in v o lo n ta ire , car le m onde a p p r it  avec 
quelle  ra p id ité  la  nouve lle  m ach ine  a v a it  c o n d u it le blessé ju s 
q u ’à l ’h ô p ita l le  p lus vo is in . La  lo co m o tive  a lla it  recevo ir à 
b re f dé la i de n o m b re ux  pe rfec tionnem en ts , to u t  en re s ta n t 
conform e au ty p e  créé p a r S tephenson.

C ette belle  in v e n tio n , à la  d ifférence de beaucoup d ’autres, 
suscita u n  enthousiasm e général e t im m é d ia t. Les résistances 
des ac tionna ires de com pagnies de canaux, des p ro p rié ta ire s  
fonciers, des m aîtres  de poste fu re n t emportées p a r la  fièv re  
q u i s’em para du  p u b lic  b r ita n n iq u e . Les É ta ts -U n is  seuls 
r iv a lis è re n t de ra p id ité  avec lu i. U n n o ta b le  in v e n te u r, de 
bonne fa m ille , ancien co lonel dans la  guerre de l ’ Indépendance, 
Jo h n  Stevens, é tu d ia it  depuis long tem ps les mêmes questions 
que S tephenson e t a ch e va it en 1826 la  p rem iè re  lo co m o tive  
q u i a it  ro u lé  sur des ra ils  am érica ins. B ie n tô t des compagnies 
se fo rm è re n t p o u r en trep rend re  la  c o n s tru c tio n  de lignes 
nouvelles. Stephenson a v a it  eu la  chance d ’a r r iv e r  à l ’heure 
opp o rtu n e . U n  groupe d ’hom m es ac tifs  et in te llig e n ts  é ta it 
p rê t à fa ire  les études économ iques ou techn iques in d isp e n 
sables p o u r que l ’ in v e n tio n  p û t donner tous  ses effets. Brassey, 
p a r exem ple, u n  en trep reneu r devenu l ’ a m i de Stephenson, 
p a rta g e a it sa fo i dans l ’a ve n ir i l l im ité  des chem ins de fe r ; 
i l  se m it  à é tu d ie r la  n a tu re  d u  sol q u i le u r convena it, 
les courbes e t les ram pes des voies à cons tru ire , le degré de 
résistance des m a té ria u x , le creusem ent des tranchées, la  
co n so lid a tio n  des tu nne ls , a u ta n t de choses nécessaires q u i 
deva ien t assurer p o u r que lque tem ps la  su p é rio rité  de la 
techn ique  anglaise. Les autres pays fo u rn ire n t aussi le u r 
p a r t de c o lla b o ra tio n . A in s i u n  m odeste con d u c te u r fra n 
çais des pon ts  e t chaussées, B ourda loue , chargé des n iv e l-
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len ients à fa ire  p o u r la  c o n s tru c tio n  des prem ières voies 
ferrées, m o n tra  dans ce t r a v a il  une te lle  m a îtr ise  q u ’ on d e va it 
fu i con fie r p lus  ta rd  le n ive lle m e n t généra l de la  F rance.

Toutes ces in v e n tio n s  s’enchaînent. L a  m ach ine  à va p e u r 
e t le r a i l  o n t p réparé  la  lo co m o tive  ; la  lo co m o tive  amène 
^é tab lissem en t ré g u lie r des voies ferrées ; ce t r a v a il  ob lige  les 
constructeurs à p e rfe c tio n n e r l ’ em p lo i du  fe r, à é tu d ie r les 
d iffé ren ts  types  de tê tes e t de boulons, à u t i l is e r  la  fo n te  e t 
b ie n tô t l ’acier. Ces progrès à le u r  to u r  v o n t p e rm e ttre  la  cons
tru c t io n  des grands pon ts  m é ta lliques  d o n t les chem ins de fe r 
ava ient besoin p o u r a lle r d ro it  devant, eux , en nég ligean t 
les obstacles. Le p o n t suspendu de 120 m ètres, je té  sur le d é tro it  
de M enai en tre  le pays de Galles e t A nglesey (1826), révé la  
ces poss ib ilités  nouvelles ; b ie n tô t l ’ E u rope  v i t  s’ é lever en Suisse 
Ie p o n t m é ta lliq u e  de F r ib o u rg  sur la  Sarme (1837). Ce 
fu t  Stephenson q u i, secondé p a r u n  e xé cu ta n t rem arquab le , 
T a irb a irn , je ta  de 1846 à 1850 le g igantesque p o n t B r i-  
ta>inia su r la  ligne  de Chester à H o lyh e a d  : t r a v a il  q u i f i t  
connaître , avec les avantages du  fe r lam iné , la  puissance des 
poutres en caisson.

R outes macadam isées, canaux perfectionnés, paquebo ts  à 
Vapeur, chem ins de fe r à locom otives , to u t  c o n tr ib u a it  au 
même ré s u lta t : la  ra p id ité  de la  c irc u la tio n , le tra n s p o rt 
facile  des personnes et des m archandises. A  ce progrès s’ a jo u ta  
fa ré d u c tio n  considérab le  des p r ix .  Les canaux, sur lesquels 
des groupes de rive ra in s  pe rceva ien t souven t des péages e xo r
b ita n ts , fu re n t obligés d ’abaisser leurs ta r ifs  ; là  où la  m a lle - 
Poste ré c la m a it au vo ya g e u r 17 centim es e t dem i p a r k ilo m è tre , 
ïe chem in de fe r p u t  se co n te n te r de ta r ifs  ré d u its  de p lus de 
m o itié . C’é ta it  donc une tra n s fo rm a tio n  économ ique p ro 
digieuse q u i s’ a nnonça it. M ais 1 am p le u r des changem ents 
q u i a lla ie n t s’a cco m p lir ne p u t être  aperçue a v a n t 1848. I l  
fa l la it  du  tem ps e t de l ’ a rgen t p o u r co n s tru ire  fes voies ferrees 
m algré la  belle  é m u la tio n  de tous les pays après 1840. E n  1830 
i l  n ’y  a v a it que 195 k ilom è tres  de ra i l  (d o n t 91 en A ng le te rre , 
^6 aux É ta ts -U n is  e t 38 en France) ; en 1840 i l  y  en a v a it  déjà 
7-712, e t en 1850 on en p u t  co m p te r 38.592. Les avantages du 
bateau à va p e u r fu re n t m an ifestes beaucoup p lus v i te ;  pm squ i l  
a va it sa vo ie  to u te  tracée, i l  dé te rm ina  au b o u t de quelques 
innées à peine le  com m encem ent des grandes ém ig ra tions  euro 
péennes en A m érique .

Si tous les savants et les techn ic iens com prena ien t en 1848

Les grandes applications techniques
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que la  va p e u r était, en passe de deven ir la  re ine  du  m onde, 
l ’ é le c tric ité  d em eu ra it une force encore tro p  m ystérieuse p o u r 
q u ’on en d e v in â t les m u ltip le s  a p p lica tio n s . Les te n ta tiv e s  
fa ite s  p o u r l ’u t i l is e r  n ’ é ta ie n t encore que des expériences de 
labo ra to ires . Seul le  té lég raphe  é lec trique  c o n q u it dès ce 
m o m e n t d ro it  de c ité . O n u sa it a u p a ra va n t de la  té lég raph ie  
op tique , e t c ’é ta it  la  F rance, le pays de Chappe, q u i a v a it  
le  m ie u x  organisé le réseau de s ta tions  tra n s m e tta n t les 
s ignaux. L ’ expérience d ’Œ rs ted  e t les tra v a u x  d ’A m père  susci
tè re n t nom bre  d ’in ve n te u rs  européens, q u i a rr iv è re n t presque 
s im u lta n é m e n t à des ré su lta ts  p ra tiques  ; m ais la  v ic to ire  d e va it 
res te r à l ’A m é rica in  Morse. In s t ru i t  e t a rtis te , i l  f i t  long tem ps|de  
la  p e in tu re  com m e F u lto n  et, dans ses voyages d ’ E urope , gagna 
l ’a m itié  de T h o rva ld sen  e t d ’A le xa n d re  de H u m b o ld t, celle 
d ’A rago  e t de D ag u e rre ; le dém on des in ve n tio n s  s’ e m pa ra |de  
lu i  e t, après des années de m isère e t d ’opprobre , i l j fu t ia s s e z  
heu reux  p o u r conva incre  e n fin  les incrédules p a r u n  échange de 
té légram m es en tre  W a sh in g to n  e t B a lt im o re  (1844). L in v e n t io n  
re v in t  p lus ta rd  du  N ouveau  M onde à l ’A nc ien .

Les in ve n tio n s  se ré p a n d ire n t d ’a u ta n t p lus v ite  que, l ’une 
après l ’au tre , les cap ita les se p iq u a ie n t m a in te n a n t d ’a t t ir e r  
le p u b lic  à des expos itions in d u s trie lle s , où les v is ite u rs  étrangers 
p o u v a ie n t regarder les appare ils  récents, e t fa ire  d ’u tile s  com 
paraisons. L ’A ng le te rre  en o rg a n isa it depuis long tem ps ; Paris 
en eu t en 1819, en 1823, en 1827, pu is de p lus  im p o rta n te s  en 
1834, 1839 e t 1844. C ette  m êm e année 1844, la  prem ière  expo
s itio n  in d u s tr ie lle  du  Z o llve re in  fu t  u n  g rand  événem ent p o u r 
l ’A llem agne. Ceux q u i déco u vra ie n t des procédés nouveaux  t r o u 
v è re n t une ga ran tie  dans les lo is sur les b revets d ’in v e n tio n . 
Ic i  encore l ’A n g le te rre  a v a it  donné l ’ exem ple depuis long tem ps ; 
la  F rance , après en a v o ir  adopté  le  p rin c ip e  dès 1790, le  précisa 
p a r la  lo i  de 1844, précieuse p o u r les in ve n te u rs , m ais m oins 
com p lè te  que la  lé g is la tio n  am érica ine . Celle-ci, fo rm u lée  dans les 
lo is  de 1836 e t de 1842, in s t itu a  l ’ exam en p réa lab le , assuran t 
a ins i aux- découvertes im p o rta n te s  la  ga ra n tie  du  P a te n t O ffice. 
Dans p lus ieurs  pays co n tin e n ta u x  l ’É ta t  s’e ffo rça it d ’encou
rage r les techn ic iens, m ais en s’a t t r ib u a n t u n  pa tronage souven t 
oppressif. L ’u n  d ’eux, K œ n ig , l ’ in v e n te u r de la  presse à va peu r, 
se tro u v a  en m esure de com parer la  tu te lle  a ins i exercée en 
A llem agne  e t ‘  en I ta lie  avec la  lib e rté  accordée p a r les lo is  an 
glaises ; sa conc lus ion  fu t  que « le  co n tin e n t d o it  apprend re  de 
l ’A ng le te rre  le m e ille u r m oyen  d ’encourager les a rts  mécaniques».
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IV . — LES A P P L IC A T IO N S  M É D IC A LE S 1.

C’étaient la mécanique, la physique et la  chim ie q u i accom
plissaient ensemble une immense révo lu tio n  industrie lle . Les 
sciences naturelles donnèrent des résultats beaucoup plus 
modestes parce qu ’elles é ta ient moins avancées ; encore puis 
lents fu re n t les progrès en médecine e t en chirurg ie. U n  n a tu 
raliste rem arquable par la  sûreté de ses expériences, Magendie, 
pu t a ffirm er que la médecine é ta it une « science entièrement 
à fa ire  ». Cependant là  aussi le progrès, quoique len t, fu t  réel. 
La belle découverte de Jenner, l ’inocu la tion , ne rencon tra it 
presque plus d ’incrédules. Magendie lui-meme, en fa isant de 
la physiologie une science expérimentale, assurait à la  méde
cine, jusque-là purem ent descriptive, la possib ilité  de devenir 
explicative. La pra tique médicale f i t  aussi un grand pas en 
avant quand Laënnec eut in tro d u it l ’usage de 1 auscultation 
(1816-1819). Le m alheur é ta it que plusieurs m aîtres de la 
médecine préféra ient les idées préconçues, les systèmes am bi
tieux, à l ’observation modeste et précise des fa its. E n  France, 
Par exemple, le corps m édical sembla quelque temps près d ac
cepter sans résistance les doctrines de Broussais. Professeur 
à l ’École de médecine m ilita ire  du Val-de-Grâce, sûr de lu i, 
tranchant, d ’une extrêm e violence dans la  polém ique, Broussais 
Prétendait ru ine r toutes les théories anciennes, expliquer 
toutes les maladies par « l ’ ir r ita t io n  », les ramener toutes à 
ia gastro-entérite. « La nature, d isa it-il, n  a aucun pouvo ir 
de guérison nature lle  »; donc i l  fa lla it  y  suppléer par la 
diète, les sangsues, les saignées ; pour com battre 1 ir r ita t io n  
des plaies i l  fa lla it  user des cataplasmes. Ces theories un ila 
térales fin ire n t par soulever des contrad ictions ; un médecin 
notoire, A ndra l, é ta b lit qu ’elles é ta ient simplistes a 1 excès 
et  ne suffisaient pas à to u t expliquer.

La  ch iru rg ie  a v a it  progressé p e n d a n t les guerres napo léo
niennes, q u i ne lu i o ffra ie n t que tro p  de su je ts d experience ; 
to u te fo is  e lle  négligea long tem ps, même sous des m aîtres te ls  que 
L u p u y tre n , Cooper e t Langenbeck, le  p rob lèm e fo n d a m e n ta l,

. 1 .  O u V R A G
m-8°

C O N S U L T E R .
,. Meunier, Histoire de la médecine (Paris, 1910, 

A . i • i.,„ ,/«»• MpAizitl i.m Ueberblick lena._ ^ _ _ mer, n iôm/i  . . rr t »»• j /t >
‘n'8° ; nouv. éd.,1924) ; T. Meyer-Steineg, Geschichte de r Medizin im Ueberblick (Iena, 
1921, in-8o) ; W . Libby, The history of medicine in  Us salient pâtures Londres, 1923, 

; Charles Singer, A  short history of medicine (Londres 1928, in 8 ) , Lecène, 
Révolution de la chirurgie (Paris, 1923, in-12) i Daremberg, Les grands médecins du 

siècle (Paris, 1907, in-8°).
-  " l ' u n

XlX*
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ce lu i de l ’ in fe c tio n  q u i accom pagne l ’ o pé ra tion . T and is  que la 
science p a th o lo g iq u e  des ch iru rg iens  se p e rfe c tio n n a it, le u r p ra 
t iq u e  de m e u ra it a rrié rée , causant une m o r ta lité  fo rm id a b le . Le  
m a l fu t  aggravé p a r l ’ in flu e nce  de Broussais : on  m u lt ip l ia i t ,  
p o u r co m b a ttre  l ’ i r r i ta t io n ,  des pansem ents dangereux. Q ue l
ques observa teurs, en che rchan t le  rem ède, c o m p r ire n t les 
changem ents nécessaires. D e u x  d ’ en tre  eux co n s ta tè re n t que 
l ’ in fe c tio n  puerpéra le  é ta it  un  m a l con ta g ie u x  inocu lé  du  
dehors; ta n d is  q u ’O liv e r W e n d e ll H o lm es exposa it ce tte  idée à 
B o s to n  (1847), Semmelweiss l ’a p p liq u a it  à V ienne  e t o b lig e a it 
ses in te rnes  à se la v e r  les m ains à l ’ eau de J a v e l p o u r ne pas 
co n ta m in e r les m alades. Ils  p ré p a rè re n t a ins i une ré v o lu tio n  
dans la  ch iru rg ie . U ne a u tre  com m ença it à la  mêm e époque 
avec la  découverte  des anesthésiques. U n  d e n tis te  a m érica in , 
M o rto n , renseigné p a r le ch im is te  Jackson, em p loya  l ’é the r e t 
décida u n  de ses co m pa trio tes , le c h iru rg ie n  C o llins  W arrens , à 
en user p o u r les grandes opé ra tions . Le  r iv a l  de l ’é ther, le 
ch lo ro fo rm e , é ta it  fa b r iq u é  à l ’ é ta t p u r  depuis quelques années 
p a r des ch im istes, S oube iran  en F rance  e t L ie b ig  en A lle m a g n e ; 
S im pson à É d im b o u rg  fu t  le p re m ie r (1847) à l ’em p loye r dans 
les opéra tions ch iru rg ica les .

A  côté des m aîtres  e t des chefs d ’ école, on ne d o it  pas o u b lie r 
les services ém inen ts  rendus un  peu p a r to u t p a r ce rta ins 
p ra tic ie n s  de cam pagne à l ’e sp rit obse rva teu r. Ce fu re n t 
eux, en F rance, q u i opposèrent les p rem iers quelques fa its  
p récis a u x  tra n ch a n te s  a ffirm a tio n s  de Broussais. O n  p e u t 
m êm e c ite r  p a rm i eux u n  hom m e de génie : B re tonneau , en 
T o u ra in e , su t le  p re m ie r d é te rm in e r les caractères spécifiques 
de la  fiè v re  typ h o ïd e , pu is de la  d ip h té rie , à l ’époque m êm e où un  
chercheur ind é pe n d a n t, pa rtagé  p e n d a n t to u te  sa v ie  en tre  
la  science e t la  p o lit iq u e , R aspa il, com m ença it à e n tre v o ir 
après S pa llanzan i l ’im p o rta n c e  de ces germes doués de v ie  
an im ale , que P asteu r a l la it  nom m er les m icrobes, et d o n t l ’é tude 
m é th o d iq u e  d e va it ré v o lu tio n n e r la  b io log ie  e t la  m édecine.

L a  science et la technique
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LIVRE IV

Le mouvement économique et social 
dans la première moitié du X IX e siècle

C H A P IT R E  P R E M IE R

L A  B O U R G E O IS IE  E T  L E  C A P I T A L I S M E ».

Des études récentes o n t m o n tré  q u ’ i l  est que lque peu exagéré 
de p a rle r, m êm e en A n g le te rre , de « ré v o lu tio n  in d u s tr ie lle  ». 
I l  y  e u t p lu tô t  une é v o lu tio n , q u i a duré  depuis le  d é b u t du  
x v m e  siècle ju s q u ’au  m ilie u  du  x i x e. C’est une tra n s fo rm a tio n  
R la  fo is  très  p ro fonde  e t très  com plexe, p ro d u ite  p a r la  co ïnc i
dence de d ive rs  changem ents économ iques, sc ien tifiques , p o li
tiques, dém ograph iques. L a  c irc u la t io n  des c a p ita u x  est fa c i-

1- O u v r a g e s  d ' e n s e m b l e  a  c o n s u l t e b . — L ouvrage de Clapham cite p. 265 est 
Particulièrement important, car i l  montre la lenteur e t la  complexité de 1 evolution 
économique ; voir du même, The economic development of France and Germany, Ih lö  
1914 (Londres 1921 in-8 °) : Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, t. I l l  .

« S Ä  Ä  * ■  llochkapiialismus (Munich, 1927, m- ; Lujo 
^ rentano Eine Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung Englands, t, 111 Ueiw, 
*927, in-go) ; Corrado Barbagallo, Le origine della grande industna coniempomnea, 
l ÿ S0, t. I (Venise, 1929, in -8 «), qui fin it en 1814. — Sur la France, Henri Sée, vu 

i i i-i ___ 7.. o rpnsrini.re (Paris, 192/, m o l ,  clu mtmet. I (Venise, 1929, in -8 »), qui Unit en lo in . — ;  R" .  — .
‘¿anomique de la France sous la monarchie censitaire (Paris, « 2 ,  B ' 8 ) ,J ?
Esquisse d’une histoire économique et sociale de là Trance Ta™ , 1929 ) d
bonnes bibliographies. -  Sur l ’Allemagne, Sartorius von Waltershausen Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte, 1815-1914 (Iéna, 1920, in -8 ° ; 2 « ed. corrigée, 19.3 . Sur 
w  Etats-Unis, Victor Seiden Clark, Ilis tory of manufactures m ihe United States 
(Washington, 1916-1928, 2 vol. in -8 °). —  Pour l ’agriculture, Gras, / l  I l is to r y  of 
a8t'iculiure in  Eurone and America (New-York, 1925, m~o J* , , 7 • ,,
„  Parm. les £  rTsumés, voir Josef Kulischer,
^  Mittelalters und der Neuzeit, t. I I  (Munich, 1929, in -8 », d»
g lich e n  und neueren Geschichte » dirigé par G. von Bejow et Tr. Munecke) , Georges 
Renard et Dulac, L ’évolution industrielle et agricole depuis cent-cinquante ans (Paris, 
1912, in -8 ») ; Nogaro et Oualid, L ’évolution du commerce, du credit et fas transports 
depuis cent-cinquanle ans (Paris, 1914, in -8 °), ces deux derniers ouvrages dans U fis -  
<°‘ re universelle du travail dirigée par G. Renard ; A. Segre, Slona del commerew (Turin,
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l ité e  p a r le déve loppem ent des banques ; à son to u r  elle fac i- 
l i te  les entreprises de tra v a u x  pu b lics  e t p rivés . L a  c irc u la 
t io n  des p ro d u its  est activée  p a r ces tra v a u x  ; le com m erce 
dispose m a in te n a n t de bonnes rou tes e t com m ence à u tilis e ï 
chem ins de fe r  e t b a te a u x  à va peu r. Les m achines inventées 
au x v m e siècle p a r l ’ A n g le te rre  c o n tin u e n t à se répandre  
a illeu rs , e t l ’ on  se m e t à en créer chaque jo u r  de nouvelles. 
L a  ch im ie  n ’ est pas m oins féconde en in ve n tio n s  que la  m éca
n ique . L ’ accro issem ent de la  p o p u la t io n  fo u rn it  à 1 in d u s tr ie , 
en même tem ps q u ’ une m a in -d ’œ uvre p lus abondan te , des 
c lien ts  p lus  n o m breux . L a  ru in e  du  rég im e c o rp o ra tif brise 
les barriè res q u i e n tra v a ie n t la  p ro d u c tio n . Les v ic to ire s  p o li
tiques  de la  bourgeois ie fa v o r is e n t les progrès du  cap ita lism e , 
te, M ais ces changem ents, q u ’ on ape rço it dans presque tous  
les pays, ne se p ro d u ise n t p o in t p a r to u t à la  mêm e a llu re . 
Dans u n  m êm e É ta t ,  certa ines régions é vo lu en t ra p id e m e n t, 
d ’ autres son t à peine touchées p a r le progrès. L ’a g ric u ltu re  
dem eure la  p rin c ip a le  occupa tion  des peuples ; e t chez tous  
on tro u v e  les diverses form es d ’ e x p lo ita t io n  ru ra le , les d iffé ren ts  
procédés de c u ltu re , depuis les rou tin e s  les p lus archaïques ju s 
q u ’a u x  m éthodes enseignées p a r les grands agronom es anglais, 
p a r  les liv re s  de T hae r ou les exem ples de M a th ie u  de D om - 
basle. R a rem en t la  v ie  économ ique a donné le spectacle d une 
pa re ille  d ive rs ité .

La  bourgeoisie et le capitalisme

I .  —  LE  C RÉDIT E T  LES BAN Q U E S 1.

Les É ta ts  com m e les p a rtic u lie rs  après 1815 e u ren t besoin de 
c a p ita u x  considérables, q u i ne p o u v a ie n t ê tre  fo u rn is  que p a r 
le  c ré d it. Le  gouvernem ent frança is  d u t tro u v e r  les sommes

-1019 2 vol in-8° ; 2e éd., 1923). Ajoutons M. Melvin Knight, Elmer Barnes et Felix 
Flugel, Econom ic h is to ry o f Europe in  modern lim es  (Boston, 1928, m-8°), manuel

les'instruments de travail il faut recommander Judith Blow Williams, A  
guide to the p rin te d  m ateria ls fo r E n g lish  social and economic h is to ry ,1750-1850  (New- 
Ynrlc 2 vol in-8°, public, de 1*Université Columbia), et Eileen Power, 1 he indus-
. • ; l.0i mint inn / l  7 50-1850 )  a select b ib lio g ra ph y  (Londres, in-8°, public, de 1’« Eco- 
ria  ' TTi«tnrv Society ») On consultera utilement aussi dans la série des H is to r ic a l norme Hrstory Socwty »)• ^  les articIes de H. S. Beales, The in d u s tr ia l

dévolution, Tu T x lV  (1929), p. 125-129, et de J L Hammond The movement o f popu-

?“ paragraphe précédent,
• p • Martin H is to ire  économique et financière  (Paris, 1927, in-4°, formante 

t. X £  VH is to ire  de là  na tion  française, dirigée par G. Hanotaux) ; Paul Leroy-Beaulreu,
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Le crédit et les banques

nécessaires p o u r p a ye r l ’ énorm e in d e m n ité  de guerre imposée 
Par le  second t ra ité  de Paris  ; les au tres É ta ts  b e llig é ra n ts , 
q u i depuis la  p a ix  ne receva ien t p lus la  m anne des subsides 
anglais, fu re n t égalem ent obligés d ’e m p ru n te r p o u r l iq u id e r 
les dépenses m ilita ire s  e t rép a re r les dévasta tions des armées. 
Plus ta rd , à l ’ époque des chem ins de fe r, les gouvernem ents 
q u i dés ira ien t les cons tru ire  eux-m êm es f ire n t p lus d ’une^ fois 
appel a u x  cap ita lis tes . Le  c ré d it p u b lic  a v a it  été fondé  en 
G rande-Bretagne p a r l ’honnê te té  scrupuleuse avec laque lle  
1 É ta t ,  s u r to u t depuis le  second P it t ,  s a c q u it ta it  de ses o b li
gations. Les É ta ts -U n is , dès les prem ières années de le u r ex is
tence, a va ie n t adopté  la  mêm e p o lit iq u e  sous l ’ im p u ls io n  de 
H a m ilto n . L a  F rance  a c q u it une pa re ille  renom m ée lo rsque 
Je gouvernem ent de la  R e s ta u ra tio n , représenté p a r le fin a n c ie r 
irrép rochab le  q u ’ é ta it  le ba ron  Lou is , e u t reconnu  les dettes 
eontractées sous l ’ E m p ire . Tous les pays européens consta
tè re n t les avantages p ra tiq u e s  de la p ro b ité  financière . L  A m é- 
rique  aussi re c o u ru t à l ’ e m p ru n t. Les É ta ts  nouveaux  de 
l ’A m érique  la tin e , à peine a ffranch is  de l ’ Espagne, dem an
dèrent à l ’ E u rope  les fonds nécessaires p o u r s’o rgan ise r; m ais 
Ü le u r fa l lu t  b ien  des années a v a n t de com prendre  que le pa ie 
m ent ré g u lie r des in té rê ts  dus a u x  créanciers é ta it  la  c o n d itio n  
nécessaire de la  p rospé rité  p o u r les déb iteurs.

De même que les gouvernem ents, les p a rtic u lie rs  se m ire n t 
à e m prun te r. I l  fa l la i t  beaucoup d ’a rgen t p o u r u t i l is e r  dans 
l ’in d u s tr ie  les découvertes de la  science, p o u r créer les grandes 
m ines e t les grands m agasins, d o te r le  pays de voies navigables 
e t de voies ferrées, p o u r e x p lo ite r les m ines e t am énager les 
Ports. Sociétés in d u s trie lle s  ou com m ercia les, com pagnies de 
transpo rts  te rres tres  ou m a ritim e s  s o llic itè re n t les p rê teurs 
en  p ro m e tta n t des in té rê ts  fixes ou de gros d iv idendes. L e s t  
n insi que les é tab lissem ents de c ré d it p r ire n t une im p o rta n ce  
to u te  nouve lle . Jad is  la  p lu p a r t  des banqu ie rs  a va ie n t ete 
o va n t to u t  des changeurs, q u and  de n o m b re u x  p e tits  E ta ts  
Possédaient chacun sa m onna ie . A près 1815 les choses fu re n t

p ra iiê  théorique et pratique d ’économie po litique , t .  I I I  (P ar is , J . * 9®’ “  D R o s s e r
Essai sur la  fondation  et l ’h is to ire  de la  Banque d 'A nglelerre  (P a ris , 1 9 0 ! in ^8  ) , H w sse r 

deutschen Grossbanken ( Ié n a , 1 90 5 , in -4 °  ; 3= éd., 1910) ; C U e p n w . La , banque 
[S  Belgique, étude historique et économique, t .  I  : Le  m arc fin  „
(B ru xe lle s , 1926, g r . in - 8 “ , d e là  c o lle c t io n  des « T r a v a u x  p u b lie s  p a r  1 I n s t i t u t  S o l- 

” ). l iv r e  t rè s  fo u il lé ,  d o n t  l ’ im p o r ta n c e  dépasse les fro n tiè re s  de la  B e lg iq u e . _ 
S»11 la  B a n q u e  de  F ra n c e , o u tre  les p u b lic a t io n s  o ffic ie lle s  fa ite s  p a r  e lle , v o i r  G a b r ie l 

3-inon, H is to ire  de la  Banque de France  (P a r is ,  1929, in -8 ° ) .
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s im p lifiées , en A llem agne  p a r exem ple, p a r la  d is p a r it io n  d ’une
poussière de menues p rin c ip a u té s  ; p o u r ta n t la  C on fédéra tion  
germ an ique  a v a it  encore sept systèmes m onéta ires d iffé ren ts , 
e t les arrangem ents  nécessaires q u i en ré s u lta ie n t f ire n t de 
F ra n c fo r t la  ca p ita le  financ ière  de l ’E u rope  cen tra le . Cepen
d a n t le  change d e v in t p o u r les banques m oins im p o r ta n t que 
la  p a r t ic ip a tio n  aux  em prun ts .

Le  c ré d it f u t  l ’ in s tru m e n t le  p lus  efficaoe de la  c ré a tio n  des 
richesses. L ’ a rgen t q u i d o rm a it a u p a ra v a n t in u t i le  e t caché 
s e rv it à e x p lo ite r des hou illè res, à m o n te r des fab riq u e s  ; i l  
ra p p o rta  des d iv idendes p a rfo is  si considérables que le ca p ita l, 
rem boursé à l ’a c tio n n a ire  en quelques années, p o u v a it  subven 
tio n n e r des entreprises nouvelles. Ces phénomènes économ iques 
se p ro d u is ire n t s u r to u t en A n g le te rre . Do 1815 à 1848 ce pays 
occupe dans le m onde une s itu a tio n  un ique  ; b ien  q u ’i l  n ’ a it  
pas encore l ’ im m ense em pire  co lon ia l q u i se fo rm e ra  p lus ta rd , 
son c ré d it e t son in d u s tr ie  lu i  assurent une avance m arquée 
sur tou tes  les au tres na tions . L a  Bourse d ’A m s te rd a m , q u i a v a n t 
1815 é ta it  la  p r in c ip a le  du  m onde e n tie r p o u r les opéra tions 
in te rn a tio n a le s , cède sa p r im a u té  à celle de Londres. L ’ha 
b ile té  com m ercia le  des A ng la is , le génie in v e n t if  des Écossais 
aug m e n te n t chaque jo u r  ce tte  préém inence économ ique ; tous 
les pays a d m ire n t la  richesse de la  G rande-B re tagne, l ’e n v ie n t 
e t cherchent de lo in  à l ’ im ite r , C erta ins in s tru m e n ts  p réc ieux  
de la  v ie  financ ière , com m e le chèque ou la  com pensa tion  
des de ttes (clearing-house), passeront de Londres à d ’autres 
cap ita les.

A  côté des banques privées, certa ines na tions  a va ie n t de 
g rands étab lissem ents p riv ilé g ié s  destinés à ê tre  les çlefs de 
v o û te  du  c ré d it, à régu la rise r la  v ie  financ iè re , à é m e ttre  les 
b ille ts  q u i a jo u ta ie n t une m onna ie  de p a p ie r à la  m onna ie  
m é ta lliq u e  devenue insu ffisan te  : les nouve lles  m ines d ’or, 
en C a lifo rn ie  e t en A u s tra lie , ne d e va ien t ê tre  exp lo itées q u ’à 
p a r t ir  de 1848. Ces banques p riv ilég iées  se ho rnera ien t-e lles  
à co llabo re r avec l ’ É ta t ,  ou pou rra ien t-e lle s  en m êm e tem ps 
réa lise r la  p lu p a r t  des opéra tions q u i fa isa ie n t la  fo r tu n e  des 
banques privées ? G rave ques tion  q u i fu t  lo n guem en t d iscutée 
à Londres, L a  B anque  d ’A n g le te rre  é ta it  en 1815 le p lu s  vaste  
dépô t de ca p ita u x  q u i e x is tâ t dans le  m onde ; son prestige  
g ra n d it encore lo rsque  la  lo i de 1819, adoptée à l ’u n a n im ité  
p a r les Com m unes, app liquée  dès 1821, e u t ordonné la  reprise 
des pa iem ents  en m onna ie  m é ta lliq u e . Londres d e v in t la  place

—  288



Le crédit et les banques

de com pensation  des engagements de tous  les pays ; le b i l le t  
de la B anque d ’A n g le te rre  é ta it  le  seul que le  com m erce 
européen accep tâ t p o u r la m êm e v a le u r que l ’ or.

C ette confiance risqua  d ’ê tre  com prom ise p a r l ’ e sp rit aven
tu re u x  des d irec teu rs  de la  Banque. L a  c lien tè le  de l ’É ta t  
leu r v a la it  d ive rs  p ro f its , s u r to u t l ’abonnem en t payé p a r lu i 
P °u r que la  B anque assurât la  charge de gérer la  d e tte  p u b liq u e  ; 
uuùs ils  tro u v a ie n t ces p ro fits  insu ffisan ts  e t ne c ra ig n a ie n t pas 
de d isp u te r a u x  banques privées les affa ires lu c ra tive s . Cet 
esp r i t  com m erc ia l exposa it la  B anque à des risques sérieux 
uux m om ents d ’une crise. On le v i t  dé jà  en 1825. E n  1837 sa p a r
t ic ip a tio n  à la  « fo lie  des chem ins de fe r » la  fo rça  d ’ in vo q u e r 
le secours de la  B anque  de F rance q u i, aidée p a r douze maisons 
de Paris, lu i  avança ju s q u ’à deux m illio n s  de liv re s  s te rling . 
Aussi le P a rle m e n t b r ita n n iq u e  f in i t - i l  p a r v o te r  la  lo i de 1844 
q u i dem eura en v ig u e u r pen d a n t to u t  le  x i x e siècle; e lle sépara 
le « dépa rtem en t m oné ta ire  » du  « d é p a rtem en t banca ire  », fixa  
un m a x im u m  à l ’ ém ission des b ille ts  e t u n  ra p p o r t in v a ria b le  
entre le m o n ta n t de l ’ encaisse m é ta lliq u e  e t ce lu i du  pap ie r- 
tnonnaie en c irc u la tio n . M ais, to u t  en s u rv e illa n t la  B anque  
d A ng le te rre , m in is tre s  e t députés s’a p p liq u a ie n t à fo r t i f ie r  son 
P riv ilège. Beaucoup tro p  d ’ é tablissem ents de c ré d it possédaient 
On d ro it  d ’ ém ission e t fa isa ie n t c ircu le r des b ille ts  q u i a va ie n t 
cours seu lem ent dans une rég ion  re s tre in te  ; on consta ta  que, de 
1-831 à 1843, q u a tre -v in g t-d e u x  banques locales, d o n t v in  g t - 
Oeuf pourvues du  d ro it  d ’ ém ission, a va ie n t suspendu leurs 
Paiements. V o ilà  p o u rq u o i le  P a rle m e n t réserva désorm ais à 
la Banque d ’ A ng le te rre  seule le d ro it  de m e ttre  en c irc u la t io n  
des b ille ts  a y a n t cours légal.

La  B anque de F rance é ta it  très  in fé rie u re  à sa grande r iv a le  
Par l ’abondance des ca p ita u x  com m e p a r l ’ e sp rit d ’ e iître - 
Prise ; m ais une gestion  sage e t p ru d e n te  lu i  p e rm it de va in c re  la  
défiance q u ’in s p ira it  le pap ie r-m onna ie  dans u n  pays récem m ent 
éprouvé p a r la  crise des assignats. La  façon  d o n t elle passa 
l es jou rs  sombres de 1814 e t de 1815 e t su rm o n ta  la  crise 
q u i s u iv it  la  ré v o lu tio n  de 1830 a ffe rm it son c ré d it. N éanm oins 
s°us L o u is -P h ilip p e  on ne p o u v a it p o in t, à qua ran te  lieues 
de Paris, changer u n  b il le t  con tre  de l ’o r sans perd re  quelques 
centim es. H ors  de Paris , la  B anque de F rance la issa it le  cham p 
ffire  aux  banques départem enta les, m u ltip lié e s  ju s q u ’ en 1838 

ut pourvues d ’u n  p riv ilè g e  p o u r l ’ ém ission de b ille ts  rég ionaux.
lu  sieurs fa isa ie n t de bonnes a ffa ires, m ais d ’ au tres p é r ic li-
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tè re n t en consentant des p rê ts  à longue échéance, a lors que leurs 
ressources p ro vena ien t de dépôts à c o u rt te rm e  ; le m in is tè re  
des finances, en F rance com m e en A n g le te rre , v o u lu t ré a g ir 
con tre  ce tte  d ispersion. D epuis 1840 l ’ É ta t  réso lu t de ne p lus 
au to rise r de n o u veaux  établissem ents rég ionaux, e t comme 
on re n o u v e la it ce tte  mêm e année le p riv ilè g e  de la  B anque 
de F rance, i l  lu i  dem anda, en échange de ce tte  fa ve u r, de m u l
t ip l ie r  ses succursales dans les départem ents . Jusqu ’ en 1848 
son c a p ita l e ffe c tif resta  de 67.900 actions, d o n t chacune v a la it
1.000 francs au p a ir. I l  n ’y  a v a it pas encore de p e tits  b ille ts  : en 
1847 la  coupure la  p lus m odeste é ta it  celle de 200 francs.
F Comme centre  de banques privées, Paris en 1815 é ta it dépassé 
non  seulem ent p a r Londres, m ais p a r A m s te rd a m  et F ra n c fo r t. 
Les banqu ie rs  no tab les de ces places jo u è re n t à ce tte  époque 
u n  rô le  d ’ a u ta n t p lus im p o r ta n t que les m onarch ies de l ’E u 
rope co n tin e n ta le  ne possédaient pas encore u n  c ré d it assez 
b ien  é ta b li p o u r adresser u n  appe l d ire c t au p u b lic  ; a v a n t de 
fa ire  u n  e m p ru n t elles s’ assura ien t le concours d ’une m aison 
connue q u i se p o r ta it  c a u tio n  p o u r l ’É ta t  e m p ru n te u r auprès des 
cap ita lis tes , m ais en se fa is a n t paye r très cher u n  p a re il ser
v ice . B a rin g  à Londres é ta it  le p lus célèbre de ces banqu ie rs  ; 
i l  v e n a it d ’ augm ente r encore sa force en c o n tra c ta n t une a lliance  
avec la  m aison H ope d ’A m s te rd a m . B a rin g  e t H ope se cha r
gèrent de p lacer les em p ru n ts  nécessaires à la  F rance p o u r 
p a ye r sa de tte  aux  va inqueu rs  e t lib é re r son te r r ito ire .  Peu 
après les délégués des nouveaux  É ta ts  sud-am érica ins v in re n t 
aussi négocier des em p ru n ts  à Londres e t, com m e les affa ires 
a lla ie n t b ien  en tre  1822 e t 1824, ils  re n co n trè re n t le  m e ille u r 
accueil. C om m ent rés is te r à l ’a ttra it, d ’u n  in té rê t de 6 ou 
8 p o u r 100, quand les va leurs  anglaises ra p p o r ta ie n t seulem ent 
3 ou 4 ? Ce fu t  a lors une fu re u r générale de spécu la tion .

La  bourgeoisie et le capitalisme

I I ,  —  l a  s p é c u l a t io n  e t  l a  h a u t e  b a n q u e

IN T E R N A  T  IO N  A L E  l.

I l  v  a v a it  là  une conséquence in é v ita b le  du  déve loppem ent 
p ris  p a r les banques e t le c ré d it ; à la  richesse réelle  p ro d u ite

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre les livres indiqués p. 2B6, voir Richard Ehren- 
berg Grosse Vermögen. Ih re  Entstehung und ih re  Bedeutung  (Iéna, 1902, in-4°) ; 
comte Égon Corti, D er A n s t ie g  des Hauses Rothschild  (Leipzig, 1927, 2 vol. in-8°) ;
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Par ce lu i-c i v in t  s’a jo u te r la  richesse fa c tice  q u i est le ré s u lta t 
de la  spécu la tion . É m e ttre  des actions à 500 francs e t p ro f ite r  
de la fa v e u r p u b liq u e , p rovoquée  p a r une hab ile  réclam e, p o u r 
les fa ire  m o n te r, pu is  les revendre  à 1.000 ou 1.500 francs, 
c’ é ta it là  une source de p ro f its  q u i sem b la ien t sûrs, faciles, 
et q u i deva ien t séduire, o u tre  certa ins professionnels de la 
finance, u n  g rand  nom bre  de naïfs éblouis p a r ces perspec
tives  radieuses. I l  en résu lta  de nom breuses crises de Bourse. 
Une époque de p rospé rité  fa is a it n a ître  beaucoup d é tablisse
m ents financ iers  q u i r iv a lis a ie n t d ’a rd e u r p o u r o f f r ir  aux 
acheteurs des t itre s  n o u ve a u x  ; le p u b lic  v iv a n t  dans une 
atm osphère d ’o p tim ism e  a p p o r ta it  son a rgen t, e t la  hausse 
a ppe la it la  hausse. Mais on c o n s ta ta it b ie n tô t que les d iv i 
dendes p rom is  n ’a r r iv a ie n t p o in t, des rum eurs  fâcheuses co in* 
n iença ierit à c ircu le r, on  a p p re n a it que te lle  va le u r cotée très 
fia u t ne reposa it sur r ie n  de solide. A u s s itô t chacun v o u la it  
Rendre p o u r devancer la  débâcle e t c o n tr ib u a it  a ins i à la  p ré 
c ip ite r ; i l  se p ro d u is a it u n  ru n , une course vers la  banque p o u r 
se fa ire  rem bourser. Le  p lus souven t la  pan ique  o b lig e a it 
^é tab lissem ent a ins i assa illi à suspendre ses pa iem ents, non  
sans e n tra în e r dans sa chu te  les banques alliées ou clientes, 
files crises de ce genre o n t eu lie u  à tou tes  les époques, mêm e 
ava n t le siècle de L a w  e t de la  m er du  Sud. Ce q u ’i l  y  eu t de 
nouveau après 1815, ce fu t  le re to u r presque pé riod ique  de 
ces crises, ré s u lta n t d ’une a c t iv ité  financ iè re  chaque jo u r  p lus 
m tense ; ce f u t  aussi le u r ex tens ion  dans l ’espace, ve n a n t de 
Ce que les grands étab lissem ents de c ré d it com m ença ien t à 
Prendre u n  caractère  in te rn a tio n a l.

La  place de Londres a v a n t 1825 a v a it  eu quelques années 
Prospères q u i p ro vo q u è re n t des espérances ill im ité e s . O n 
Se d is p u ta it les t itre s  des É ta ts  de l ’A m é riq u e  la tin e  e t les 
notions des sociétés q u i se fo rm a ie n t p o u r e x p lo ite r leurs t r é 
sors. La  C om pagnie m in iè re  ang lo-m ex ica ine  é m it des actions 
lo i ,  après u n  p re m ie r ve rsem en t de 10 liv re s , m o n tè re n t en 
on  mois de 43 à 150 liv re s . U n  spécu la teur écossais, la n ç a n t 
On p ro je t de co lon ie  à créer dans le pays des M osqu itos au 
N icaragua, usa si b ien  de la  réclam e q u ’i l  tro u v a  to u s  les cap i- 
lo u x  demandés. O n a calculé que 150 m illio n s  de liv re s  fu re n t

Oaduit sous le titre : L 'ascension de la  m aison Bothschild  (Paris, 1929, in-8°) ; Werner 
bombart, D ie  Juden und das W irtsckaftsleben  (Leipzig, 1 9 « ,  in-8°), trad. française Les 
l “ 1/»  et la oie économique (Paris, 1923, in-8°), livre intéressant, mais contestable ; 
Arthur-Lévy, Ouvrard (Paris, 192 9 , in -1 6 ).
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a ins i engagés dans l ’A m é riq u e  la tin e . B ie n  d au tres e n tre 
prises appara issa ien t : une com pagnie  de « p rê ts  d équ ité  », 
q u i flé tr is s a it les p ro f its  des usuriers, p ro m it à ses ba illeu rs  de 
fonds de le u r  fa ire  fa ire  une œ uvre p h ila n th ro p iq u e  to u t  en 
le u r d o n n a n t 40 p o u r 100 de bénéfices ; elle tro u v a  des souscrip 
teu rs . Ce ve rtig e  am ena la  débâcle de 1825, une des p lus graves 
du  x i x e siècle ; ce ne fu t  q u ’après deux années que l ’A n g le 
te rre  cessa d ’en ressen tir les effets. O n l ’o u b lia  b ie n tô t, e t l ’on 
re p r it  g oû t a u x  entreprises nouvelles, d a u ta n t p lus que le 
T résor a v a it  p ro f ité  de son c ré d it e t de ses abondantes recettes 
p o u r a cco m p lir avec succès une convers ion  des rentes q u i 
d im in u a  le ta u x  de l ’ in té rê t. A lo rs  e u t lie u  la  crise de 1836; 
elle s’aggrava l ’année su iva n te  à cause de la  d é co n fitu re  des 
banques am érica ines, causée en p a rtie  p a r la  p o lit iq u e  fin a n 
cière du  p rés iden t Jackson. Ce ca tac lysm e financ ie r, après 
a v o ir  p ro d u it  ses ravages à Londres, pu is à H am b o u rg , a t te i
g n it  la  F rance e t causa 600 fa illite s  im p o rta n te s  à Paris  dans 
le p re m ie r semestre de 1839. Car la  Bourse de 1 ans,^ beaucoup 
m oins a c tive  que celle de Londres e t, p a r su ite , m o ins su je tte  
a u x  crises, co n n u t aussi les hausses vertig ineuses p ré lu d a n t 
a u x  « krachs » re te n tis s a n ts ; les sociétés d ’aspha lte  e t de 
b itu m e , en tre  au tres, n ’ eu ren t qu  une existence éphémère. 
E n  1847 l ’A ng le te rre  s u b it une nouve lle  crise, causée p a r l ’abus 
de la  spécu la tion  sur les t itre s  de chem ins de fe r.

Ces >abus n ’em pêcha ien t pas les é tab lissem ents de c ré d it 
d ’ être indispensables à to u t  pays q u i v o u la it  a cq u é rir les in s 
tru m e n ts  nouveaux du progrès économ ique. Ils  a llè re n t donc 
se m u lt ip lia n t.  A  côté des anciennes banques se fo rm è re n t en 
G rande-B re tagne les sociétés anonym es p a r actions ( ¡o in t-  
stock compagnies) ;  ce fu t  le ré s u lta t de la  lo i en v e r tu  de laque lle  
la  responsab ilité  de l ’a c tio n n a ire , au lie u  d ’ être il l im ité e , 
ne d e v a it p lus dépasser le  m o n ta n t de ses actions. E n  F rance 
on com m ença tim id e m e n t a v a n t 1830 à c o n s titu e r quelques 
sociétés de ce genre, avec des actions de 5.000 francs sous
crites  p a r u n  p e t i t  nom bre  de cap ita lis tes  ; pu is  sous Lou is - 
P h ilip p e  l ’ in it ia t iv e  p rivée  s’ e n h a rd it e t fo rm a , s inon des 
sociétés anonym es, au m oins un  grand  nom bre  de sociétés en 
com m and ite . U n  pays beaucoup p lus p e tit ,  m ais trè s  e n tre 
p re n a n t, la  B e lg ique , m o n tra  p lus d ’audace. L e  ro i G u illa u m e  I er 
a v a it fondé  en° 1823, dans l ’ in té rê t de ses p rov inces m é r id io 
nales, la  Société générale des Pays-Bas, q u i pen d a n t que lque 
tem ps e x p lo ita  s u r to u t les vastes dom aines cédés p a r le sou
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ve ra in . Après 1839, quand  B e lg ique  e t H o lla n d e  fu re n t séparées, 
cette  banque d e v in t la  « Société générale p o u r fa vo rise r l ’ in d u s 
tr ie  n a tio n a le  »; re n o n ça n t aux  spécu lations sur les im m eubles 
ru ra u x , elle s’ in téressa aux  charbonnages, a u x  usines m é ta llu r 
giques e t a u x  voies ferrées ; e lle créa p lus ieurs sociétés ano
nym es q u i fu re n t ses fd ia les. C’ est u n  des p rem iers types 
rem arquables de la  banque d ’affa ires, que certa ines v ille s  de la 
rég ion  rhénane, com m e E lb e rfe ld , essayaient aussi d ’o r
ganiser.

Le  caractère  in te rn a t io n a l des banques, dé jà  très  app a re n t 
chez les B a rin g  e t les H ope, ou chez les P a rish  de H a m bou rg , 
fu t  la  m arque  d is tin c tiv e  des R o th sch ild . C é ta ie n t les c inq  
fils  d ’u n  b a n q u ie r ju i f  de F ra n c fo r t, q u i a v a it  reçu  en dépôt 
et b ien  géré la  fo r tu n e  de l ’ é lecteur de Hesse-Cassel fu y a n t 
devan t N apo léon  ; devenus les protégés de 1 A u tr ic h e  q u i les 
a n o b lit e t les créa barons, ils  s’ é ta b lire n t à Londres, F ra n c 
fo r t, P aris , pu is  V ienne  e t Naples. L e u r ass idu ité  au tra v a il,  
feu r p o n c tu a lité  in s p irè re n t confiance à tous  ceux q u i a va ie n t 
a ffa ire  à eux ; le u r é tro ite  u n io n  fa c i l i ta it  les échanges de re n 
seignements u tile s , a ins i que les opéra tions de pa iem ents in te r 
n a tio n a u x  q u i é ta ie n t a lors onéreuses e t com pliquées. Ils  
sava ient garder le  secret sur leurs p ro je ts , se co n te n te r dans 
chaque a ffa ire  d ’u n  bénéfice m oyen , se re t ire r  à tem ps des 
entreprises tro p  am bitieuses. L e u r souci de re c u e illir  des in fo r-  
naations sûres, de créer des services de cou rrie rs  rap ides ( l ’un  
d ’eux re c o u ru t a u x  pigeons voyageurs), assura it à ces m aisons 
dans les m om en ts  graves une avance décis ive sur des concu r
ren ts m oins b ien  renseignés ; i l  le u r p e rm it aussi de rendre  
aux gouvernem ents européens des services que ceux-c i p a ya ie n t 
Par de nom breuses faveurs .

L a  conférence d ’A ix - la -C h a p e lle  en 1818 m arque  une date 
dans l ’h is to ire  de la  finance ; à côté du  congrès des souve
ra ins e t des p rem ie rs  m in is tre s  on v i t  siéger à A ix  un  
congrès de banqu ie rs , chargés d ’achever le règ lem en t de 
f in d e m n ité  de guerre frança ise. Dans ce tte  ré u n io n  d experts  
fe p re m ie r ra n g  a p p a rte n a it à B a rin g  ; i l  obligea^ R iche lieu  
h m o d ifie r u n  de ses co n tra ts  d ’ e m p ru n t parce qu  une baisse 
des rentes a v a it  re n d u  ce c o n tra t nu is ib le  a u x  in té rê ts  p rivés 
de M e tte rn ic h  e t de Nesselrode. G entz, q u i accom pagna it 
fe chancelier a u tr ic h ie n  à A ix -la -C hape lle , f u t  heu reux de v o ir  
e t de consu lte r ces grands financ iers . M a lgré  la  préém inence 
de B a rin g , les R o th s c h ild  lu i  p a ru re n t p lus in té ressants. « Ce
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so n t », é c r iv a it - i l à son a m i A d a m  M u lle r, « des Ju ifs  o rd i
na ires, sans in s tru c t io n , de bonne tenue  ex té rieu re ..., dépou r
vus  de to u te  idée sur l ’ha rm o n ie  supérieure des choses, m ais 
doués d ’un  in s t in c t ad m ira b le  q u i le u r fa i t  to u jo u rs  ch o is ir la  
so lu tio n  ju s te , e t en tre  deux so lu tions  justes la  m e illeu re  ». 
Les R o th sch ild  su ren t d ’ a illeu rs  e n tre te n ir  p a r des m oyens 
appropriés  les bonnes d ispos itions de l ’ in te llig e n t e t vé n a l 
co lla b o ra te u r de M e tte rn ich . Ils  lu i  f ire n t com poser en 1826 
une é tude apo logé tique  su r le u r m aison, q u i p a ru t dans le 
K onversations-Lexicon, pu is  dans d ’au tres encyclopédies.

Le  p lus rem arquab le  des c in q  frères é ta it  ce lu i de Londres, 
N a th a n -M a ye r, q u i a v a it  dé jà  fo u rn i u n  concours très  apprécié  
au gouve rnem en t ang la is p e n d a n t les guerres napoléoniennes. 
E s t- i l  v ra i que, a v e r t i le p re m ie r de la  v ic to ire  de W a te rlo o , 
ta n d is  que Londres c ro y a it à une dé fa ite , i l  p u t  fa ire  a ins i un  
coup de Bourse gigantesque ? Ce n ’est p e u t-ê tre  q u ’une légende. 
U n  a u tre  frè re , James, venu  en F rance p o u r to u ch e r au  nom  
des alliés les fonds de l ’ in d e m n ité  de guerre, se fix a  d é f in it i 
v e m e n t à P aris . A v a n t 1818 ce n ’é ta it  pas encore à cette  
fa m ille  que les gouvernem ents s’adressa ient p o u r leurs opé
ra tio n s  financières ; l ’A ng le te rre  c o n s u lta it B a rin g , l ’A u tr ic h e  
se s e rv a it de P a rish  e t la  Russie de H ope. A  P aris , le  fin a n c ie r 
le  p lus  en vue  é ta it  O u v ra rd  ; ce p ro d ig ie u x  brasseur d ’a ffa ires, 
ta n t  de fo is  u til is é  ou persécuté p a r N apo léon, ch e rch a it à se 
rendre  ind ispensable  a u x  B ourbons e t réuss it à gagner la  
confiance de R iche lieu . I l  jo u a  son rô le  dans les pou rpa rle rs  
du  gouvernem ent frança is  avec B a rin g  e t H ope. M ais la  fo r 
tu n e  des R o th s c h ild  g ra n d it sans cesse. N a th a n -M aye r, à une 
époque où u n  e m p ru n t p u b lic  de 50 m illio n s  se m b la it considé
rab le , é m it des em prun ts  d ’É ta t  p o u r une som m e to ta le  de 
523 m illio n s  ; i l  su t échapper à la  crise de 1825 et, à ce tte  occa
sion, re n d it  de no tab les services à la  B anque  d ’A n g le te rre . 
Ses concu rren ts  é ta ie n t m o ins habiles. D a v id  P a rish , après 
des spécu la tions m alheureuses, f in i t  p a r  le  su icide. O u v ra rd  
pen d a n t l ’e x p é d it io n  d ’ Espagne en 1823 su t fo u rn ir  des v iv re s  
à l ’ arm ée frança ise  menacée de la  fa m in e  p a r l ’ im p é r it ie  de 
l ’ in tendance  m ili ta ire  ; mais on l ’accusa de s’ être  fa i t  p a ye r 
tro p  la rg e m e n t ce service, les Cham bres c r it iq u è re n t sa gestion, 
e t i l  passa p lus ieurs  années en p rison . Les gouvernem ents se 
to u rn è re n t donc vers les R o th sch ild  : la  Prusse dès 1818 re c o u ru t 
à eux p o u r u n  e m p ru n t. L ’A u tr ic h e  l ’im ita ,  e t ce fu t  elle q u i 
le u r o u v r i t  les po rtes des salons d ip lo m a tiq u e s  en n o m m a n t
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consuls ceux de Londres e t de Paris , pu is, on  l ’a v u , en acco rdan t 
aux c inq  frères le t i t r e  de barons. V illè le , d és iran t échapper à la 
tu te lle  de B a rin g  e t ne v o u la n t pas re c o u r ir  aux  grands b a n 
quiers frança is , les L a ff it te  e t les C as im ir P érie r, ses adve r
saires p o lit iq u e s , f i t  a lliance  avec James de R o th sch ild  ; ce lu i-c i 
co n q u it a ins i une grande s itu a tio n  à Paris  e t, sous la  m o n a r
chie de ju i l le t ,  d e v in t le ro i de la  Bourse. t le n r i  H e ine  a m ain tes 
fois noté  sa puissance et l ’ a r t  s in g u lie r qu  i l  a v a it  de recon
na ître  les capacités des in d iv id u s . Sa lom on de R o th s c h ild , à 
t ie n n e , fu t  non  seu lem ent le  conseille r financ ie r, m ais 1 a m i 
fidèle de M e tte rn ich . Le  R o th s c h ild  de N aples, a rr iv é  avec 
l ’armée a u tr ich ie n n e  en 1821, fo rça  p lus ta rd  le  ro i des D eux- 
Siciles à rend re  le  m in is tè re  des finances à u n  personnage a m i 
fie sa banque. C e lu i de F ra n c fo r t, souven t gêné p a r l ’h o s tilité  
du Sénat de la  v i lle , eu t à ses pieds to u te  la  noblesse a llem ande, 
q u i t r o u v a it  en lu i  u n  p rê te u r ob ligean t. Les c inq  frères h a b i
tu è re n t les na tions  riches à souscrire a u x  em prun ts  étrangers, 
q u i le u r assura ien t u n  in té rê t p lus eleve ; ils  fa c il itè re n t les 
choses en c ré a n t une o rg a n isa tio n  in te rn a tio n a le  q u i p e rm e t
ta i t  au souscrip teu r ho llanda is  ou angla is de to u ch e r les in té 
rê ts dans son pays e t en m onna ie  de ce pays. Les R o th sch ild  
o n t v ra im e n t régné sur l ’ E u rope  financ ière  de 1830 à 1848. 
Ils  eu ren t so in d ’a illeu rs  d ’ associer les banques m oins im p o r
tan tes à leurs ém issions d ’em prun ts . Q u a n tité  de banqu iers 
de d ivers pays f ire n t fo r tu n e  à ce tte  époque où tous  les E ta ts  
recoura ien t à le u r en trem ise, ou sans cesse é ta ie n t creees des 
entreprises nouve lles e t lu c ra tive s .

J H .  —  L 'IN D U S T R IE  E T  LE S  C H E M IN S  D E  F E R 1.

Les progrès de l ’ in d u s tr ie  a lla ie n t de p a ir  avec ceux de la  
banque. Celle-ci avança les ca p ita u x  nécessaires à ceux q u i 
v o u la ie n t m o n te r des fab riques  e t se p ro cu re r les nouvelles 
machines. Ces m achines, co n tin u e lle m e n t transform ées e t

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux livres cités dans les paragraphes précédents 
°n joindra Lewinski, Dévolution industrielle de la Belgique (Bruxelles, 1J11, in-8 , 

la collection des « Travaux de l ’ Institu t de sociologie Solvay. Etudes sociales », 
«se. 7) ; E. Baasch, Holländische Wirtschaftsgeschichte (Iéna, 1927, m-8°, du « Hand
buch der Wirtschaftsgeschichte », dirigé par Brodnitz) ; Mlle Gasiorowska, en 1928, a
*<iit - -  ' ____i-~ J A U n t b  H a  la  erramip inrmst/riA Han« I aau congrès d’Oslo une communication sur les débuts de la grande industrie dans le 

• - ■ “ Sur la France, Hubert et Georges Bourgin, Leroyaume de Pologne après 1815. --------  . ..„«a a - , .
re%ime de l'industrie en France de 1814 à 1830 (Paris, 1912-1920, 2 vol. in-8°).
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perfectionnées, fo u rn ire n t le  m oyen  de p ro d u ire  beaucoup, de 
p ro d u ire  v ite , e n fin  de p ro d u ire  à bon  m arché ; p lus on v e n 
d a it, p lus on  p o u v a it se co n te n te r d ’u n  bénéfice m odeste sur 
chaque a rt ic le  ; p lus  on  aba issa it les p r ix ,  p lus  on  t r o u v a it  
d ’acheteurs, ce q u i d o n n a it u n  s tim u la n t nouveau  à la  p ro d u c 
t io n . Ce n ’est pas le m ach in ism e  seul q u i f i t  le  succès de la  
grande in d u s tr ie  ; e lle le  d u t aussi à sa fo r te  o rgan isa tion , 
à la  d isc ip line  g ro u p a n t tous les o uvrie rs  de l ’usine, a ffe c ta n t 
les tra v a ille u rs  des deux sexes, d ’ après le u r âge e t le u r fo rce , 
a u x  d iffé ren tes p a rties  de la  fa b r ic a tio n . C ette  d iv is io n  du  
t r a v a il  f u t  aussi précieuse p o u r elle que le progrès techn ique .

L ’A n g le te rre  ic i encore s e rv it de m odèle au m onde e n tie r 
parce q u ’ elle possédait à la  fo is  les m achines créées p a r ses 
in ve n te u rs , les c a p ita u x  q u i en p e rm e tta ie n t l ’em p lo i, les 
in d u s tr ie ls  nova teu rs  capables d ’organiser les fab riques , une 
m a in -d ’œ uvre abondan te  e t spécialisée, e n fin  la  f lo t te  néces
saire p o u r a lle r chercher p a r to u t les m atiè res prem ières e t 
vend re  p a r to u t les p ro d u its  ouvrés. C ette su p é rio rité  in d u s 
tr ie l le  e t com m ercia le , q u i a v a it  pe rm is  à la  G rande-B re tagne 
de su p p o rte r les dépenses des guerres napoléoniennes, s’a ffirm a  
p lus encore p e n d a n t les années de p a ix . L ’in d u s tr ie  co tonn iè re , 
in d u s tr ie  jeune  e t q u i n ’ é ta it  gênée p a r aucune tra d it io n ,  
in a u g u ra  dès le  d é b u t des m éthodes nouve lles en appe la n t 
dans de vastes usines des m illie rs  d ’ouvrie rs . L ’in d u s tr ie  la i
n iè re , p lus  ancienne e t p lus tra d it io n a lis te , fu t  obligée de la 
su iv re . L a  m é ta llu rg ie , les co n s truc tions  m écaniques se déve
lo p p è re n t avec la  mêm e ra p id ité .

Le  gouve rnem en t to r y  v o u lu t co n tin u e r après 1815 à p ro h ib e r 
à la fo is  l ’e x p o rta tio n  des m achines e t l ’é m ig ra tio n  des ouvrie rs  
q ua lifié s  : v ie u x  procédés que les A ng la is  a va ie n t im aginés 
p o u r se réserver le  m onopole  de la  puissance m a n u fa c tu 
riè re . M ais au x v i i i 6 siècle dé jà  ces p ro h ib it io n s  é ta ie n t f ré 
q u em m ent v io lées; i l  y  a v a it  en A n g le te rre  une te lle  su rabon 
dance de capacités, u n  si g rand  nom bre  d ’ ingénieurs e t d ’ou 
v rie rs  habiles que beaucoup, m a lg ré  les défenses offic ie lles, 
ne se f ire n t pas fa u te  d ’accepter les offres b rilla n te s  q u i le u r 
é ta ie n t fa ite s  su r le  co n tin e n t ; ils  se rv ire n t de conseils p o u r 
les fa b r ica n ts  e t d ’ in s tru c te u rs  p o u r les ouvrie rs  étrangers. 
D ’au tres a llè re n t créer des fab riques  de ty p e  angla is, re co u ra n t 
à une con trebande  ingénieuse p o u r fa ire  s o r t ir  de G rande- 
B re tagne , p a r pièces détachées, les « m écaniques » d o n t ils  
a va ie n t besoin. L ’A n g le te rre  c o m p r it q u ’ i l  fa l la i t  renoncer à
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des in te rd ic tio n s  périmées ; l ’ e sp rit nouveau  p e rm it la  lib re
sortie  des m achines, q u i d e v in re n t u n  des a rtic les  essentiels 
oe l ’e x p o rta tio n  b rita n n iq u e .
. Su r le c o n tin e n t la  p e tite  in d u s tr ie  dem eura p ré d o m in a n te  
Jusque vers 1848 ; m ais des te n ta tiv e s  commencées p a r to u t 
U ion trè ren t que la  ré v o lu tio n  in d u s tr ie lle  é ta it  en m arche 
et ne s’a rrê te ra it p lus. E n  F rance les e ffo rts  du  gouve rnem en t 
sous N apo léon a va ie n t beaucoup développé la  g rande indus- 
tr ie  e t l ’e m p lo i des m achines ; C h a p ta l a v a it  f a i t  v e n ir  d ’A n 
gleterre des in s tru c te u rs  com péten ts  ; m ais l ’ in it ia t iv e  m in is 
té rie lle  d o n n a it à ce m o u ve m e n t que lque chose de fa c tice  
et d ’éphémère. A près 1815, e t s u r to u t après 1830, ce fu re n t 
des p a rtic u lie rs  q u i se m ire n t à em p loye r les m éthodes n o u 
é e s ,  s u rto u t dans l ’ in d u s tr ie  co tonn iè re . Des o uvrie rs  angla is 
fondèrent en 1816 l ’ in d u s tr ie  de la  den te lle  à la  m écanique, 
d où a l la it  s o r t ir  la  fo r tu n e  de S a in t-P ie rre -lès-C a la is . La
tOotallu rg jej beaucoup p lus ro u tin iè re , co nse rva it ses fo u rs  à 
“ °*s ; elle a v a it  encore des fab riques  nom breuses e t m édiocres, 

quelques m aisons d ’ava n t-g a rd e  com m e F o u rch a m b a u lt, 
eeazeville, D ena in , s u r to u t le C reusot. Les frères Jackson, 
esA A ng la is  é tab lis  dans la  rég ion  de la  L o ire , in it iè re n t les 

'nl it re s  de forges frança is  à la  p ré p a ra tio n  des aciers. L a  B e l
gique, pays d ’ in it ia t iv e s  heureuses, s u iv a it  p lus h a rd im e n t 

exernple donné p a r C o cke rill à Seraing, près de L iège ; néan
moins u n  recensem ent de 1846 d o n n a it 92.000 p a trons  (sur 
jfù.OOO) occupan t seu lem ent 126.000 ouvrie rs  (su r 314.000). 
Pes choses a lla ie n t le n te m e n t aussi en A llem agne  : la  fa b r iq u e  
mndée pa r F rédé ric  K ru p p  à Essen a v a it  à sa m o rt, en 1826, 
1 ouvriers ; en 1835, lo rs q u ’elle in s ta lla  dans ses lo ca u x  la 

Première m ach ine  à vapeu r, elle o ccu p a it 67 tra v a ille u rs , e t 
en 1846. P aris  en 1848, su r 64.000 p a tro n s , en c o m p ta it 

- 0 0 0  q u i t r a v a il la ie n t seuls ou n ’a va ie n t qu  u n  o u v r ie r avec 
eOx. Lu  p e tite  in d u s tr ie  se b o rn a it  encore, dans une grande 
Partie  de l ’E u rope , à sa tis fa ire  une c lien tè le  loca le  : le  fa b r i-  
^ t  de la  v i lle  t r a v a i l la i t  p o u r les gens de la  cam pagne q u i 

p a ie n t  chez lu i  fa ire  leurs achats le jo u r  du  m arché ; souven t 
m^tue ¿J ne t r a v a i l la i t  que su r com m ande. M ais les na tions  
m ^les elles-mêmes v o y a ie n t a p p a ra ître  des essais n o u veaux  : 

c _eta i t  en Pologne l ’ œ uvre que lque peu a r t if ic ie lle , m ais éner- 
Ihque, de L u b e c k i; c ’était, en L longrie  la  p ropagande commencée 

ar Szechényi p o u r déc ider ses com pa trio tes  à im ite r  1 A n - 
o  ̂ t Q r r 0
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L ’ in d u s tr ie  nouve lle , avec ses fo rtes  dépenses e t sa p ro d u c
t io n  abondan te , ne p o u v a it se co n ten te r d ’une c lien tè le  aussi 
re s tre in te  ; i l  lu i  fa l la it ,  selon les degrés, u n  m arché rég iona l 
ou n a tio n a l, ou m êm e des débouchés lo in ta in s . Les in ve n tion s  
techn iques tra n s fo rm a n t les m oyens de tra n s p o rt a lla ie n t 
donc répondre  à u n  beso in  p r im o rd ia l p o u r elle. Les grandes 
routes f ire n t d isp a ra ître  les barriè res que les d istances e t les 
p r ix  a va ie n t long tem ps m a in tenues en tre  les p o rts  e t les v illes  
de l ’ in té r ie u r . Les voies navigab les d e v in re n t p lus  accessibles : 
c’ est en 1824 que le p re m ie r va p e u r ho llanda is  rem on ta  le 
R h in  ; . b ie n tô t B rêm e e t H am b o u rg , ju sque-là  p o rts  in te rn a 
t io n a u x  à peu près étrangers à l ’A llem agne  in té rie u re , com m u
n iq u è re n t avec elle p a r la  W eser e t l ’E lbe . Q u a n t aux  chem ins 
de fe r, le p u b lic  anglais s’y  intéressa dès 1830 e t fo u rn it  des 
c a p ita u x  à tou tes  les com pagnies privées q u i se fo rm è re n t; 
de nom breuses lignes fu re n t ouvertes de Leeds à H u ll  (1834), 
de L iv e rp o o l à B irm in g h a m  (1835), de M anchester à Sheffie ld 
(1835), de Londres à B irm in g h a m  (1837), suivies p a r beaucoup 
d ’autres. L ’ in d u s tr ie  p u t  envoye r ses p ro d u its  en to u te  saison 
dans tou tes  les pa rties  des îles B rita n n iq u e s , en m êm e tem ps 
q u ’elle m u lt ip l ia it  ses e xp o rta tio n s .

Sur le  co n tin e n t ce fu t  la  B e lg ique  devenue indépendante  
q u i tro u v a  la  p rem iè re  des hom m es d ’ É ta t  capables de com 
p rend re  l ’a ve n ir des chem ins de fe r. U n  des p lus in te llig e n ts , 
R og ie r, q u i a v a it  v u  de ses y e u x  la  lo co m o tive  de Stephenson, 
p roposa dès 1833 la  co n s tru c tio n , non  pas d ’ un  tro n ç o n  de 
quelques k ilo m è tre s , m ais d ’une ligne  Anvers-C o logne q u i 
tra v e rs e ra it to u te  la  B e lg ique  e t lu i assu re ra it une des voies 
d u  tra n s it  in te rn a tio n a l. B eaucoup d ’opposants énum érèren t les 
m a u x  q u ’a l la i t  causer le « re m o rq u e u r », te rres labourab les 
gâchées, v o itu r ie rs  ru inés, b é ta il a ffo lé. O n adop ta  un  p ro je t 
p lus m odeste, e t la  ligne  de B ruxe lles  à M alines fu t  ouve rte  
en 1835 ; grâce à la  densité  de la  p o p u la tio n  belge, elle tra n s 
p o rta  dans ses douze p rem iers m ois p lus  de voyageurs que 
to u te s  les lignes anglaises réunies p e n dan t le m êm e tem ps. 
I l  n ’y  e u t p lus personne en B e lg ique  p o u r co m b a ttre  les che
m ins de fe r.

E n  F rance  le  gouve rnem en t ne m o n tra it  p o in t une pa re ille  
audace. U ne société p rivé e  a v a it  inaugu ré  en 1825 une vo ie  
ferrée en tre  les m ines de h o u ille  de la  L o ire  e t le  fleuve, m ais 
e xc lu s ive m e n t destinée au tra n s p o r t du  charbon . Ce fu t  un  
groupe d ’u top is tes  considérés com m e peu p ra tiq u e s  e t mêm e
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L'industrie et les chemins de fer

peu fous, les sa in t-s im on iens, q u i s ignala au grand  p u b lic  
1 in té rê t général des chem ins de fe r. Ces hom m es q u i p rô n a ie n t ' 
1 association un ive rse lle  p ré d ire n t que les n o u veaux  m oyens de 
tra n sp o rt fo u rn ira ie n t l ’ in s tru m e n t nécessaire p o u r la  réaliser.
, es po ly techn ic iens , les ingénieurs, les financ iers  q u i ve n a ien t 
écouter B azard  e t E n fa n t in  s’ e n tre tin re n t des affa ires à créer; 
deu x  financiers a p p a rte n a n t à la  secte, les frères Pére ire , m ire n t 
*Ur pied la  société q u i o u v r i t  aux  voyageurs le chem in  de fe r 
Ue Paris à S a in t-G e rm a in  (1837). N éanm oins la  C ham bre des 
Réputés re s ta it encore h é s ita n te ; n ’a va it-e lle  pas en tendu  Th iers 
d.i r e en 1836 : « Si l ’ on v e n a it m ’assurer q u ’on  fe ra  en F rance 
cinq lieues de chem ins de fe r p a r an, je  me tie n d ra is  p o u r fo r t  
heureux ? » Les com pagnies de messageries, très  prospères, p ro 
tes ta ien t con tre  une in n o v a tio n  q u i les ru in e ra it. Ceux m êm e q u i 
ava ien t confiance dans les nouve lles voies h é s ita ie n t en tre  deux 
systèmes opposés, la  c o n s tru c tio n  p a r l ’ É ta t  ou p a r des com pa
gnies lib res. C ependant on in a u gu ra  en 1839 la  ligne  de P aris- 
Versailles où le t r a in  f i t ,  d i t  u n  spec ta teu r ém erve illé , « ju s q u ’à 
une lieue en c in q  m inu tes  ». E n f in  la  lo i  de 1842 é ta b lit  une 
com bina ison m ix te , une série de co n tra ts  en tre  les com pagnies 
c p ’É ta t, e t f ix a  p o u r l ’ a ve n ir le  p la n  général du  réseau frança is , 
te s ta i t  à ré u n ir  les c a p ita u x  nécessaires. L a  F rance ne les 
f r ir a it  sans dou te  pas fo u rn is  à elle seule; m ais les A ng la is , 
encouragés p a r le  succès de leurs prem ières lignes, é co u ta n t les 
c°nseils du  b a n q u ie r E d w a rd  B lo u n t, so u sc riv ire n t beaucoup 
cj  actions, e t les F rança is  rassurés f ire n t de même. P uis James 

R o th sch ild  c o m p r it q u ’ i l  y  a v a it  là  une source de p ro fits  
considérables e t fo rm a  la  com pagnie  d u  N ord .
* E n  A llem agne on é ta it  encore p lus t im id e  qu  en h rance. 

Ea Prusse, généra lem ent disposée à donner 1 exem ple du  p ro 
cè s  économ ique, dem eura ce tte  fo is  en re ta rd  ; le v ie u x  
n rédé ric -G u illaum e  I I I  d é c la ra it ne v o ir  aucun  in té rê t à ce 
ffn  on p û t  a rr iv e r  à P o tsdam  en économ isant quelques heures 
ne Voyage; le  d ire c te u r général des postes, fie r a a v o ir  é ta b li 
nn exce llen t systèm e de diligences, ne v o u la it  pas que son 
œuvre fû t  com prom ise. Les financ ie rs  prussiens, c ro y a n t com m e 
a p lu p a r t de leurs con tem pora ins que les nouvelles lignes 
ostinées a u x  voyageurs  ne tra n s p o rte ra ie n t guere de m a r

chandises, a ff irm è re n t q u ’ elles ne p o u va ie n t pas fa ire  leurs 
r ais. Ce fu re n t quelques bourgeois en treprenan ts  de N u re m - 
'ceg q u i les p rem ie rs  s’associèrent p o u r fa ire  cons tru ire  la  

Petite  ligne  a lla n t à la  v i l le  vo is ine  de F u r th . M ais la  cause
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f u t  gagnée seulem ent lo rsq u ’ on e u t o u v e rt le  chem in  de fe r 
de Dresde à L e ip z ig  (1839) ; d ’au tres s u iv ire n t p o u r lesquels 
les R o th sch ild  a p p o rtè re n t, com m e en F rance , le u r concours 
financ ie r. V ienne  e u t son chem in  de fe r du  N o rd  en 1839. 
E n  Russie, N ico las I er é ta it  re te n u  pas son m in is tre  des finances, 
le  p ru d e n t K a n k r in e , q u i d é te s ta it les chem ins de fe r, « cette  
m a lad ie  du  tem ps » ; fin a le m e n t i l  passa o u tre  à ces cra in tes 
surannées e t f i t  com m encer la  ligne  de S a in t-P é te rsbou rg  
à Moscou. L a  Suisse e t l ’ I ta lie  su iva ie n t avec le n te u r le m o u 
ve m e n t général. E n  1848 on c o m p ta it e n v iro n  5.900 k ilom è tres  
de voies ferrées exp lo ités  en G rande-B re tagne , 4.306 en A lle 
m agne, 1921 en F rance, 1.632 en A u tr ic h e . M ais le  réseau 
c o n tin e n ta l, c o n s tru it u n  peu au hasard, sans lia isons e t sans 
mesures capables de fa vo r ise r le t r a f ic  in te rn a tio n a l, é ta it  encore 
tro p  in su ffisa n t p o u r q u ’ on p û t  p ré v o ir  avec quelque p ré c i
sion les conséquences économ iques des no u ve a u x  m oyens de 
tra n s p o rt.

I I I .  —  l a  V IC T O IR E  D U  L IB R E  É C H A N G E  E N  A N G L E 
T E R R E K

Favorisée p a r les progrès de la  techn ique , la  c irc u la t io n  
des p ro d u its  re n c o n tra it u n  obstacle  sérieux dans les ta r ifs  
douaniers d o n t é ta ie n t hérissées to u te s  les fron tiè res . M ais, 
grâce à la  d iffu s io n  des écrits  des économ istes, les questions 
douanières, réservées ju s q u ’ alors a u x  a d m in is tra te u rs , aux  
fa b r ica n ts  e t a u x  com m erçan ts , com m encèrent à in téresser 
la  masse des consom m ateurs. M a in tie n d ra it-o n  les v ie u x  règ le 
m ents , où  les p ro h ib it io n s  a lte rn a ie n t avec les mesures p ro te c 
tio n n is te s  ? Beaucoup de gens le v o u la ie n t, car ce rég im e 
p ro c u ra it  aux  gouvernem ents des recettes fiscales e t a u x  p ro 
duc teu rs  de to u t  o rdre , in d u s tr ie ls  ou c u ltiv a te u rs , une sécurité  
rée lle  due à la  possession du  m arché  n a tio n a l. Ou b ie n  adop 
te ra it -o n , con fo rm ém en t à la  m a x im e  « laissez fa ire , la is 
sez passer », u n  systèm e de lib re  échange q u i d é cu p le ra it le 
com m erce, fe ra it  baisser les p r ix , s u b s titu e ra it à l ’économ ie 
n a tio n a le  une économ ie in te rn a tio n a le  ? Le  p rob lèm e é ta it
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La  victoire du libre échange en Angleterre

complexe e t le  ch o ix  d iffic ile . C hacun des deux  rég im es a v a it 
Ses doc trina ires , q u i in v o q u a ie n t la  science économ ique et 
l ’in té rê t général ; m ais les in té rê ts  p rivés , très  va riab les  selon 
les pays e t m êm e, dans chaque pays, selon les régions e t les 
Professions, te n a ie n t une p lace p lus grande encore dans ces 
débats sans cesse renouvelés.

C’ est en G rande-B re tagne  que la  discussion p r i t  to u te  son 
om pleur, parce que l ’ an tagon ism e des in té rê ts  s y  révé la  p lus 
?igu q u ’a illeu rs . L ’in d u s tr ie  nouve lle , avec sa p ro d u c tio n  chaque 
jo u r p lus abondante , a v a it  beaucoup so u ffe rt des barriè res que 
m i a v a it opposées le b locus c o n tin e n ta l; dès 1814 elle s efforça 
d ’écouler à l ’ é trange r les stocks énormes accum ulés dans ses 
Magasins. Le  lib re  échange, b rusquem en t p re s c r it en 1814 
Par une ordonnance du com te  d ’A rto is , lu i  o u v r i t  le m arché 
la n ç a is  ; les fa b riq u e s  de sucre de be tte ra ve , p a r exem ple, 
succom bèrent to u te s  q uand  l ’A n g le te rre  v e n d it au raba is  les 
sucres co lo n ia u x  d o n t elle é ta it  encom brée. E n  1816 u n  A lle 
mand é c r iv a it q u ’ à H a m b o u rg  e t à M agdebourg  i l  a v a it fa llu  
frans fo rm e r de nom breuses m aisons en en trepô ts  p o u r rece
v o ir  les m archandises anglaises. Menacés de la  ru in e  p a r ce tte  
m vasion, les É ta ts  c o n tin e n ta u x  se d é fe n d ire n t p a r des ta r ifs  
Protecteurs. L ’ in d u s tr ie  anglaise c o m p r it a ins i les avantages 
du lib re  échange. E lle  s a va it que, dans une lu t te  engagée à 
ta r ifs  égaux, la  su p é rio rité  de son o u tilla g e , de ses c a p ita u x , 
de son personnel o u v r ie r ou te ch n iq u e  lu i assu re ra it la  v ic 
to ire  sur les concu rren ts  étrangers. L ’ essentie l é ta it  de nouer 
aLec les au tres pays des re la tio n s  suiv ies ; p o u r le u r vend re  des 
P roduits fab riqués  i l  fa l la it  le u r acheter des p ro d u its  agrico les. 
M a in te n ir à grands fra is  la  c u ltu re  du  b lé  ind igène , re fuser 
d ’acheter les céréales q u i a b onda ien t en A llem agne  e t aux 
É ta ts -U n is , c’ é ta it  o b lige r ces pays à créer des m anu fac tu res , 
d fa b r iq u e r eux-m êm es les p ro d u its  q u ’ ils  ne p o u va ie n t acqué rir 
dans l es usines de M anchester ou de B irm in g h a m . Le lib re  
'/Change, au co n tra ire , p e rm e ttra it  à l ’ in d u s tr ie  de se p ro cu re r 
à has p r ix  les m atiè res prem ières, de fa b r iq u e r a b o n  m arc re, 
Par conséquent de vend re  beaucoup. Toutes les classes en Pro " 
ité ra ie n t.  A vec une p o p u la t io n  q u i a lla it  to u jo u rs  augm en tan t, 
com m ent l ’ A n g le te rre  p o u rra it-e lle  m a in te n ir  les salaires a u n  
m veau convenable  si e lle ne t r o u v a it  pas u n  nom bre  to u jo u rs  
P im  grand de c lien ts  au dehors? M ais si I on d o n n a it a 1 ou- 
rnher le p a in  à b o n  m arché, la  baisse du  sala ire d e v ie nd ra i sans 
danger p o u r lu i,  e lle  lu i  assu re ra it m êm e u n  t r a v a i l  to u jo u rs
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p lus a bondan t. A in s i ra iso n n a ie n t les défenseurs de l ’ in d u s trie .
Ils  re n co n trè re n t une o p p o s it io n  acharnée dans l ’a ris to c ra tie , 

q u i possédait la  p lus  grande p a rt ie  d u  sol. Les p ro p rié ta ire s  
foncie rs, encouragés p a r la  hausse considérable du  p r ix  du 
b lé  p e n d a n t les guerres napoléoniennes, a va ie n t donné la 
p lus grande extens ion  possib le à une c u ltu re  s i ré m u n é ra tr ice , 
q u i d ’a ille u rs  é ta it nécessaire dans u n  pays menacé p a r la  
fa m in e  ; ils  se v a n ta ie n t d ’a v o ir  a in s i co n tr ib u é  à la  v ic to ire . 
Après le re to u r de la  p a ix  ils  v o u lu re n t co n tin u e r à pe rcevo ir 
une p a rt ie  au m oins des bénéfices hab itue ls  en re s tre ig n a n t ou 
en em pêchant pa r des ta r ifs  élevés l ’im p o r ta t io n  des blés 
étrangers. C’é ta it  la  ju s te  récom pense, d isa ie n t leurs partisans, 
de l ’ a rd e u r q u ’ils  a va ie n t m ise à m u lt ip lie r  les enclosures, 
à fa ire  v a lo ir  les anciens « com m uns » stériles ( open fie lds ), 
à rem p lace r les procédés p r im it i fs  des v illageo is  p a r ceux de la  
grande c u ltu re  ; c ’é ta it  le m oyen  de préserver les îles B r ita n 
niques de la  fa m in e  en tem ps de guerre ; c’ é ta it  une nécessité 
e n fin  p o u r m a in te n ir  la  richesse e t le  ra n g  socia l de ¡’a ris 
to c ra tie  te rrienne , tê te  v é r ita b le  de la  n a tio n .

L a  ques tion  des d ro its  sur les blés ne cessa d ’ être  discutée 
aux  Com m unes. L a  lo i votée en 1815 p ro h ib a  l ’ im p o r ta t io n  
des blés é trangers ta n t  que le  b lé  ind igène se v e n d a it au-des
sous de 80 sh illings  le quarle r (215 k ilog ram m es e n v iro n ), 
p r ix  très  élevé p o u r l ’époque. Rassurés p a r ce tte  p ro te c tio n , 
les p ro p rié ta ire s  la issèren t de côté cu ltu res  m araîchères e t 
p ra irie s  p o u r semer du  b lé, mêm e dans de m auvaises te rres 
q u i n ’ é ta ie n t pas propres à ce tte  c u ltu re . De là  v in t  une su r
p ro d u c tio n  q u i am ena la  baisse des p r ix  ; dès 1822 i l  fa l lu t  
ré d u ire  le p r ix - l im ite  à 70 sh illin g s . Jusque-là  c ’é ta ie n t les 
ra d ic a u x  seuls q u i a va ie n t c o m b a ttu  la  p ro h ib it io n  au nom  
de l ’in té rê t des classes ouvriè res ; les in d u s tr ie ls  h é s ita ien t 
à p rend re  p a r t i  con tre  les p ro p r ié ta ire s  foncie rs, parce que les 
uns e t les au tres b é né fic ia ien t du  rég im e p ro te c tio n n is te . Les 
choses changèren t quand  u n  groupe de m in is tre s  nouveaux , 
W a llace , R ob inson  e t s u r to u t H uskisson, décida le g o u v e r
n e m en t à proposer quelques mesures lib re-échang istes p o u r 
a c tiv e r  le com m erce m a r it im e . L ’A c te  de n a v ig a tio n , q u i d a ta it  
de C rom w e ll, fu t  p ra t iq u e m e n t ré d u it  à r ie n  ; les anciennes 
p ro h ib it io n s  con tre  les p ro d u its  fab riqués  au dehors d isp a ru re n t. 
Ces nouveautés mises en v ig u e u r en tre  1822 e t 1824 a tte ig n ire n t 
aussi le rég im e des blés, pu isque la  p ro h ib it io n  fu t  rem placée 
p a r l ’échelle m ob ile  : d ’après la lo i de 1823, la  ta xe  sur les
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Wês étrangers, de 23 sh illings  quand  le quarter en c o û ta it 64, 
descendait p a r étapes au ch iffre  n o m in a l d ’u n  s h ill in g  quand  le 
J? é ind igène m o n ta it  à 73. Mais ce systèm e e t la  façon  d o n t i l  
tu t  app liqué , p e rm ire n t aux  p ro p rié ta ires  foncie rs de conserver 

s itu a tio n  p riv ilé g ié e .
P endant quelques années les débats re lig ie u x  e t po lit iq u e s  

absorbèrent l ’a c t iv ité  du  pays. A près 1832, quand  les représen
t a s  de l ’ in d u s tr ie  s iégèrent en nom bre  dans le P a rle m e n t 
réformé, ils  s’a tta q u è re n t à l ’ échelle m ob ile . C é ta it  une ques- 
t l °n  économ ique; c ’é ta it  aussi une ques tion  sociale, q u i m it  aux 
Prises la  bourgeois ie e t l ’ a ris to c ra tie . E lle  fu t  posée dans to u te  
8011 am p leur p a r la  L igue  con tre  les lo is su r les blés q u i, succé- 

an t à une p rem iè re  société m ort-née , se fo rm a  en 1838 à 
"Janchester. Celle-ci a l la it  d u re r parce q u ’elle tro u v a  en 
R ichard  Cobden le chef nécessaire. F ils  d ’u n  fe rm ie r pauvre  
de l ’A ng le te rre  du  sud, long tem ps em ployé de com m erce et 
Com m is-voyageur, pu is négoc ian t, é ta b li dès 1828 à M anchester, 
easuite fa b r ic a n t, R ic h a rd  Cobden se donna to u t  e n tie r à la  
®ampagne con tre  les lo is  m aud ites . I l  v o y a it  dans le lib re  
eÇhange le m oyen , non  seulem ent d ’ e n ric h ir l ’ in d u s tr ie  b r ita n -  
^ q u e , m ais de p ro cu re r le b ien -ê tre  à tous , de créer des ra p 
ports pacifiques en tre  les peuples, d ’ in a u gu re r p o u r l ’h u m a n ité  
ane ère nouve lle . Dès 1838 i l  é c r iv a it à propos de la  question  
douanière : « I l  me p a ra ît q u ’ on p e u t t r a ite r  ce su je t dans un  
esP rit m o ra l e t m êm e re lig ie u x . S i l ’ on  ag ite  la  ques tion  de la 
aiême m anière  que celle de l ’esclavage, ce sera irré s is tib le . » 

Cette fe rve u r d ’apô tre  s’u n issa it chez lu i au génie de la  p ro 
pagande ; sans ê tre  g rand  o ra te u r, i l  a v a it  le don  de la  persua- 
Sloa, le ta le n t de répondre  su r-le -cham p a u x  ob jec tions , l ’a r t  
de t r a ite r  sans cesse le mêm e su je t sous des form es nouvelles, 
,a .résistance à la  fa tig u e  phys ique  ou m ora le . E n  1841 v in t  se 
Joindre à lu i l ’a u tre  grand m iss ionna ire  de la  L igue , John  B r ig h t ;  
11 e om p lé ta it Cobden, car son éloquence âpre e t vigoureuse 

ci ta i t  les passions de ses aud iteu rs  con tre  1 o rgue il des féo- 
aux et l ’ égoïsme des la n d lo rds . L a  L igue  o b t in t  des souscrip- 

' 1 j 118 v ° l ° nta ires  considérables quand  elle e u t persuadé aux 
'adus trie ls , selon le m o t de Cobden, q u ’i l  fa l la it  r isq u e r une 
Partie de le u r fo r tu n e  p o u r sauver le reste ; elle p u t  alors 
®Qiployer tous les m oyens d ’a g ita tio n , jo u rn a u x , brochures, 

l és-conférences, m ais s u r to u t m eetings innom brab les . A u  
'commencement, ces réun ions re n co n trè re n t des d ifficu lté s  ; 

aris les v illages soum is a u x  p ro p rié ta ire s  foncie rs la  m u n i
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c ip a lité  re fu s a it l ’h ô te l de v ille , l ’auberg iste  n ’osa it pas louer 
une sa lle ; m ais peu à peu la  L igue  e u t assez d ’in fluence  pou r 
fa ire  écou te r p a r to u t les discussions co n tra d ic to ire s  q u ’elle 
accep ta it ou q u ’ elle p ro v o q u a it.

Cobden e t la  L ig u e  s’ adressèrent au pays parce que les 
Com m unes, après com m e a v a n t 1832, n ’é ta ie n t élues que p a r 
une fa ib le  m in o r ité . C ependant c ’é ta it  le P a rle m e n t q u i d e va it 
f in a le m e n t v o te r  les ré form es nécessaires. Cobden y  e n tra  en 
1841, b ien  réso lu  à ne pas se l ie r  a u x  deux grands p a rt is  p o li
tiques , dé c la ra n t q u ’i l  ré c la m e ra it le lib re  échange au w h ig  
lo rd  Jo h n  R ussell com m e au to r y  s ir R o b e rt Peel. C e lu i-c i 
v e n a it de rep rendre  le  p o u v o ir  ; chef du  p a r t i  de la  p ro te c tio n , 
ce g rand  o p p o rtu n is te  com m ença it à se c o n v e rt ir  au lib re  
échange. Le  budge t présenté p a r lu i  en 1842 ré d u is it à u n  ch iffre  
p u re m e n t n o m in a l les d ro its  d ’entrée sur les m atiè res p re 
m ières e t su r les p ro d u its , à m o itié  confectionnés au dehors, 
q u i ve n a ie n t chercher le  finissage en A n g le te rre  ; sur les autres 
p ro d u its  fa b riq u é s  i l  d im in u a  les taxes de m an iè re  que les 
in d u s tr ie ls  étrangers pussent te n te r  la  concurrence co n tre  ceux 
de l ’in té r ie u r. L ’a c t iv ité  com m ercia le  d e v a it a ins i progresser 
beaucoup e t com penser b ie n tô t les pertes que la  ré d u c tio n  
des d ro its  e n tra în e ra it p o u r le  bu d g e t ; en a tte n d a n t, i l  p ro 
posa u n  im p ô t su r le  revenu  (de 7 pence p a r l iv re ) , q u i 
se ra it p ro b a b le m e n t nécessaire pen d a n t c in q  ans. Le  p a r t i 
conse rva teur accepta, non  sans é tonnem en t, l ’audacieuse 
ré fo rm e  que son chef lu i  im p o sa it. P o u r les blés, R o b e rt Peel 
conse rva it le  systèm e de l ’ échelle m ob ile  ; to u t  au p lus fa i
s a it- i l a d a p te r ce lle -c i au p r ix  m oyen  réel, q u i descendait 
a lors à 56 sh illings  le  quarter. Les lib re-échang istes rep rochèren t 
v iv e m e n t au p re m ie r m in is tre  de s’a rrê te r à m i-ch e m in  ; i l  
s’ e n s u iv it en tre  le  m in is tre  e t Cobden une b ro u ille  q u i du ra  
u n  tem ps assez long . Les Com m unes, préoccupées depuis 1842 
p a r l ’a g ita tio n  ch a rtis te , pu is  rassurées en 1844 p a r la  re p ris»  
des a ffa ires, éca rtè ren t les m o tio n s  du  p e t i t  g roupe des n o va 
teu rs . L a  L igue  redoub la  donc d ’e ffo rts  en A ng le te rre  com m e en 
Écosse ; Cobden a ffirm a  au P a rle m e n t que la  p rem iè re  d ise tte  
m e t t ra it  f in  à ce tte  sécurité  trom peuse. Dès 1845 la  m auvaise 
réco lte  des pom m es de te rre  v ie n t lu i  donner ra ison. C’ est la  
fam ine  en pe rspective  p o u r l ’ Ir la n d e  : aussi Peel, ébranlé depuis 
quelque tem ps dé jà  p a r les argum ents  de Cobden, propose- 
t - i l  à ses collègues de suspendre le  d ro it  su r les blés ; les m in is tres  
hés iten t, a jo u rn e n t la  décision. C ependant R usse ll é c r it aux
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électeurs de la  C ité  de Londres une le ttre  p u b liq u e  où i l  p rend  
ne tte m e n t p a r t i  p o u r la  ré fo rm e . U n  in s ta n t Peel dém issionne 
a cause des d iv is ions  de son p a r t i,  m ais com m e le  chef des 
w higs n ’a pas réussi à c o n s titu e r un  m in is tè re , i l  fo rm e  u n  
nouveau ca b ine t, réso lu  ce tte  fo is  à réa lise r le  lib re  échange.

Son p ro je t de lo i ré d u is it p ro v iso ire m e n t les d ro its  de l ’ échelle 
naobile à 10 sh illings , en a jo u rn a n t l ’a b o lit io n  com p lè te  à l ’ année 
1849. A l la it - i l  ê tre  vo té  ? O n e u t quelques doutes. L e  p a r t i  
conservateur se partagea : si les « Peelites » se jo ig n a ie n t à 
1 oppos ition  lib é ra le  p o u r fa ire  tr io m p h e r ce b il l ,  les p ro te c 
tionn is tes in tra n s ig e a n ts , groupés sous la  d ire c tio n  nom ina le  
de lo rd  George B e n tin c k  e t sous la  d ire c tio n  rée lle  de D is- 
raÇli, déc la rè ren t la  guerre au  p re m ie r m in is tre  q u ’ils  accu
saient de tra h iso n . L a  L ig u e  f i t  une ra p ide  cam pagne en fa v e u r 
du p ro je t m in is té rie l, en dé c la ra n t q u ’on  ne p o u v a it réc lam er 
^avantage ; la  C ham bre des Com m unes le v o ta , e t la  C ham bre 
des Lo rds  jugea la  lo i tro p  p o p u la ire  p o u r ne pas la  ra t if ie r  
(1846). L a  L igue  en mêm e tem ps p ro n o n ç a it e lle-m êm e sa 
d isso lu tion , ta n d is  que des souscrip teurs  n o m b re u x  fa isa ie n t 
^  Cobden un  don  de 80.000 liv re s  a fin  de rem p lace r la  fo r tu n e  
9u ’i l  a v a it  perdue en nég ligean t ses propres affa ires. Les libé * 
r aux, q u i re v in re n t au m in is tè re  peu après, a b o lire n t les d ro its  
Sur le  sucre, co m p lé ta n t a ins i le tr io m p h e  du  lib re  échange. 
lp p e lé e  à cho is ir en tre  l ’ in d u s tr ie  e t l ’ a g ric u ltu re , la  G rande- 
B retagne o p ta it  p o u r l ’ in d u s tr ie  ; elle assura it aussi, com m e 
1 ava ien t si souven t a ffirm é  B r ig h t e t Cobden, la  v ic to ire  de la  
bourgeoisie su r la  v ie ille  noblesse.

V.   LES QUESTIONS D O U AN IÈR ES SUR L E  C O N TI
N EN T  1.

ta n d is  que la  classe m oyenne im p o s a it au gouvernem ent 
anglais u n  rég im e douan ie r nouveau, ce fu t  le  gouve rnem en t

1- O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux ouvrages cités p. 285, ajouter W. Sombart, 
. ‘e deutsche Volkswirtschaft im X IX  ten Jahrhundert (Berlin, 1903, in-8») ; et une petite 
^ u<le de R. Braun, Die Männer des Zollvereins (Berlin, 1881, m-8°). En français, on

** Pas fa it mieux que l ’ouvrage ancien d’Henri R ic h e lo t ,  L'Union douanière allemande 
ïî* ÿ  Zollverein (Paris, 1845, in-S° ; 2° éd. refondue, 1859). -  Sur 1 Autriche, voir 
Uudeezek, CEslerreischiche Handelspolitik im Vormärz, 18151818 (Vienne, 1918, in-8 ).

Sur la Suisse, La Suisse au X IX e siècle, ouvrage collectif dirigé par Paul Seippel (Lau- 
sanne, 1899-1901, 3 vol. in-8°). Parmi les études locales parues sur la vie économique de 
,? il faut faire une place à part aux ouvrages de Paul Masson dans Les Bouches-
a Encyclopédie départementale, surtout les t. V I I  et V I I I  (Paris et Marseille,
1926-1928, in-4°).
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prussien q u i assura l ’a ve n ir économ ique f'de  l ’A llem agne  en 
c ré a n t le Z o llve re in . E n  1815 chaque É ta t  de la  C on fédéra tion  
germ an ique  a v a it  ses douanes ; d ’où une gêne in to lé ra b le  p o u r 
le  com m erce e t des dépenses excessives imposées a u x  gouve r
nem ents p o u r l ’ e n tre tie n  de m u ltip le s  a d m in is tra tio n s  doua
nières. L a  Prusse, où l ’é lan ré fo rm is te  im p rim é  p a r les S te in  
e t les H a rdenbe rg  n ’é ta it  pas encore a ffa ib li, v o u lu t am é lio re r 
ce rég im e en com m ençant p a r u n ir  ses provinces. Des fo n c tio n 
naires te ls  que Maassen, insp irés d ’A d a m  S m ith , réd igè ren t 
en 1818 une lo i q u i s u p p rim a it tou tes  les douanes in té rieu res  
e t so u m e tta it l ’ entrée des p ro d u its  é trangers à u n  rég im e de 
p ro te c tio n  modérée. Puis, com m e de n o m b re ux  dom aines 
d ’autres princes a llem ands é ta ie n t enclavés au m ilie u  du  te r r i 
to ire  de la  Prusse, elle v o u lu t eng lober dans ses douanes ces 
îlo ts  q u i a u tre m e n t d e v ie n d ra ie n t des repaires de con tre b a n 
diers. Les p e tits  princes de la  C on fédéra tion  h é s ita ien t p a r 
a m ou r-p rop re  ; m ais com m e les fra is  de leurs douanes en 
abso rba ien t les revenus, ils  accep tè ren t l ’u n  après l ’au tre , 
de 1819 à 1826, les offres avantageuses de B e rlin . A lo rs  le 
m in is tre  M o tz , d e v in a n t les conséquences p o lit iq u e s  fu tu re s  
de l ’u n io n  douanière, en tam a des négocia tions avec les É ta ts  
vo is ins. Son tra ité  avec la  H esse -D arm stad t (1828) fu t  un  
p re m ie r succès, que d ’au tres s u iv ire n t. L ’exem ple é ta it  si 
engageant que la  B av iè re  e t le  W u rte m b e rg  co n c lu re n t en tre  
eux une en ten te  sem blable, puis la  Saxe groupa a u to u r d ’elle 
p lus ieurs p rin c ip a u té s  de l ’A llem agne  cen tra le . On p u t cro ire  
un  m o m e n t que tro is  un ions douanières se p a rta g e ra ie n t le 
te r r ito ire  de la  C onfédéra tion . L a  Prusse engagea de n o u 
ve a u x  pou rpa rle rs , fa isa n t de larges concessions sur le pa rtage  
des bénéfices ; aussi les tro is  un ions fu s io n n è re n t e t le  Z o llv e 
re in  e n tra  en v ig u e u r le 1er ja n v ie r  1834.

Les t ira ille m e n ts  e t les d ifficu ltés  in té rieu res  ne m an q u è re n t 
p o in t d u ra n t les d ix  prem ières années ; m ais tous ces obstacles 
fu re n t surm ontés, e t le Z o llve re in , auque l la  pression b ru ta le  
de la  Prusse obligea le L u xe m b o u rg  à se jo in d re  en 1842, fo u rn it  
désorm ais à l ’A llem agne le cadre économ ique très  la rge  où 
son a c t iv ité  a l la it  p o u v o ir  se déve lopper. D ’a u tre  p a rt, la 
co n ve n tio n  de Dresde (1838) m arqua  le p re m ie r pas des É ta ts  
a llem ands vers l ’u n ité  m oné ta ire . M e tte rn ic h  a v a it  laissé fa ire  : 
com m e F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  a ccep ta it la  d ire c tio n  p o l i t i 
que de l ’A u tr ic h e , ce lle -c i d e va it abandonner à sa r iv a le  en 
A llem agne  l ’ in it ia t iv e  économ ique. I l  co m p re n a it cependant
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Ou ’un danger nouveau  a l la i t  m enacer l ’hégém onie des H abs- 
nourgs ; m ais le  gouve rnem en t de V ienne , m oins p ra t iq u e  e t 
m °ins audac ieux que ce lu i de B e rlin , ne p a rv in t  n i à s’assurer 
Une 'p lace ,dans le Z o llve re in , n i à le d issoudre ( i l  l ’ essaya p o u r
ta n t) , n i m êm e à fa ire  accepter dans les É ta ts  au trich iens  en 
1844 un p ro je t de ta r i f  douan ie r q u i m e t t ra it  f in  a u x  anciennes 
P roh ib itions . L ’in d u s tr ie  au trich ienne , q u i a v a it  eu un  m o m e n t 
b r illa n t vers 1830, se tro u v a  distancée.

L ’exem ple de l ’A llem agne  intéressa la  Suisse, où  la  v ie  éco
nom ique é ta it  para lysée p a r l ’ op p o s itio n  en tre  les cantons 
com m erçants, pa rtisans  du  lib re  échange, e t les cantons a g r i
coles, fidèles au p ro te c tio n n ism e . C ependant les ba rriè res  
douanières en tre  les cantons fu re n t supprim ées en 1835 ; 
niais la fo rm a tio n  d ’un  Z o llve re in  suisse, p o u rsu iv ie  avec a rd e u r 
Par Berne, com b a ttu e  p a r les au tonom istes, ne d e v a it a b o u tir  
■fi’après la  v ic to ire  des ra d ic a u x  sur le  S onderbund. Q u a n t à 
la Belg ique, ce pays si e n tre p re n a n t dans la  c réa tion  des banques 
et des chem ins de fe r  n ’osa it pas encore chercher dans le  lib re  
commerce avec l ’é trange r une com pensa tion  à la  pe rte  du  m arché 
ho llanda is. I l  adop ta  mêm e en 1842 une p o lit iq u e  franchem en t 
P ro tectionn is te . Les É ta ts  c o n tin e n ta u x  c ra ig n a ie n t tous 
d abaisser les ta r ifs  q u i les dé fenda ien t con tre  le p é r il sans cesse 
M enaçant d ’une in o n d a tio n  de p ro d u its  anglais. Cobden se 
décida en 1846 à un  voyage de qua to rze  m ois en F rance, en 
Lspagne, en Ita lie , en A llem agne, en Russie, a fin  de prêcher 
1 évangile  du  lib re  échange. P a rto u t on l ’a c c u e illit com m e un  
tr io m p h a te u r ; L o u is -P h ilip p e  et N ico las I er aussi b ien  que 
L ie  I X  le co m b lè ren t d ’égards, in d u s tr ie ls  e t com m erçants 

o ffr ire n t des banquets e t des fêtes. M ais i l  n  o b t in t  n u lle  
P ort q u ’on renonçâ t au rég im e p ro te c tio n n is te .

Le  pays le p lus a ttaché  à ce rég im e é ta it  la  F rance. T and is  
To en A ng le te rre  les p ro p rié ta ire s  foncie rs se tro u v a ie n t aux  
Prises avec les in d u s tr ie ls , ces deux groupes sociaux s a lliè re n t 
Qr F rance p o u r m a in te n ir  des ta r ifs  douaniers très  élevés. 
Les p ro p rié ta ire s  vo u la ie n t vend re  à h a u t p r ix  leurs denrées ; 
|es m a n u fa c tu rie rs , q u i ne se sen ta ien t n i les m oyens n i le désir 
de tra v a il le r  beaucoup p o u r l ’e x p o rta tio n , n a va ie n t aucun 
in té rê t à s’y  opposer, p o u rv u  que le m onopole  du  m arché n a tio - 
r*ol le u r fû t  réservé. « La  F rance p ro d u it tro p  », d is a it à la  t r i 
bune, un  peu a v a n t 1830, S irieys de M ayrinhac,_ d ire c te u r géné- 

des douanes e t député , q u i ne re d o u ta it r ie n  ta n t  que la  
uisse des p r ix .  F a b rica n ts  e t p ro p rié ta ire s  d o m in a ie n t dans les
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Cham bres de la  R e s ta u ra tio n , grâce au ch iffre  élevé du  cens; 
i l  le u r fu t  fac ile  de se m e ttre  d ’accord. M a lgré  les événem ents 
p o lit iq u e s  ce tte  a lliance  con tin u a  p e n d a n t to u te  la  durée de 
la  m onarch ie  de ju il le t .  Si quelques m in is tre s  e u ren t p a rfo is  
des ve llé ités  lib re-échang istes, ils  les abandonnèren t d e va n t 
ce tte  pu issante c o a lit io n  d ’in té rê ts . Dès 1826 les représentan ts  
de la  F rance à M u n ich  a va ie n t recom m andé une enten te  
douanière avec la  B av iè re  e t le W u rte m b e rg  ; en 1829 com m e 
en 1831 quelques m em bres d u  gouve rnem en t fra n ça is  v o u 
lu re n t e n tre r dans ces vues a fin  de p ré ve n ir la  fo rm a tio n  du  
Z o llve re in , m ais le conseil supé rieu r du  com m erce écarta  leurs 
p ropos itions . Douze ans p lus ta rd  les p ro je ts  d ’u n io n  doua
nière en tre  la  F rance  et la  B e lg ique  échouèrent non  seulem ent 
d e va n t l ’ op p o s itio n  de la  G rande-B re tagne , m ais d e va n t celle 
des p roduc teu rs  frança is . Les v ille s  m a ritim e s  seules, com m e 
B o rd e a u x  et M arse ilÎe , ré c la m a ie n t u n  rég im e nouveau  ; la 
C ham bre de com m erce de B o rd e a u x  l ’a v a it  dé jà  p rôné  sous 
la  R e s ta u ra tio n  ; en 1846 les B o rde la is , s tim u lés  p a r la  v ic 
to ire  de R ic h a rd  Cobden, co n s titu è re n t une ligue  lib re -échan - 
giste, m ais la  v o ix  de celle-c i, en d é p it des e ffo rts  de l ’ écono
m is te  B a s tia t, dem eura sans écho dans le pays. L a  v ie  écono
m ique  de la  F rance ne ressem bla it p o in t à celle de la  G rande- 
B re tagne .

V I. — L A  PUISSANC E D E  L A  BOURG EO ISIEK

Le déve loppem ent de la  banque  e t de l ’ in d u s tr ie , les p ro 
grès du  com m erce e t de la  d iv is io n  du  t r a v a i l  é ta ie n t dus à 
la  bourgeoisie ; aussi lu i  assurè rent-ils  dans p lus ieurs  pays 
le rô le  p ré p o n d é ra n t q u i a v a it  ja d is  a p p a rte n u  à la  noblesse 
e t au clergé. I l  a to u jo u rs  été d iff ic ile  de f ix e r  avec p réc is ion  
les fro n tiè re s  de la  bourgeois ie. Ce q u i est ce rta in , c’est que 
l ’essor du  c ré d it e t la  ré v o lu tio n  in d u s tr ie lle  m ire n t à sa tê te  
une é lite  composée d ’ hom m es a c tifs , en trep renan ts , souven t 
d ’hum b le  o rig ine , q u i a va ie n t créé de to u te s  pièces le u r  fo r 
tu n e  ou développé u n  p a tr im o in e  modeste. A  la  naissance 
ils  opposa ien t la  richesse ; en face de la  p ro p r ié té  fonc iè re , 
conservée en p a rt ie  p a r les fa m ille s  anciennes, ces parvenus 
donnè ren t to u te  son im p o rta n ce  à la  p ro p r ié té  m o b iliè re .

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  W .  Sombart, Der Bourgeois (Munich, 1913, in-8°) ; 
trad. française : Le bourgeois (Paris, 1926, in-8°) ; D. G. Somervell, English ihought in  
the nineteenth century (Londres, 1929, in-8°).
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Les p lus énergiques d ’e n tre  eux  se pén é trè re n t de cet « e sp rit 
ca p ita lis te  » q u i ne considère jam a is  la  fo r tu n e  com m e assez 
grande, q u i redou te  le  « m anque à gagner » à l ’ égal d ’une hon te , 
q u i regarde la  richesse com m e destinée à fo u rn ir ,  non  p o in t 
un  revenu p e rm e tta n t de b ien  v iv re , m a is  l ’ in s tru m e n t néces
saire de gains nouveaux. D é jà  la  richesse ne le u r su ffisa it 
Plus ; non  con ten ts  de l ’in flu e nce  q u ’ elle p rocure  to u jo u rs  
dans la  société, ils  v o u lu re n t p a rt ic ip e r  d ire c te m e n t au 
P ouvo ir p o lit iq u e .

La  G rande-B re tagne  re n fe rm a it beaucoup de ces créateurs, 
de ces « cap ita ines d ’in d u s tr ie  », ins ta llés  dans les grandes v ille s  
q u i s’é ta ie n t form ées dans le vo is inage des m ines de h ou ille . 
L e v a n t eux se d ressa it une a ris to c ra tie  pu issante e t hau ta ine , 
disposée à la isser péné tre r les p lus no tab les et les p lus riches 
d ’en tre  eux dans la  C ham bre des lo rds, m ais à c o n d itio n  de 
l es absorber e t de conserver sa s itu a tio n  p rédom inan te . Comme 
Cette  a ris to c ra tie  é ta it  d iv isée p a r la  p o lit iq u e , la  bourgeoisie 
Çn p ro f ita  ; elle s’u n it  avec la  noblesse w h ig  p o u r fa ire  la  ré fo rm e 
é lectora le. Ce fu t  du  groupe des in d u s trie ls  de B irm in g h a m  
que p a r t i t  l ’ in it ia t iv e  ; les bourgeois des grandes v ille s  e n tra î
nèrent la  classe o u vriè re , e t tous  ensemble s o u tin re n t lo rd  G rey. 
^P rès 1832 la bourgeois ie se s e n tit assez fo r te  p o u r a g ir sans 
1 a ppu i de ce tte  classe o u vriè re  q u i lu i  devena it de p lus en 
plus hostile . « C ’est u n  m o uvem en t de classe m oyenne », d is a it 
Lobden de l ’a g ita tio n  lib re -échang is te  ; n i les p ro p rié ta ire s  to ries , 
111 les ouvrie rs  cha rtis tes  ne p u re n t l ’ empêcher d ’a b o u tir . L ’aris- 
fu c ra tie  b r ita n n iq u e  d ’a illeu rs , fidè le  à ses tra d it io n s , sa va it 
s in téresser a u x  am é lio ra tions  économ iques, a u x  entreprises 
lu c ra tive s  ; e t des m ariages fréquen ts  u n ire n t les fdles des lo rds 
du co ton  ou du fe r a u x  fds des fam illes  anciennes.

Une des grandes forces de la  bourgeois ie b rita n n iq u e , c est 
qu elle non  p lus n ’é ta it  p o in t une caste fermée. Comme on 
v iv a it  dans un  tem ps de nouveautés, de découvertes, d in 
te n tio n s  quo tid iennes, elle a c c u e illit dans ses rangs les n o u 
veaux enrich is , p o u rv u  q u ’ils  eussent une v a le u r personne lle ; 
su rto u t elle ne re je ta  p o in t a p r io r i  les p ro je ts  des in v e n te u rs ; 
eHe é tu d ia it  les idées souven t surprenantes q u ’on lu i soum et
t e  Stephenson app rend  vers 1817 q u ’un  fa b r ic a n t de D a r- 
ln g ton , le qu a ke r Pease, désire é ta b lir  un  chem in  de fe r sur 

r ° ute  ; i l  va  le tro u v e r , lu i  expose le p lan  de sa lo co m o tive  e t 
es avantages q u ’ on p o u rra  en t i r e r  ; Pease consent à la  v o ir  

eL  désorm ais conva incu , d e v ie n t p o u r lu i  u n  b a ille u r  de fonds
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e t u n  am i. Le mêm e Stephenson re ncon tre  u n  com pagnon p lus
p réc ieux  encore dans l ’en trep reneur Brassey, v é r ita b le  conduc
te u r  d ’hom m es q u i ch o is it les m e illeu rs  de ses m anœ uvres 
p o u r en fa ire  des chefs d ’équipes e t le u r assure une p a r t  dans 
ses bénéfices. U n  fils  d ’ o u v rie r, Josiah  M ason, fa b r ic a n t de 
p lum es à M anchester, s’ intéresse en 1829 aux  offres de deux 
in ve n te u rs , les E lk in g to n , p o u r la  do ru re  e t l ’a rgen tu re  ; i l  
u t il is e  leurs idées en les p e rfe c tio n n a n t e t les app lique  avec 
u n  é c la ta n t succès à l ’a rgen tu re  des couverts  en zinc. C’est 
un  fils  d ’o u v rie r aussi que J o h n  B ro w n , de Sheffie ld ; d ’abord  
p e t i t  a p p re n ti cou te lie r, i l  p a rv ie n t à être le ro i  du  fe r. James 
B a ird , le  fils  d ’un  pauvre  fe rm ie r d ’Écosse, m e t en e x p lo ita 
t io n  des m ines de ho u ille  e t de fe r, crée des forges, a ttache  à 
ses usines l ’ in v e n te u r N ie lson, in v e n te  lu i-m ê m e  e t dev ien t 
fin a le m e n t l ’hom m e le p lus rich e  du R o ya u m e -U n i. B ien  
d ’au tres parvenus de grande va le u r p re n n e n t place avec eux 
dans les rangs les p lus élevés de la  bourgeoisie.

Si l ’a r is to c ra tie  anglaise a ccep ta it la  hau te  bourgeoisie 
com m e une égale, l ’a r is to c ra tie  frança ise  te n ta  sous la  Res
ta u ra t io n  de re je te r sa r iv a le  au second rang. L a  C harte  de 
1814 opposa, dans le corps é lec to ra l censita ire , les p ro p r ié 
ta ire s  fonciers, nobles p o u r la  p lu p a r t, e t les « pa tentés » b o u r
geois. Ces deux groupes sociaux p o u va ie n t b ien  s’a llie r  p o u r 
défendre des ta r ifs  douaniers q u i se rva ien t leurs in té rê ts , 
m ais en p o lit iq u e  ils  dem eura ien t ennem is. E n tre  émigrés 
e t acquéreurs de biens n a tio n a u x  la ré co n c ilia tio n  é ta it  d i f 
fic ile . Beaucoup de bourgeois déda ignèren t d ’ ê tre  anob lis  ; 
quand  u n  m in is tre  o f f r i t  le t i t r e  de com te  à R o ye r-C o lla rd , 
« com te  vous-m êm e », ré p o n d it l ’ o rg u e ille u x  d o c tr in a ire . Le  
g rand  fa b r ic a n t T e rn a u x , créé ba ron  p a r Lou is  X V I I I ,  annonça 
en p le ine  C ham bre q u ’i l  re n o n ça it à ce t i t r e  p o u r co n tin u e r 
à d ir ig e r ses usines. V o ilà  p o u rq u o i Charles X  en 1830 v o u lu t 
ra ye r les pa ten tés de la  lis te  é lectora le  ; v o ilà  p o u rq u o i cer
ta in s  in d u s trie ls  paris iens fe rm è re n t leurs usines a fin  d ’encou
rage r les o uvrie rs  à co m b a ttre  p o u r la  C harte . De la  ré v o lu 
t io n  de ju i l le t  ce fu t  la  bourgeois ie q u i re c u e illit  tous  les béné
fices. Les grands bourgeois en rich is  re çu re n t p o u r récom pense 
la  p a ir ie  viagère. L a  garde na tiona le , c ’est-à -d ire  la  bourgeoisie 
armée, d é fe n d it l ’o rd re  e x is ta n t con tre  les émeutes ouvrières. 
D e u x  banqu ie rs , L a ff it te  e t C as im ir P érie r, d ir ig è re n t les deux 
groupes opposés du  p a r t i  q u i so u tena it la  nouve lle  dynastie . 
C as im ir P é rie r pe rsonn ifie  l ’ a c tiv ité  de la  no u ve lle  classe
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dom inan te . F ils  d ’ u n  fin a n c ie r dé jà  puissant,, i l  a v a it  fondé 
a van t 1815 une m aison de banque q u i prospéra b ie n tô t. « I l  
d is a it  to u t ,  em brassa it to u t  », racon te  u n  de ses b iographes,
<( arm em ents m a r it im e s , banque , spécu la tions su r p rop rié tés , 
créances pub liques  et p a rticu liè re s , m a n u fa c tu re , fonde rie  
de m é taux , ve rre rie , ra ffin e rie  de sucre, fa b r iq u e  de savon, 
ttio u tu re  ; le to u t  su r une g rande échelle. » L a  p o lit iq u e  l ’ a t 
t ira  b ie n tô t : deux  brochures de 1817 e t de 1818, q u i re p ro 
cha ient au gouvernem ent de s’adresser p o u r ses e m prun ts  
à des banqu iers étrangers, lu i  v a lu re n t une é lection  de député  
à Paris : d é b u t de la  ca rriè re  q u i d e v a it le  m ener au  m in is tè re  
de 1831. U n  con te m p o ra in  de C as im ir P érie r, D u p in  aîné, 
f ia i fm  long tem ps p rés iden t de la  C ham bre des députés, rep ré 
sente un  a u tre  groupe d ir ig e a n t de la  bourgeois ie  : c ’est le légiste 
labo rieux , in te llig e n t, âpre au ga in , ennem i des dépenses in u 
tiles e t des im prudences généreuses. C ette  classe t ie n t  à con
server tous ses p riv ilèges  : un  des p lus p réc ieux  est l ’exem p- 
L o n  du service m ilita ire , que les lo is lu i  assurent en a u to r i-  
san t le rem p lacem en t à p r ix  d ’a rgen t.

Dans d ’ autres pays égalem ent la  bourgeois ie p r i t  une place 
Prépondérante, car les « cap ita ines d ’in d u s tr ie  » com m ença ien t 
a se m u lt ip lie r  sur le  c o n tin e n t. L a  B e lg ique  en e u t sous les 
yeux p lus ieurs modèles : L ié v in  B auw ens, q u i a v a it  risqué  sa 
v ie e t sa lib e rté  p o u r a lle r chercher en A n g le te rre , à une époque 
d ’in te rd ic tio n  absolue, les o uvrie rs  e t les m achines in d isp e n 
sables à l ’ in d u s tr ie  nouve lle  ; Jo h n  C ocke rill, le pu issan t fa b r i-  
Can t de Seraing, le  pro tégé, l ’a m i du  ro i G u illa u m e  I er des 
Pays-Bas ; O rban, l ’hab ile  spécu la teur de L iège, q u i dev ina  
j a hausse nécessaire des te rra in s  dans une v i l le  destinée 
a g rand ir. L a  Suisse v i t  n a ître  la  puissance de K u n tz , le 
<( r o i des fda teurs  », q u i fonda  e t f i t  p rospérer les usines d ’ U ste r, 
près de Z u rich .

. Dans les grands É ta ts  abso lutis tes la  bourgeois ie n ’est pas 
si avancée ; ju s q u ’en 1848 elle dem eure subordonnée à la  
Noblesse ; m ais ce tte  in fé r io r ité  lu i  pèse, e t p a r d ivers m oyens 
ehe cherche à en s o rt ir . Comme elle fo u rn it  à la  Prusse une bonne 
P artie  de ses fo n c tio n n a ire s , ceux-c i dev iennen t souven t les 
°hefs ou les adhérents d ’une o p pos ition  q u i lu t te  con tre  le 
re to u r au passé, con tre  la  prépondérance de la  noblesse te r 
rienne. D ’ a illeu rs  beaucoup p a rm i les nobles, mêm e les p lus 
hostiles à l ’e sp rit nouveau, tra v a il le n t com m e les bourgeois, 
souvent avec eux, au progrès économ ique ; les hobereaux
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prussiens, réac tionna ires  en p o lit iq u e , son t nova teu rs  en ag ro 
nom ie , U ne bourgeois ie beaucoup p lus sem blab le  à celle de 
la  G rande-B re tagne se fo rm e  dans la  Prusse rhénane, si d iffé 
ren te  p a r son e sp rit d u  v ie i l  É ta t  b randebourgeois. A  A ix -  
la -C hape lle , à Cologne, à E lb e rfe ld , p lus ieurs hom m es nouveaux, 
banqu ie rs , com m erçan ts , fa b r ic a n ts , après a v o ir  fa i t  fo r tu n e , 
dev iennen t des m eneurs p o lit iq u e s  : u n  H ansem an, u n  Becke- 
ra th , u n  Cam phausen p re n n e n t le com m andem en t de l ’op 
p o s itio n  lib é ra le  q u i va  d ir ig e r la  m a jo r ité  au  L a n d ta g  u n i de 
1847, Dans les É ta ts  de l ’A llem agne du sud i l  y  a des Cham bres 
où la  bourgeoisie, représentée s u rto u t p a r des députés fo n c 
tio n n a ire s , s’essaie b ien  t im id e m e n t encore à la  v ie  p o li
t iq u e  e t s’a ttache  à d é tru ire  les restes d u  rég im e féoda l e t 
des in s t itu t io n s  d u  S a in t-E m p ire .

V I I .  —  L A  PRESSE E T  L ’E N S E IG N E M E N T 1.

Les progrès de la  bourgeois ie a lla ie n t de p a ir  avec ceux 
de la  presse. L a  classe nouve lle , soucieuse de renseignem ents 
précis, d ’in n o v a tio n s  u tile s , v o u la it  conna ître  p a r les jo u r 
n a u x  ce q u i se passa it dans son pays e t à l ’ é tranger ; com m e 
des jo u rn a u x  lib res  p e u ve n t seuls in fo rm e r leurs  lecteurs d ’une 
façon  com plè te  e t sûre, elle désira la  lib e rté  de la  presse. U n  
é ta t d ’e s p rit v o lo n tie rs  fro n d e u r envers le  p o u v o ir , envers les 
fo n c tio n n a ire s , envers le  clergé, d isposa it fa b r ica n ts  e t com m er
çants à l ’ indu lgence  p o u r les écarts de langage des jo u rn a u x  ; 
les po lém iques acerbes de ces pu b lic is te s  les am usa ien t. Les 
jo u rn a u x  se m u lt ip liè re n t, depuis la  p e tite  fe u ille  locale, bornée 
a u x  nouvelles e t a u x  annonces de la  com m une, ju s q u ’au grand

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Sur la presse, Fox Bourne, English newspapers. 
Chaplers in  lhe hislory of journalism (Londres, 1887, 2 vol. in-8°) ; Henri Avenel, 
Histoire de la presse française depuis 17S9 jusqu’à nos jours (Paris, 1900, in-8°) ; 
Ludwig Salomon, Geschichle des deutschen Zeitungstvesens, t. I I I  (Leipzi», 1906, 
ip-8°) ; W illard Grosvenor Bleyer, M ain currents in  the hislory of American journalism  
(Cambridge, Mass., 1927, in-8°) ; W illiam  H. Wickwar, The slruggle for the freedom of 
the press, 1819-1832 (Londres, 1928, in-8°) ; Nora Atkinson, Eugène Sue et le roman- 
feuilleton (Nemours, 1929, in-8°).

Sur l ’enseignement, voir François Guex, Histoire de l ’instruction et de l ’éducation 
(Lausanne, 1906, in-8°); Sandys, A  hislory of classical scholarship (Cambridge, 1903-1908, 
3 vol. in-8°), le t.  I I I ;  John W illiam  Adamson, A  short hislory of éducation (Cambridge! 
1919, in-80} ; du même, A  guide to the slory of éducation (Londres, 1920, in-16) ; Archer, 
Secondary éducation in  the X IX  th ccnlury (Cambridge, 1921, in-8°) ; Georges Weill, 
Histoire de l ’enseignement secondaire en France au X IX e siècle (Paris, 1921, in-16) ; 
G, Dupont-Ferrier, Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand, t. I l  et I I I  (Paris! 
1922-192?, 2 vol. in-8°).
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organe p o lit iq u e . C ette  puissance jusque -là  inconnue  e ffraya  
les gouvernem ents. P o u r la  m a îtr ise r, le  m oyen  le p lus  com m ode 
leu r p a ru t être  la  censure p réa lab le , q u i s u p p rim a it a v a n t le u r 
P u b lica tio n  les a rtic les  dangereux ou les phrases fâcheuses ; 
Riais dans les pays lib res  la  censure d e v in t im poss ib le . A lo rs  
°u  essaya d ’e ffraye r les écriva ins  p a r la  sévérité  des lo is  répres
sives, Tous les gouvernem ents aussi, dans u n  dessein à la  fo is 
social e t fisca l, g revè ren t les jo u rn a u x  de lourdes charges, 
cau tionnem en t, im p ô t du  t im b re , sans co m p te r les fra is  de 
poste q u i é ta ie n t a lors considérables. L ’abonnem en t à un  
Périod ique dem eura a ins i un  lu x e  réservé a u x  classes aisées, 
^ ’a illeu rs  celles-ci d é fe n d ire n t les in te llectue ls^ q u i se com pro- 
U ie tta ien t p o u r le u r cause ; chez elles se re c ru ta ie n t les m em bres 
du ju r y ,  q u i accorda b ien  so uven t a u x  pub lic is tes  p o u rsu iv is  
Par les m a g is tra ts  o ffic ie ls u n  a cq u itte m e n t tr io m p h a l.

E n  A n g le te rre  la  presse a v a it  dès le  x v m e siècle re m p o rté  
uoe éc la tan te  v ic to ire  su r les m in is tre s  de Georges I I I .  L a  
réac tion  to r y  après 1815 v i t  souven t les sévérités légales p a ra 
lysées p a r l ’ indu lgence  des ju rés. L a  C ham bre des Communes 
v ° u la it  soustra ire  a u x  in d isc ré tio n s  des jo u rn a u x  le secret des 
Votes in d iv id u e ls  de ses m em bres ; elle d u t y  renoncer. De 
lourdes peines fra p p a ie n t encore le lib e l, la  d iffa m a tio n  in ju 
rieuse ou calom nieuse ; m ais la  lo i de 1844 l im ita  soigneusem ent 
la  portée  de ce m o t. Dans to u te s  les crises graves, en tre  1815 
e t 1830, les gouvernem ents du  c o n tin e n t re d o u tè re n t le  fra n c - 
Parler de la  presse anglaise, sachant que p lus d ’un  opposant 
de le u r pays s’adressa it à elle p o u r d iv u lg u e r les fa its  qu  ils  
du ra ien t v o u lu  te n ir  cachés.

R ien  ne m o n tre  m ie u x  la  puissance de la  presse en G rande- 
B retagne que l ’a u to r ité  conquise p a r le 1 unes. Le  fo n d a te u r 
é ta it  Jo h n  W a lte r, u n  de ces Écossais audac ieux  e t in g é n ie u x  
q u i o n t créé les p r in c ip a u x  jo u rn a u x  de Londres un  peu a v a n t 
1800 ; le fils  de ce lu i-c i, q u i a d m in is tra  le Tim es  p e n dan t to u te  
la p rem iè re  m o itié  du  x i x e siècle, fu t  un  hom m e d a c tio n  
ut d ’in it ia t iv e  supérieu r encore à son père. John  W a lte r  I I ,  
tom m e on l ’a p p e la it, su t d é co u v rir  des editors, des d irec teu rs  
de p re m ie r o rdre , Barnes, q u i re m p lit  ces fo nc tions  p e n d a n t 
D n g t-q u a tre  ans ju s q u ’ à sa m o r t, pu is  u n  to u t  jeune hom m e, 
Delane, q u i se tro u v a  être  son d igne successeur. L  un  e t 1 a u tre  
P a rv in re n t à conserver l ’ indépendance du jo u rn a l, ne se m e t
ta n t à la  rem orque  d ’aucun p a r t i,  négoc ian t d égal à égal avec 
tous les m in is tè res, tâ c h a n t de se te n ir  to u jo u rs  d accord avec

813 —



La  bourgeoisie et le capitalisme

l ’o p in io n  m oyenne des classes d irigeantes. A  p lus fo r te  ra ison  
ne v o u la ie n t- ils  pas p lie r  d e va n t u n  p o u v o ir  é tranger. G u izo t, 
m écon ten t du  Tim es, tâ ch a  de re ta rd e r de M arse ille  à Calais 
les courrie rs  q u i lu i  a p p o rta ie n t des nouvelles d ’O rie n t, a fin  
d ’en réserver la  p r im e u r à u n  jo u rn a l ang la is p lus com p la isan t. 
M ais W a lte r  é ta b lit  u n  nouveau service p a r d rom adaires de 
Suez à A le xa n d rie , p a r ba teau  a u tr ic h ie n  d ’A le xa n d rie  à T ries te , 
en fin  p a r courrie rs  de T rie s te  à Ostende ; G u izo t d u t s’ avouer 
va incu .

Tous les progrès de la  science, de la  techn ique , des com m u
n ica tio ns  é ta ie n t m is à p ro f it  p a r la  presse b rita n n iq u e . Ce fu t  
u n  jo u r  m ém orab le  (29 novem bre  1814) que ce lu i où le Tim es  
p a ru t im p rim é  p o u r la  p rem ière  fo is  p a r les presses m écaniques 
de l ’ in v e n te u r a llem and  K œ n ig . Chacune des nouvelles lignes 
de chem in  de fe r  donna a u x  jo u rn a u x  de Londres le  m oyen 
de co n q u é rir un  su rc ro ît de c lien tè le  en p ro v in c e ; ils  y  re n 
c o n tra ie n t d ’ a illeu rs  une sérieuse concurrence, car des feu illes  
régionales im p o rta n te s , com m e le Scotsman depuis 1817, le 
M anchester G ua rd ian  depuis 1821, com m ença ien t à s’in s ta lle r 
dans les grandes v ille s . C’est le  M o rn in g  C hronic le  q u i, 
le p rem ie r, u ti l is a  le té lég raphe  é lec trique  en 1845. In d u s tr ie ls  
e t com m erçants com prena ien t de p lus en p lus l ’im p o rta n ce  
de la  p u b lic ité , de la  réclam e ; en a p p o rta n t leurs annonces 
a u x  jo u rn a u x  les p lus répandus, ils  le u r fou rn issa ien t les 
ressources nécessaires p o u r te n te r  d ’autres am é lio ra tions . 
N e p o u v a it-o n  a lle r p lus lo in , t r ip le r ,  q u a d ru p le r le  nom bre  
des lecteurs en abaissant les p r ix  des jo u rn a u x  ? Sept pence le 
num éro , c ’é ta it  t ro p  cher p o u r la  p lus grande p a rt ie  des classes 
m oyennes. On ne p o u v a it changer cela q u ’ en ré d u isa n t l ’ énorm e 
im p ô t du  t im b re . Beaucoup de lib é ra u x  e t de ra d ica u x  le 
dem andèren t depuis 1830 ; re ta rdée  p a r la  lu t te  p o u r la  ré fo rm e  
é lectora le, ce tte  cam pagne a b o u tit  en 1836 à un  dégrèvem ent 
sérieux, q u i a l la i t  o u v r ir  à la  presse des perspectives nouvelles.

I l  y  a v a it un  pays où la  presse, p lus lib re  m êm e q u ’en A n g le 
te rre , s u iv a it de près chaque progrès des feu illes londoniennes 
p o u r en fa ire  son p ro f it  ; c’é ta ie n t les É ta ts -U n is . D é jà  m êm e les 
jo u rn a u x  am érica ins che rcha ien t à surpasser leurs émules 
européens p a r des in it ia t iv e s  hard ies. C’est en 1833 que p a ru t 
à N e w -Y o rk  le Sun, le p re m ie r g rand  jo u rn a l à u n  pe n n y  q u i a it  
réussi à v iv re  e t à p rospérer. Le  succès de la  presse à bon m arché 
a lla it  lu i  am ener q u a n tité  de lecteurs in a tte n d u s , peu c u l t i 
vés, assez in d iffé re n ts  à la  grande p o lit iq u e , fr ia n d s  de réc its
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am usants e t d ’ ém otions fo rtes . C’est ce que c o m p r it u n  n o va 
te u r audacieux, d ’o rig ine  écossaise com m e ta n t  d ’a u tre s : James 
Gordon B e n n e tt, en créan t le N e w -Y o rk  H e ra ld  (1835), fu t  le 
Père du jo u rn a lism e  « sensationnel»  e t tro u v a  de n o m b re u x  im i
ta teurs . C ependant la  presse de discussion, d ’ éduca tion  p o lit iq u e , 
possédait aussi des représentan ts  de hau te  v a le u r ; le  p lus 
rem arquab le  de tous , H orace Greeley, fonda  la  T rib u n e  en 1841.

E n  F rance la  ré v o lu tio n  de 1830 fu t  la  v ic to ire  des jo u rn a u x  
sur la  censure préa lab le , que la  nouve lle  C harte  p ro h ib a  en 
tern ies fo rm e ls . M ais le  gouve rnem en t de ju i l le t  re v in t  assez 
v ite  aux lo is répressives e t m u lt ip lia  les pou rsu ites  con tre  les 
Q uilles a n tid yn a s tiq u e s . Celles-ci, grâce à l ’ indu lgence du ju r y ,  
Purent co n tin u e r la  lu t te  ; mêm e après les lo is  de septem bre, 
fe N a tio n a l, jo u rn a l ré p u b lica in , b ra va  la  b ranche cadette  
comme le C onstitu tionne l a v a it  b ra vé  la  b ranche aînée. L a  p lus 
célébré des feu illes  dynastiques , le  J o u rn a l des Débats, é ta it 
la p ro p rié té  des B e r t in  ; B c r t in  aîné, le  g rand  bourgeois d o n t 
fugres a laissé un  p o r t r a i t  célèbre, eu t à P aris  que lque chose 
de l ’a u to r ité  que possédait Jo h n  W a lte r  à Londres. Sa fa m ille  
après lu i  su t m a in te n ir  l ’ in fluence  de ce jo u rn a l b ien  é c rit, l ib é ra l, 
tésolu à défendre le rég im e cens ita ire  con tre  la  dém ocra tie .

La  grande presse frança ise , q u i re c o u ra it assez peu aux 
é n o n ce s , q u i ne conna issa it guère la  ve n te  au num éro , dem an
da it à ases-abonnés 80 francs p a r a n 1. U n  p u b lic is te  b r i l la n t  et 
fécond en idées o rig ina les, É m ile  de G ira rd in , a im a it tous les 
genres de spécu la tions ; i l  c o m p r it com m e les A ng la is  l ’ im p o r
tance de la p u b lic ité , com m e les A m érica ins  l ’avantage d ’ abaisser 
fes p r ix  e t de gagner to u te  une masse nouve lle  de lecteurs , 
c’est pa r le  ro m a n -fe u ille to n  q u ’ i l  espéra it se l ’a tta ch e r. L a  
Presse, fondée p a r lu i  en 1836, o b t in t ,  en e ffe t, u n  succès du rab le , 
an a u tre  jo u rn a l inaugu ré  en mêm e tem ps e t au m êm e p r ix  
(40 francs), le  Siècle, réuss it m ie u x  encore e t d e v in t la  fe u ille  
Préférée de la  p e tite  bourgeoisie. Q u a n t à la  presse dépa r
tem enta le , u n  peu p lus a c tive  sous L o u is -P h ilip p e  que sous la  
R estau ra tion , elle ne p o u v a it encore fa ire  a u x  jo u rn a u x  p a r i
o n s  une sérieuse concurrence.

L ’A ng le te rre  e t la  F rance é ta ie n t, avec certa ins E ta ts  secon
daires com m e la  B e lg ique , les pays bénis du  jou rn a lism e . E lles 
fa isa ien t u n  s in g u lie r con tras te  avec l ’ E u rope  du  centre  e t de

O

1. Pour convertir cette somme en francs de 1930, i l  ne suffit pas de la multiplier 
Par 5, ce qui donne 400 francs ; i l  faut se rappeler aussi que la valeur de 1 argent a cette 
eP°que était beaucoup plus grande qu’aujourd’hui.
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l ’e s t; là  c’é ta it  le  règne de la  censure. E n  A llem agne  la  presse 
a v a it  c ru  p o u v o ir  s’épanou ir en 1814 e t 1815, quand  Gœrres, 
dans le M ercure  rhénan, so u le va it le  peup le  con tre  la  ty ra n n ie  
é trangère , q u and  B lu ch e r l ’encouragea it à écrire  lib re m e n t. 
B ie n tô t le jo u rn a l de Gœrres fu t  supp rim é  p a r la  P russe; 
le g ra n d -du c  de S axe-W eim ar, a y a n t accordé la  lib e r té  aux  
jo u rn a u x , fu t  assa illi de réc lam a tions  p a r les au tres souve
ra ins  ; pu is  les décrets de C arlsbad o rgan isè ren t une répres
sion sys tém atique . U ne  seconde poussée de la  presse libé ra le  
en 1830 fu t  b ien  v ite  arrêtée. L a  p lu p a r t  des jo u rn a u x  végé
tè re n t, se b o rn a n t à donner les nouvelles jugées ino ffensives 
p a r les gouvernem ents. I l  fa l la it ,  p o u r conserver à u n  p é rio 
d ique  son in té rê t, une d e x té r ité  spéciale com m e celle de C o tta , 
le  p ro p r ié ta ire  de la  G azette  d ’A ugsbourg  (A llgem eine Z e itung ). 
Ce g rand  bourgeois, p lus  ta rd  an o b li, a im a it les in it ia t iv e s  
u ti le s ; fo n d a te u r de la  p rem ière  com pagnie  de ba te a u x  à vapeu r 
su r le  lac  de Constance, i l  f u t  aussi un  des prem ie rs  dans l ’A l 
lem agne du  sud à s’in té resser au Z o llve re in  prussien. I l  v in t  
p o u r cela négocier à B e rlin , e t les hobereaux fu re n t scandalisés 
de v o ir  ce m a rchand  in v ité  à la  ta b le  du  ro i. C o tta  é ta it  p lus 
encore l ’a m i de l ’A u tr ic h e , le  p ro tégé  de M e tte rn ic h  e t de G entz. 
U ne  grande p rudence lu i  p e rm it de conserver le u r fa v e u r to u t  
en rense ignan t b ien  le p u b lic , non  su r les choses d ’A llem agne, 
m ais su r celles de F rance e t d ’A n g le te rre . L ’é tro itesse de la 
censure bavaro ise  le poussa it p a rfo is  à b o u t ; i l  céda it f in a le 
m e n t, non  sans essayer quelques te n ta tiv e s  audacieuses, com m e 
d ’accepter les correspondances paris iennes d ’ H e n r i H e ine . 
C o tta  é ta it  une e xce p tio n  ; les jo u rn a lis te s  prussiens q u i p r ire n t 
au  sérieux les promesses libéra les de F ré d é ric -G u illa u m e  IV  
d u re n t b ie n tô t reconna ître  le u r e rreur.

N o n  con ten te  des jo u rn a u x , la  bourgeois ie in s tru ite  f i t  bon 
accue il a u x  revues, m ensuelles ou b i-m ensuelles, q u i se m u l
t ip l iè re n t p a rto u t. Les m e illeu res fu re n t à la  fo is  p o lit iq u e s  e t 
lit té ra ire s  dans les pays d ’ O cc iden t, e t ré p o n d ire n t à la c u r io 
s ité  de leurs lecteurs en s’a n n e xa n t chaque jo u r  d ’au tres 
dom aines, la  ph ilosoph ie , les voyages, les sciences, les beaux- 
a rts . Dans les pays soum is à la  censure elles la issè ren t bon  gré 
m a l gré la  p o lit iq u e  de côté, ce q u i p e rm it à p lus ieurs  d ’en tre  
elles de m ener une existence honorab le  ; m êm e en A u tr ic h e , 
m êm e en Russie, des revues lit té ra ire s  p u re n t fa ire  conna ître  
à des lecteurs in s tru its  e t a ve rtis  les dern ières p ro d u c tio n s  du  
ro m a n  ou de la  poésie.
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A m ie  de la  presse, la  bourgeois ie  é ta it  aussi am ie de l ’in s 
tru c t io n  ; e lle v o u la it  donner à ses fds la  c u ltu re  générale 
assurée p a r l ’enseignem ent secondaire. Ic i, lo in  d ’être  n o va 
tr ice , e lle s’in c lin a  d e va n t la  t r a d it io n  ; l ’enseignem ent o rga
nisé au x v ie siècle p a r les hum anistes, p ro te s ta n ts  ou jésu ites, 
cJUi a v a it fo rm é  p e n d a n t deux  cents ans les jeunes nobles, lu i  
P a ru t le m e ille u r p o u r p répa re r les jeunes bourgeois à p a rle r, 
a écrire, à com m ander. La  décadence des collèges, q u i s’ é ta it 
M anifestée p a r to u t p e n d a n t les guerres napoléoniennes, fu t  
M iv ie  d ’u n  re lèvem en t. I l  s’ a cco m p lit assez le n te m e n t en 
G rande-B re tagne où les écoles secondaires, a ffranch ies d u  con* 
trô le  de l ’ É ta t ,  o ffra ie n t les typ e s  les p lus d ive rs . N om breuses 
P a ie n t celles où des d irec teu rs  sans scrupules che rcha ien t 
in iq u e m e n t à b ie n  v iv re  a u x  dépens de leurs pensionnaires : 
L ichens a tra cé  le  p o r t ra it  fa m e u x  de D o theboys H a ll.  M ais 
Ja régénéra tion  des deux grandes U n ive rs ité s , O x fo rd  e t C am 
bridge, p répara  celle q u ’in a u g u rè re n t dans les écoles secon
daires quelques grands éducateurs pénétrés d ’hum an ism e, 
P ro testan ts com m e Thom as A rn o ld , le  célèbre d ire c te u r de 
R ugby, ca tho liques  te ls  que N ew m an, ou d iscip les de la  p h i-  
‘ Osophie ancienne com m e P a ttiso n . E n  F rance  l ’U n iv e rs ité
Napoléonienne, dem eurée fo r te m e n t cen tra lisée  sous la  d irec- 
L ° n  de l ’É ta t ,  rég issa it l ’enseignem ent secondaire ; q u ’elle e û t 
N sa tê te  u n  p ré la t com m e F rayssinous ou u n  ph ilosophe  
c°m m e V ic to r  Cousin, e lle ense igna it s u r to u t le  la t in  e t res- 
1:a it  u n  fo y e r de rh é to r iq u e  é légante. C’ é ta ie n t les langues 
Anciennes aussi q u ’ on a p p re n a it, avec u n  souci p lus g rand  de 
*a p h ilo log ie , dans les gymnases a lle m a n d s ; ceux de Prusse, 
To i d o n n a ie n t le  to n  a u x  au tres, fu re n t célèbres p a r  le  n iveau  
élevé de leurs études. Les pays vo is ins  les im ita ie n t  : en Russie 

décre t de 1828 dénonça la  paresse d ’e sp rit causée p a r « le  
m xe de la  p o ly m a th ie  » e t p re s c r iv it de to u t  subo rdonner à 
1 ense ignem ent du  grec e t d u  la t in .  _ ,

C ependant les besoins év iden ts  d ’u n  âge s c ie n tif iq u e  fa i 
sa ient in tro d u ire  dans les program m es b ien  des études n o u - 
yelles, e t l ’a tta ch e m e n t e xc lu s if a u x  hum an ités  co m m e n ça it 

sou lever des c ritiq u e s  ; on se dem anda si les études o rg a n i
s e s  p o u r l ’a ris to c ra tie  o is ive et m onda ine  d ’a u tre fo is  conve- 
N ^ien t à une bourgeo is ie  laborieuse, créa trice , chargée de m ener 
de grandes entreprises. L a  Revue d ’É d im bourg , 1 organe du  
libé ra lism e  w h ig , en tam a vers 1830 une cam pagne en règ le  
°o n tre  les écoles anglaises ; e lle  le u r  rep rocha  de donne r u n
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enseignem ent p u re m e n t g ra m m a tic a l e t fo rm e l, q u i ne fa is a it 
pas même conna ître  a u x  élèves la  v ie  e t la  pensée des Grecs 
e t des R om ains, e t d ’igno re r, de m éprise r le m onde m oderne. 
E n  F rance des savants com m e A rago , des économ istes com m e 
M iche l C heva lie r p ro te s tè re n t con tre  la  d o m in a tio n  exc lus ive  
du  la t in . M ais ces débats, q u i d e va ien t se renouve le r p é r io d i
quem en t ju s q u ’à nos jo u rs , n ’ éb ran lè ren t pas encore la  ro ya u té  
de l ’hum anism e ; la  bourgeois ie v o y a it  en lu i  une des garanties 
de sa d o m in a tio n . Les collèges secondaires, en e ffe t, à p a r t un  
p e t i t  nom bre  de bours ie rs destinés au re c ru te m e n t d u  corps 
enseignant, ne re n fe rm a ie n t que les fils  des classes aisées ; 
l ’ in s tru c t io n  q u ’ ils  y  receva ien t les d is tin g u a it n e tte m e n t des 
classes in fé rieu res. L a  bourgeois ie a tta c h a it  beaucoup m oins 
d ’im p o rta n ce  à la  fo rm a tio n  in te lle c tu e lle  de ses f ille s ; celles-ci 
fa isa ie n t des études som m aires, so it à la  m aison avec des in s t i 
tu tr ic e s  privées, so it dans des pensions de v a le u r inégale , so it 
dans les couvents des congrégations enseignantes.

Q u a n t à l ’éduca tion  phys ique  de la  jeunesse m asculine, 
elle é ta it  très négligée. Les Scandinaves les prem iers cherchèrent 
à l ’o rgan iser : les D anois in s tru is ire n t Jahn , le célèbre p a tr io te  
a llem and , e t L in g , le  fo n d a te u r de la  gym n a s tiq u e  suédoise. 
C’est dans la  B u rschenscha ft, p a rm i les élèves de Jahn , que 
se fo rm a  Spiess ; chassé d ’A llem agne  p a r la  ré a c tio n , i l  a lla  
m e ttre  au service de la  Suisse u n  rem arquab le  ta le n t d ’ édu
ca teu r. L a  F rance m é p risa it la  g ym nas tique , m a lgré  les e ffo rts  
de quelques m aîtres étrangers, le Suisse Clias e t l ’ E spagno l 
A m oros , u n  o ffic ie r lib é ra l q u i a v a it dû  fu i r  la  ty ra n n ie  de F e r
d in a nd  V I L  L ’A n g le te rre  n ’a cco rd a it encore a u x  sports  q u ’une 
p lace re s tre in te ; Thom as A rn o ld  fu t  u n  des p rem iers à les 
recom m ander p o u r la  fo rm a tio n  du  caractère. On com m ença it 
aussi à se p la in d re  du  surm enage : dans ce tte  Prusse d o n t les 
gym nases é ta ie n t si renom m és, des u n ive rs ita ire s , des m édecins 
dénoncèrent la  charge imposée à la  jeunesse, e t le v ie u x  F ré 
d é ric -G u illa u m e  I I I  déclara leurs c ritiq u e s  fondées.

V I I I .  —  L ’ID É A L IS M E  D E  L A  BO U RG EO IS IE1.

C ette bourgeois ie  p ra tiq u e  e t soucieuse de s’ e n r ic h ir  a v a it  
p o u r ta n t son idéa l. C’est d ’abo rd  l ’h o rre u r du  sang versé.

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — B. Grœthuysen, Die Enlslehung der bürgerlichen 
WeÜ- und Lcbensanschanung inFrankreich, 1.1 (Halle, 1925, in-8°) ; traduction françaises :
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Rousseau e t K a n t lu i  o n t app ris  l ’ém inen te  d ig n ité  de la  pe r
sonne hum aine. Le  x v m e siècle a v a it  f lé t r i  la  to r tu re  e t les 
supplices barbares d ’au tre fo is  ; le x i x e s’a p p liq u e  à ré d u ire  le 
c °.m aine de la  peine de m o rt. M a ck in to sh , après R o m illy , a v a it 
Pr is 1 in it ia t iv e  de ce tte  ré fo rm e  à la  C ham bre des Communes 
au n ° o  des w h ig s ; R o b e rt Peel en 1823 fa i t  su p p rim e r une 
a^ ta ine de cas de peine cap ita le . Le  Code péna l frança is  de 
o o i a rr iv e  au m êm e ré s u lta t, s u r to u t en a cco rdan t les c ir 

constances a tténuan tes . L a  lé g is la tio n  s’a d o u c it éga lem ent 
aans les au tres pays. Les cruautés des T u rcs  m assacrant les 
' f Pecs> celles des négriers m a r ty r is a n t les esclaves sou lèven t 
Oes explosions de colère. Le  respect de la  v ie  hum a ine  s’u n it  à 

es p r it com m erc ia l p o u r déve lopper l ’a m o u r de la p a ix . La  
ourgeoisie, q u i s o u s tra it ses fils  à la  caserne, a im e peu la  v ie  

^ d i ta i r e ;  sur le c o n tin e n t, elle se d is tingue  a ins i p ro fo n d é m e n t 
e la  noblesse, to u t  en tiè re  hab ituée  a u x  arm es ; en G rande- 
Fetagne, bourgeois l ib é ra u x  e t grands seigneurs to ries  o n t la  

rrifl n^e répugnance p o u r le  m ilita r is m e .
Ç idéa l de la  bourgeois ie p e u t se résum er d ’un  m o t : « lib é - 

j absme ». E lle  v e u t la  lib e rté  in d iv id u e lle  ga ran tie  p a r la  lo i, 
a lib e rté  c iv ile  protégée p a r une ju s tice  indépendante , la  lib e rté  

Feligieuse défendue con tre  l ’in to lé ra n ce  des Églises, la  lib e rté  
P o litique  assurée p a r une c o n s titu t io n . Cet id é a l est va n té , 
Oiagnifié p a r les ju r is te s  e t les économ istes. Les ju r is te s  se fo n t 

apôtres du  d ro it  n a tu re l, que le u r a enseigné le x v m e siècle, 
après eux, l ’in d iv id u  possède une v o lo n té  lib re  ; les re la tions  
Une v o lo n té  lib re  avec d ’au tres vo lon tés  lib res  fo n t du  c o n tra t 

acte ju r id iq u e  p a r excellence. T o u t c o n tra t l ib re  est ju s te , 
d ro it  p o s it if  a p o u r o b je t p r in c ip a l d ’em pêcher les em pié

tem ents des uns sur la  lib e rté  des autres. Cet idéa l l ib é ra l e t 
Fationa liste  in sp ire  le  Code N apo léon , si cher a u x  ju r is te s  fra n 
çais. L a  d o c tr in e  ju r id iq u e  anglaise, quo ique  fo rm ée à d ’au tres 
sources, a b o u tit  a u x  mêmes ré su lta ts  ; e lle s’ incarne  dans 

en th a m , ce bourgeois u t i l i ta ire  q u i, en présence de to u te s  les

L ’ idéalisme de la bourgeoisie

in l%oneS F '1 bourgeois en France, t. I  : L ’Église et la bourgeoisie (P a ris , 1927,
é ~S°, de  la  <i B ib lio th è q u e  des idées ») ; C h a rles  G id e  e t C h a rles  R is t ,  Histoire des doctrines 
c°norniques (P a ris , 1909, g r . in -8 ° ;  5 e éd. co rrig é e , 1926) ; R e né  G o n n a rd , Histoire des 

d°ctrines économiques (P a ris , 1927, 3 v o l.  in -8 ° )  ; E rn e s t  T e ilh a c , L ’œuvre économique 
y  , an~Baptiste S a y  (P a ris , 1927, in -8 ° ) ,  e t  Histoire de la pensée économique aux Élats- 
d,ni, f  “ u X IX *  siècle (P a ris , 1928, in -8 ° )  ; L é o n  D u g u it ,  Les transformations générales 
l in  l a 1 p- ivé (P a r*s, 1920, in -1 6 ;  2 e éd ., 1 9 2 0 );  M a x  H c e ltz e l,  Friedrich L ist (B e r- 
d u ’ r  9 ’ in ‘ 8°) i  d u  m êm e , Lisl-Bibliographie, p a ru e  en  a p p e n d ice  à  la  ré im p re s s io n  
1925 ™ célèl)re de L is t> Das nationale System der politischen Œkonomie ( S tu t tg a r t ,
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in s t itu t io n s , mêm e les p lus vénérables p a r le u r passé, pose 
ce tte  question  : « A  q u o i cela s e rt- il ? », e t c ’est F o x  q u i a 
popu la risé  le  n o uve l id é a l en lu i  d o n n a n t le p re m ie r le  n om  de 
« lib é ra lism e  ». B ie n tô t les ra d ic a u x  ph ilosophes, discip les de 
B e n th a m , s’un issen t a u x  bourgeois écossais groupés a u to u r de 
la  Revue d ’E d im bourg .

Les in té rê ts  de la  bourgeo is ie  son t d ’ accord  avec ses co n v ic 
tio n s  ju r id iq u e s  p o u r la  pousser à fa ire  su p p rim e r le  re t ra it  
lignage r e t les autres coutum es féodales q u i gênent le com m erce 
des b iens, les lo is  con tre  l ’usure q u i n u ise n t au  c ré d it, les co r
po ra tio n s  q u i e n tra v e n t l ’ essor de l ’ in it ia t iv e  in d iv id u e lle ; 
ils  a p p ro u ve n t le  pa rtage  ou la  ven te  des biens co m m u n a ux , 
ju sq u e -là  sous tra its  à la  c irc u la tio n . L ib é ra lism e  d e v ie n t 
presque synonym e de progrès économ ique ; aussi les ju r is te s  
lib é ra u x  o n t- ils  p o u r a lliés les économ istes lib é ra u x . Ces d is 
ciples d ’A d a m  S m ith  p o rte n t son évang ile  dans tous les pays. 
L ’ économ ie p o lit iq u e , d isen t-ils , est une science com parab le  
a u x  sciences physiques e t na tu re lles , depuis q u ’ elle a d é te r
m iné  la  g rande lo i des sociétés, la  lo i de l ’o ffre  e t de la  dem ande. 
C ette  lo i, quand  on la  laisse jo u e r lib re m e n t, développe la  
richesse e t le  bonheu r de l ’h u m a n ité  ; com m e chaque in d iv id u  
s a it m ie u x  que les é trangers ce q u i lu i  est u t i le , on d o it  la isser 
chacun chercher lib re m e n t le b ien -ê tre . L a  lib e rté  du  com m erce 
m u lt ip lie ra  les échanges e t p o rte ra  les p ro d u its  de to u t  l ’u n i
vers a u x  pays q u i en m a n q u e n t ; e lle fe ra  com prendre  à tous 
les peuples l ’ in té rê t q u ’ils  o n t à v o ir  les au tres peuples riches et 
prospères, a fin  de tro u v e r  chez eux  des fourn isseurs  e t des 
c lien ts . L a  lib e rté  du  tra v a il,  s u p p rim a n t les en traves co rp o ra 
tiv e s  e t synd ica les, p e rm e ttra  a u x  p lus hab iles, a u x  p lus  a c tifs , 
de gagner davan tage , de créer de nouvelles usines, des sources 
de richesses p ro fita b le s  à tous . Les cap ita lis tes  q u i fo u rn i
r o n t  l ’a rg e n t nécessaire à ces en treprises re ce v ro n t u n  in té rê t 
su ffisa n t, lé g it im e  récom pense du  service q u ’ils  re n d e n t à la  
société.

Le  p re m ie r g rand  th é o r ic ie n  q u i a it  développé ces idées, 
A d a m  S m ith , tro u v a  en G rande-B re tagne  des d iscip les n om 
b re u x  e t conva incus ; ils  co n q u ire n t les classes d irigean tes , 
grâce à la  cam pagne de R ic h a rd  Cobden, e t fo n d è re n t 1’ « école 
de M ancheste r » d o n t la  d o m in a tio n  d e v a it d u re r p e n d a n t 
la  p lus grande p a rt ie  du  règne de V ic to r ia . C ependant quelques- 
uns des économ istes angla is ne se fa isa ie n t p o in t i llu s io n  sur 
les vices e t les dangers d u  nouveau  rég im e. Le  p é r il é ta it  g rand
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de v o ir  les hom m es se m u lt ip lie r  p lus v ite  que les subsistances : 
ua lthus  c o n tin u a it , après com m e a v a n t 1815, à le  dénoncer 

avec une v ig u e u r peu com m une. U n  g rand  b a n q u ie r, R ica rd o , 
ses P rin c ip e s  de Uéconomie po lit iq u e  et de V im pôt (1819), 

ne c ra ig n it pas de m o n tre r avec une fo r te  log ique  l ’in é v ita b le  
°P pos ition  d ’in té rê ts  en tre  le c a p ita lis te  e t le  sa larié , chacun 
v o u la n t ré d u ire  la  p a r t  de l ’a u tre  dans le  p r o f i t ;  e t s u r to u t ce 
banqu ie r, s’ associant à la  lu t te  de la  bourgeois ie con tre  le  
to rysm e to u t-p u is s a n t, ins is ta  sur l ’ opp o s itio n  en tre  le  p ro 
p rié ta ire  de la  te rre , q u i exige la  ren te  fonciè re , e t le fe rm ie r 
011 le tenanc ie r, q u i est ob ligé  de p a ye r ce tte  ren te  co n tra ire  
a 1 in té rê t socia l. Ces doc trines  pessim istes q u i a lla ie n t fo u rn ir  
j^ n t  d ’a rgum ents  à la  po lém ique  socia liste  n ’ em pêcha ien t pas 
lic a rd o  de conclure en fa v e u r de la  lib e r té  du  tra v a il,  de la  

P roduction  e t de l ’échange.
Ce pessim ism e n ’effleura p o in t le g rand  d isc ip le  frança is  

. A dam  S m ith , Je a n -B a p tis te  Say. A m i des idéologues, lib é ra l 
in tra ita b le , a y a n t to u jo u rs  détesté N apo léon, Say d e v in t ra p i- 

cm ent célèbre p a r son T ra ité  d'économie po litique , beaucoup 
jn ieux  c o n s tru it e t m ie u x  présenté que la  Richesse des nations. 
J ouvrage fu t  t r a d u it  dans to u te s  les langues ; la  t ra d u c tio n  

anglaise e u t a u x  É ta ts -U n is  qua to rze  éd itions  p e n d a n t que 
1 o r ig in a l en a v a it  s ix  en F rance. La  th é o rie  exposée p a r lu i  
sn r les débouchés nécessaires de la  p ro d u c tio n , sur les liens de 
Solidarité  q u ’ils  é tab lissen t e n tre  les peuples, a p p a ru t com m e 

m e illeu re  ju s t if ic a t io n  m ora le  du  ca p ita lism e . Say tro u v a  
oes co n tin u a te u rs  é loquents te ls  que D u n o ye r ou B a s tia t, 
3Ul s’ efforça de fa ire  p éné tre r jusque  dans les classes ouvrières 
t am our de la  science nouve lle . Même enthousiasm e p o u r les 
b ien fa its  des lo is  na tu re lles  chez ce rta ins  économ istes a lle 
m ands, les K ra u s  e t les S a rto rius . Carey, a u x  É ta ts -U n is , 
s in sp ira  beaucoup de S ay ; m ais l ’ob se rva tio n  des fa its  sociaux 
Propres à l ’A m é riq u e  lu i  p e rm it de ré a g ir e t de p rend re  con tre  
s°n  m a ître  la  défense du  p ro tec tionn ism e .

I l  ne fa u d ra it  pas c ro ire , en e ffe t, que l ’école économ ique 
bbérale, l ’école classique, a it  rencon tré  une adhésion sans réserve 
dans les classes d irigean tes. L a  bourgeois ie in d u s tr ie lle , p a r
ticu liè re m e n t en F rance, lu i  re p ro c h a it sa cam pagne arden te  
contre  le  p ro te c tio n n ism e  ; d ’autres b lâ m a ie n t son a tta ch e m e n t 
a des p rinc ipes  a b s tra its  q u i lu i  fa isa ie n t o u b lie r les réa lités  
sociales. M ais p lus ieurs  de ces adversaires s’en tenda ien t avec 
effe p o u r e x a lte r la  puissance e t encourager l ’a c t iv ité  de la

L'idéalisme de la bourgeoisie
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bourgeois ie. T e l fu t. l ’hom m e q u i proposa a u x  A llem ands de 
fa ire  la  conquête économ ique du  m onde, F rédé ric  L is t,  un  
de ces grands a g ita te u rs  com m e les pays germ aniques en o n t 
peu connu. I l  ré so lu t de secouer l ’ indo lence de ses com pa trio tes  
e t, s’ i l  se p o u v a it , de susc ite r chez eux ce tte  a c t iv ité  fé b rile  
q u ’i l  a v a it  adm irée  dans ses voyages a u x  É ta ts -U n is  e t en 
A n g le te rre . C’est à la  bourgeois ie a llem ande, s u r to u t aux  
m archands, q u ’i l  p ro d ig u a  ses conseils pen d a n t d ix  ans. Sa 
cam pagne en fa v e u r d u  Z o llve re in  fa c il ita  la  tâche  des m in is tres  
prussiens ; son enthousiasm e p o u r les chem ins de fe r  ne fu t  
pas in u t i le  a u x  hom m es q u i fo rm è re n t les prem ières com pa
gnies destinées à les cons tru ire . Ce g oû t p o u r le progrès techn ique  
e t in d u s tr ie l ra p p ro c h a it L is t  des économ istes o rthodoxes, 
m ais le u r enthousiasm e p o u r le  lib re  échange tro u v a  chez lu i  
u n  adversa ire  dé te rm iné . L a  G rande-B re tagne  seule, d is a it- il,  
grâce à la  s u p é rio rité  de son o rgan isa tion , p ro f ite ra  du  lib re  
échange ; e lle est sûre d ’ écraser les concurren ts  q u i renonce
ra ie n t à la  p ro te c tio n  des ta r ifs  douaniers. L a  F rance e t les 
É ta ts -U n is  l ’o n t com pris  ; à l ’A llem agne  de le com prendre  à 
son to u r .

L is t  s’in s p ira it - i l  de D a n ie l R a ym o n d , l ’économ iste am é
r ic a in  d o n t le  l iv re , p a ru  en 1820, é ta it  une p ro te s ta tio n  très 
n e tte  con tre  l ’économ ie classique ? Le  p o in t dem eure d o u te u x  ; 
m ais i l  s’in s p ira it  ce rta inem en t des fa its  observés en A m érique . 
E n  1841 le fo u g u e u x  th é o r ic ie n  p u b lia  le Système na tiona l 
d'économie po litique  p o u r co m b a ttre  le  cosm opo litism e cher 
aux  économ istes : i l  le u r  re p ro c h a it de ne considérer que l ’ in 
d iv id u , a b s tra c tio n  fa ite  de la  n a tio n a lité  ; i l  le u r re p ro ch a it 
aussi de ne v o ir  dans tous les p ro d u its  du  m onde que des va leurs  
d ’ échange, e t d ’ o u b lie r q u ’une n a tio n  d o it  d isposer de ses forces 
p ro d u c tive s , de ses m anu fac tu res , car elle développe en même 
tem ps ses forces m orales. C ependant i l  a d m e tta it p o u r p lus ta rd , 
dans u n  siècle p eu t-ê tre , une u n io n  douan ière  de l ’E u rope , des
tin é e  à défendre ce tte  p a rtie  du  m onde con tre  la  prépondérance 
des É ta ts -U n is . F rédé ric  L is t  fo rm u la  aussi u n  gigantesque 
p rog ram m e pangerm an is te . La  ré a lité  ré p o n d a it si peu à ces 
rêves grandioses que l ’ apô tre  de l ’économ ie n a tio n a le  f in i t  p a r 
le  su ic ide (1846). U n  a u tre  th é o r ic ie n  [moins b r i l la n t  e t p lus 
p ra tiq u e , N ebenius, t ra v a il la  com m e lu i  à é ve ille r chez les A lle 
m ands l ’ e sp rit d ’en treprise.

A u  p o in t de vue  re lig ie u x , la  bourgeois ie  se te n a it  égale
m e n t éloignée du c lé rica lism e e t de l ’a thé ism e. E lle  re p ro c h a it
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au clergé de ne pas com prendre  les tem ps nouveaux. Église 
anglicane lu t ta n t  con tre  la  ré fo rm e  é lectora le , cvôques fra n 
çais dé fendan t Charles X ou rê v a n t le re to u r d ’u n  H e n ri V, 
Pasteurs prussiens fa isa n t cause com m une avec les hobereaux, 
moines russes e x a lta n t l ’ a u to c ra tie  dans leurs serm ons, p a r
to u t elle v o y a it  les Églises opposées au lib é ra lism e  e t d é s ira it 
les te n ir  à l ’ écart de la  p o lit iq u e . Mais elle a v a it  tro p  le se n ti
m ent de la  m esure e t des convenances p o u r ne pas ê tre  choquée 
Par l ’ in c ré d u lité  agressive ; l ’ éduca tion  re lig ieuse lu i  pa ra is 
sa it une ga ran tie  p o u r l ’o rd re  social. B eaucoup de bourgeois 
V o y a ie n t s incèrem ent q u ’i l  fa u t une re lig io n  p o u r le peuple.

La  F rance fu t  le  pays où la  bourgeois ie a t te ig n it  sous Lou is - 
P h ilippe  à la  puissance la  p lus com plè te  ; aussi est-ce là  qu  elle 
tro u v a  ses apologistes les p lus conva incus. U n  ph ilosophe, 
V ic to r  Cousin, fo rm u la  p o u r rense ignem en t secondaire la  
m orale q u i d e v a it co n ve n ir à une société de ju s te  m ilie u , 
honnête et rangée. U n  hom m e d ’É ta t ,  G u izo t, g lo r if ia  é loquem 
m ent le règne de ces classes m oyennes q u i a va ie n t tr io m p h é  
Par le bon^sens e t le  t r a v a i l  ; i l  les m o n tra  prêtes à recevo ir 
dans leurs rangs tous ceux q u i sau ra ien t à le u r to u r  co n qué rir 
la fo r tu n e  et s’ é lever p a r u n  la b e u r in te llig e n t. U n  h is to rie n , 
A u g u s tin  T h ie r ry , sa lu a it dans la  m onarch ie  de ju i l le t  « la 
fin  p ro v id e n tie lle  des siècles écoulés depuis le  douzièm e ». 
p n  économ iste, B a s tia t, exposa les harm onies que la  n a tu re  
é ta b lit en tre  les in té rê ts  d ive rgen ts  des in d iv id u s . Les ju ris te s , 
L roudhon , T o u llie r , D u ra n to n , lo u è re n t dans le Code c iv i l  le 
che f-d ’œ uvre d ’ une lé g is la tio n  q u i assure à tous la  lib e rté , la  
P roprié té , le respect des co n tra ts . . . . . . . .

Mais la  riche  bourgeois ie fo rm ée depuis u n  dem i-siecle fa i
sa it-e lle  encore p a rt ie  des classes m oyennes ? N e ta it-ce  pas 
"ne  a ris to c ra tie  nouve lle , assez fo r te  e t assez ferm ee p o u r 
m a in te n ir dans u n  é ta t de dépendance d e fin it iv e  les classes 
mférieures ? A  propos de la  c o n s tru c tio n  des chem ins de 1er, 
ma p a m p h lé ta ire  v ig o u re u x , Toussenel, dénonça 1 avenem ent 
de la « fé o d a lité  financ iè re  » q u i, menée p a r les R o th s c h ild  e t 
les banqu iers sa in t-s im on iens, a cheva it de co n qué rir la  F rance 
etl m e tta n t la  m a in  su r les voies nouvelles. U n  gen tilhom m e aux  
maes larges, A le x is  de T o cq u e v ille , s’in q u ié ta  de 1 abîm e que 
la grande in d u s tr ie  a l la i t  creuser en tre  le p a tro n , fo rce  d e tendre  
to u jou rs  davan tage  ses p ro je ts , ses capacités, ses a m b itio n s , 

l ’o u v r ie r d ’usine, ob ligé  p a r la  d iv is io n  du  t r a v a i l  a res
tre in d re  son cercle d ’ a c tion , à fa ire  in d é fin im e n t un^m orceau
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d ’o u ti l ,  une tê te  d’épingle, un fragment d ’h a b it. Et l ’a u teu r 
de la  Dém ocratie en A m érique  a r r iv a it  à ce tte  conclus ion  : 
« L ’ a r is to c ra tie  m a n u fa c tu riè re  que nous voyons s’ élever 
sous nos y e u x  est une des p lus dures q u i a ie n t p a ru  su r la  te rre  ; 
m ais elle est en m êm e tem ps une des p lus restre in tes e t des 
m oins dangereuses. » C ette  du re té , D is ra e li ne cessait de la 
rep rocher a u x  nouveaux  barons de l ’usine e t du  ra i l  ; e t la  
réserve rassuran te  a jou tée  p a r T o cq u e v ille  sem b la it peu ju s 
t if ié e  a u x  défenseurs des classes ouvriè res e t a u x  théoric iens 
d u  socialisme.
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C H A P IT R E  I I

L E S  O U V R IE R S  E T  L E  S O C IA L IS M E \

La  tra n s fo rm a tio n  économ ique e t sociale q u i f o r t i f ia i t  e t 
en rich issa it la  bourgeois ie  causa de grandes souffrances à la  
classe ouvriè re . M a lg ré  les dénégations des d o c tr in a ire s  o p ti 
l is te s ,  i l  fa l lu t  b ie n tô t re co nna ître  la  ré a lité  de ces m a u x . 
C om m ent p o u v a it-o n  les g u é rir  e t m e ttre  f in  aux  crises redou 
tables q u i m enaça ien t la société ? L a  so lu tio n  fu t  cherchée 
à la fo is  p a r des penseurs a p p a rte n a n t a u x  classes in s tru ite s  
et  p a r des tra v a ille u rs  m anuels pressés de s assurer une v ie  
*noins pén ib le . Le  m o uvem en t socia liste  e t le m o u ve m e n t 
ouvrie r g ra n d ire n t ensemble, ta n tô t  s’ ig n o ra n t m u tu e lle m e n t, 
ta n tô t se ra p p ro c h a n t e t p re n a n t co n ta c t ; p a rfo is  la  d o c tr in e  
^ f lu a  sur la  p ra t iq u e , p a rfo is  l ’a c tio n  o u vriè re  in s p ira  les 
théoric iens.

C eux-ci a p p a ru re n t s u r to u t en A n g le te rre  e t en F rance . La  
France a v a it  d é tru it  l ’ancien rég im e e t p ré te n d u  a p p o rte r 
Ul1 idéa l nouveau  de ju s tice  e t de bonheur, non  seu lem ent à 
Ses enfants, m ais au m onde e n tie r. Son rô le  fu t  donc très grand  
dans l ’ é la b o ra tio n  e t s u r to u t dans la  p ro p a g a tio n  des théories 
s°c ia listes : le  sa in t-s im on ism e  a été p lus connu  su r le  c o n ti
e n t  que les systèm es d ’ O w en ou de Spence. M ais 1 avance 
\n d u s trie lle  que la  G rande-B re tagne  a v a it  p rise  sur le reste  
du globe lu i  v a lu t  aussi le  dangereux avan tage  de posséder la  
Première u n  p ro lé ta r ia t n o m b re u x , m isérab le  e t g roupe en 
basses com pactes. Com m e le  socia lism e o u v r ie r de n ve  de la  
grande in d u s tr ie , c’ est ce pays seul q u i l ’ a p le in e m e n t connu

O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres, cites P- 32®> n ^ 5  •
j  Gonnard, joindre, sur l ’Angleterre, l ’ouvrage capital de
£ • *  B . * . «  Hammond, T h e  s k i l l e d  l a b o u r e r  (cité p. 35) “ ie iH
%  M X *  C e n t u r y  (Cambridge, 1920, in-S»). -  Pour la F ra n g **
; -Levasseur, on jo in d ra  ceux de Fournière, L e  r è g n e d e  L o u i s  P P  ( - ’

formant le t  V I I I  de l ’ H i s t o i r e  s o c i a l i s t e ,  dirigée par J. Jaurès)I ; <lu 
2 b ° u f  à  P r o u d h o n  (Paris, 1904, in-8»). -  Sur l ’A llem agne 1
lS Q ?C,Ue est ce lu i de' M ehring , G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  S o z i a l d e m o k r a t i e  (S tu ttDa r t ,  

S7> 4 vol. in-8° ; 12® éd., 1922).
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a v a n t 1848; c’est lu i  q u i in v e n te  les p rogram m es, les fo rm u les , 
les procédés de co m b a t destinés à re p a ra ître  p lus  ta rd  chez les 
tra v a ille u rs  m anuels des au tres na tions .

I . — L A  QUESTION O U VRIÈR E E N  G R AN D E-BR ETAG N E1-

A  la  l in  du  x v m e siècle, la  G rande-B re tagne  a v a it  connu de 
( n o m b re u x  p ro je ts  de ré form es : ré fo rm e  p o lit iq u e  proposée 

p a r les ra d ic a u x  d o n t quelques-uns, en 1776, ré c la m a ie n t dé jà  
le suffrage u n ive rse l ; ré fo rm e  ag ra ire  prêchée p a r Thom as 
P a ine ; ré fo rm es socia listes annoncées p a r G odw in  e t Spencer. 
Les guerres con tre  la  F rance a va ie n t to u t  a rrê té  : le gouverne
m e n t to ry ,  se ra id is sa n t con tre  les tro u b le s  in té rie u rs , a v a it 
p u n i les lib e llis te s , supp rim é  les associations, tra q u é  les gré
v is tes. Les guerres p r ire n t f in  en 1815, e t la  recrudescence des 
crises économ iques ré ve illa  le m o uvem en t o u v rie r. Le  m in is 
tè re  le ré p rim a  encore : ce fu re n t les jo u rs  sombres de P eterloo  
e t de B o n n y m u ir  2. M ais on ne p o u v a it pas opposer in d é fin i
m e n t la  fo rce  b ru ta le  à des p la in te s  q u i a lla ie n t se m u lt ip lia n t ,  
à des m a u x  q u i é c la ta ie n t a u x  ye u x  de tous.

Ce q u i re n d a it la  question  ouvriè re  angoissante, c ’ est q u ’elle 
se p o sa it non  seu lem ent dans les v ille s , m ais aussi dans les cam 
pagnes. L a  dépossession des paysans p ro p rié ta ire s , des yeomen, 
au p ro f it  des gros fe rm ie rs  e t des land lords, p o u rsu iv ie  depuis 
long tem ps, s’acheva après 1815; les enclosures, u tile s  p o u r le 
progrès économ ique général, su p p rim è re n t ces « cham ps ouve rts  » 
où les pauvres a va ie n t tro u v é  au tre fo is  une ressource. L a  grande 
in d u s tr ie , en ru in a n t p a r sa concurrence les in d u s trie s  paysannes, 
f in i t  de tra n s fo rm e r les p e tits  p ro p rié ta ire s  en jo u rn a lie rs . A

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux histoires générales de Spencer Walpole et 
d ’Élie Iialévy, citées p. 32, on ajoutera des livres sur les théories sociales et sur les 
faits sociaux. Sur les théories, vo ir M. Beer, Geschichte des Sozialismus in  England (Stut
tgart, 1913, gr. in-8°) ; l ’ouvrage est refondu et beaucoup plus complet dans l ’édi
tion anglaise, A  hislory of British socialism (Londres, 1919-20, 2 vol. in-8°) ; Élie 
Halévy, Thomas Hodgskin (Paris, 1903, in-12); les nombreux ouvrages sur Owen 
énumérés dans A bibliography of Robert Owen, the socialisl (2e éd., Aberystwyth, 
1925, in-8°).

Sur les faits, outre Clapham, cité p. 265, voir A rthur Redford, Labour migration 
in  England, 1800-1850 (Manchester, 1926, in-8°) ; Gerald B. Hurst, The Dorchester 
labourers (1834), dans YEnglish hislorical Review, t,. X L  (1925), p. 54-66; l ’ouvrage 
cité (p. 35) de J. L. et Barbara Hammond, et leur livre, The Town labourer, 1760- 
1832 (Londres, 1917, in-8°). Un bon résumé a été donné par G. D. H. Cole, A  
short hislory of the British working class movement, 1.1: 1789-1848 (Londres, 1925, in-8°) *

1. Voir plus haut, p. 36.
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dé fau t d ’indépendance, ils  conserva ien t au m oins l ’ assistance 
paro issia le ga ran tie  p a r la  lo i  des pauvres. C ette  assistance, 
con fo rm ém ent à l ’ exem ple donné p a r les m a g is tra ts  m u n ic i
paux  de Speenham land en 1795, se rva it s u r to u t à com p lé te r les 
salaires tro p  fa ib les  p a r u n  secours p ro p o rtio n n e l au nom bre  des 
enfants. Le  systèm e de Speenham land, app lique  depuis v in g t 
ans, s’ é ta it révé lé  néfaste : i l  a v a it p o u r ré su lta ts  la  dég rada tion  
m orale des jo u rn a lie rs , hab itués à m end ie r, e t le  m a in tie n  des 
salaires à un  n ive a u  très  bas, les em ployeurs la issan t vo lo n tie rs  
aux paroisses le  soin de fo u rn ir  le  supp lém ent necessaire.

Le  m a l é ta it  p lus v is ib le  encore dans les v ille s , p r in c ip a le m e n t 
dans les nouvelles cités in d u s trie lle s . Les ouvrie rs  ve n a ie n t s y  
fix e r en nom bre  to u jo u rs  cro issant, a u to u r des fab riques  ou se 
tro u v a ie n t les m achines. O n les logea dans des ta u d is  in fec ts , 
v ra is  n ids à m alad ies contagieuses, dépourvus de to u t  ce q u i 
fa is a it ja d is  le  charm e du  co ttage  fa m ilia l. Les p h ila n th ro p e s  
dénoncèrent les caves e t les cours p e s tile n tie lle ^  de L iv e rp o o l, 
la  tr is te  ban lieue de B irm in g h a m . A  Londres c é ta it  p ire :  une 
enquête fa ite  dans la  paroisse de Saint-Georges révé la  que p o u r 
929 fam ille s  le  logem en t se com posa it d une seule cham bre, e t 
que 623 d ’e n tre  elles n ’ a va ie n t q u ’u n  h t .  U n  a u tre  q u a rtie r , 
W h ite ch a p e l, peup lé  d ’ é trangers, d ’ Ir la n d a is , de vagabond  
de to u te  o rig ine , d e v in t tr is te m e n t célèbre. .

Les h a b ita n ts  de ces a ffre u x  logem ents ne possédaient meme 
pas la  sécurité  du  lendem a in . L e u r sa la ire  p o u v a it s e lever 
ou baisser chaque m ois, pa rfo is  chaque semaine ou chaque jo u r .
Les usines produisaient beaucoup, même trop, encombrant S1 
bien le marché qu’il fallait souvent réduire ou suspendre le 
travail imposer aux salariés un chômage synonyme de misere. 
C’était d’autant plus nécessaire que
jo u rs  à la  recherche de débouches, t r a v iU .u t  P»“ r  >e " ° ™ e.  
e n tie r Sa n rosoé rité  se t r o u v a it  donc dépendre de tous  les eve

nem ents im p ré vu s  q u i su rvena ien t dans leS f ^ a u v l e ' r S o l t e  
globe : une crue insu ffisan te  du  Gange, u  Chine e t la
de co ton  aux  É ta ts -U n is , une émeute, «m o p h o b e  “  
fa im  sévissa it dans les faubourgs d e  M anchester ou de Shett d d .

Même si le travail était abondant, 1 avenir l ’outillage
l’invention d’une machine, un perfectionnement^de 1 outdlage,
com m e i l  a r r iv a it  sans cesse, p o u va ie n t en n ouve l
m e n t d ’une p a rt ie  des ouvrie rs  ou les co n tra i

"  s t t m S r S Î f a c i l e s  h m an ie r, faciles à fa ire  to u rn e r,
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re n d a ie n t supe rflu  1 em p lo i d ’ouvrie rs  q u a lif ié s  conna issan t 
les finesses du  m é tie r ; p o u r les besognes peu com pliquées on 
em baucha it des fem m es, des en fan ts , m o ye n n a n t un  salaire 
m im e  d o n t les hom m es fa its  ne p o u v a ie n t se con ten te r. Ces
ra va ille u rs  sans défense fu re n t soum is à une e x p lo ita t io n  

fo rm id a b le , com m e le p ro u v è re n t les enquêtes ordonnées à 
?«KneUAS re p rj,ses p a r Ia C ham bre des Com m unes en tre  1820 e t 
, U’ Des enf a n ts de q u a tre  à c in q  ans é ta ie n t amenés p a r 
leurs paren ts  à de vé rita b le s  m archés d ’esclaves e t vendus 
a u x  représentants des fab riques  ; ce lles-ci les te n a ie n t c lo îtrés 
des jou rnées entières, occupés à ro u le r des écheveaux de co ton  
a o u v r ir  ou fe rm e r les portes. D ’après ces enquêtes l ’écono
m is te  D re  n o ta , en 1835, que les m anu fac tu res  m écaniques 
v is itées e m p lo ya ie n t 4.800 garçons e t 5.300 filles âgées de m oins 
de onze ans, 67.000 garçons e t 89.000 filles en tre  onze e t d ix -  
h u it  ans. B eaucoup de fem m es t ra v a il la ie n t la  n u it ,  dans une 
p ro m iscu ité  com p lè te  avec les hom m es ; celles q u i ne t r a v a i l 
la ie n t que le jo u r  é ta ie n t obligées souven t de chercher dans la  
p ro s t itu t io n  u n  supp lém en t de ressources. H om m es e t fem m es, 
accables p a r des journées de qua to rze  à seize heures, tro u v a ie n t 
quelques m om ents d ’ o u b li dans l ’ivresse ou dans les vo lup tés  
b ru ta le s , p a rtic u liè re m e n t dans les orgies du  sam edi so ir q u i 
su iva ie n t la  paye hebdom adaire . Dans les grandes v ille s  se 
c o n s titu a it a ins i u n  p ro lé ta r ia t n o m b re ux , fa rouche , capable 
to u r  à to u r  de rés igna tion  passive e t de fu re u rs  sub ites • i l  
p re n a it conscience de la  s o lid a rité  ouvriè re  e t se p ré p a ra it à la  
lu t te  in é v ita b le  con tre  les pa trons .

Dans les v ille s  m oyennes e t anciennes la  p e tite  in d u s tr ie , 
fondée sur le t r a v a il  à dom ic ile , g a rd a it encore une place im p o r 
ta n te  ; m ais la  g rande in d u s tr ie , dure  p o u r ses propres o u vrie rs , 
fa is a it une concurrence im p ito y a b le  à ces r iv a u x  q u i essayaient 
de m a in te n ir  des coutum es périm ées. Le  t r a v a il  m écanique, 
p lus ra p id e  e t p lus fécond, tu a i t  le  t r a v a i l  m anue l p a r le bon 
m arche  de ses p ro d u its  ; le tisse rand  v o u la n t res te r chez lu i  
ne p o u v a it conserver son m é tie r q u ’à la  c o n d itio n  de regagner 
p a r la  lo n g ue u r des journées ce que la  baisse des p r ix  lu i  enle
v a i t  A pres a v o ir  te n u  le  p lus long tem ps possible, i l  é ta it  b ien  
des fo is ob lige  de s avoue r v a in c u ; lu i  q u i a v a it  été si fie r de 
son indépendance, i l  v e n a it fra p p e r à la  p o rte  de la  g rande usine, 
a u g m e n ta n t ce tte  concurrence e n tre  ouvrie rs  q u i fa is a it la 
p a rt ie  be lle  a u x  em ployeurs. I l  fa u t a jo u te r que ceux-c i fu re n t 
souven t forcés de ré d u ire  le  sa la ire  au m in im u m ; com m e
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on n ’e x p lo ita it  pas encore les m ines de C a lifo rn ie  e t d ’A u s tra lie , 
la q u a n tité  d ’o r e t d ’a rg e n t c irc u la n t dans le  m onde ne su ffi
sa it p lus a u x  besoins d ’u n  tr a f ic  to u jo u rs  cro issant. De là  
Une baisse générale des p r ix ,  q u i c o m p ro m e tta it les ca p i
ta u x  engagés dans les entreprises nouve lles ; p o u r les sauver, 
on économisa sur les fra is  de m a in -d ’œ uvre.

Les ouvrie rs , p o u r la  p lu p a r t,  n ’ é ta ien t p o in t  capables de fa ire  
conna ître  au p u b lic  les m a u x  d o n t ils  so u ffra ie n t, n i  d ’en cher
cher les remèdes e t de préciser leurs vœ ux. P a rm i eux cepen
dan t, se fo rm a  une m in o r ité  a c tive  e t in te llig e n te  q u i a l la it  
essayer d ’ organ iser la  masse. Le  nouveau rég im e, accab lan t p o u r 
les fa ib les, m e t ta it  en re lie f les fo r ts  ; les ho m ines q u i fa b r i
qu a ien t ou condu isa ien t les m achines, sans a v o ir  souven t u n  
Stephenson p a rm i eux, possédaient les é lém ents d ’une v é r i
ta b le  é lite . U n  a m i de la  classe ouvriè re , F ranc is  P lace, p a r
la it  en 1824 de la  jo ie  q u ’i l  a v a it  éprouvée en v o y a n t une assem
blée de h u it  à n eu f cents m écaniciens, convenab lem en t vê tus , 
écouter une conférence de ch im ie . E n  A m é riq u e  une voyageuse 
v is ita n t P it ts b u rg , la  p rem iè re  c ité  in d u s tr ie lle , re m a rq u a it 
lu bonne tenue  des ouvrie rs  m écaniciens, « les seuls gen tlem en 
de l ’e n d ro it » (1828). Quelques ouvrie rs  anglais a p p rire n t à 
té flé c h ir  e t à p a rle r dans les réun ions des sectes bap tis tes  ou 
’Wesleyennes. L a  v ie  com m une dans les fab riques , dans les 
faubourgs des grandes v ille s , p e rm it a u x  m eneurs d ’ a cq u é rir 
"n e  in fluence  j  usque-là  inconnue . M ais ce fu re n t s u r to u t quelques 
hommes so rtis  des classes cu ltivées q u i dénoncèrent le m a l 
social e t ré c lam èren t une p ro m p te  guérison p a r des m oyens 
appropriés.

C erta ins d ’e n tre  eux c ru re n t que le rem ède ne p o u v a it ê tre  
qu ’un  systèm e p lus ou m o ins u to p iq u e , une tra n s fo rm a tio n  
sociale com p lè te  : Thom pson, G ray , H o d g sk in , dignes succes
seurs des théo ric iens  les p lus audac ieux  du  x v m e siecle, expo 
sèrent des p lans aussi vastes que ch im ériques e t tro u v è re n t de 
N om breux lecteurs. Les ré fo rm a te u rs  p lus a tte n tifs  a u x  résu l
ta ts  p ra tiques  se d iv isè re n t su r le  c h o ix  des m éthodes de com bat: 
les uns conse illè ren t a u x  ouv rie rs  l ’a c tio n  p o lit iq u e , les autres 
1 a c tio n  synd ica le . Les p rem ie rs  m o n tra ie n t la  nécessité de 
changer les lo is  ; o r les lo is , d isa ie n t- ils , son t fa ites  p a r le  P a r
lem ent, e t ta n t  que les Com m unes se ron t élues p a r les riches, 
elles fe ro n t des lo is  favo rab les  a u x  riches ; donc i l  est o p p o r
tu n  de s’ a llie r  avec tous  ceux q u i dés iren t a cco m p lir la  ré fo rm e  
électorale. N ’é ta it-ce  pas aussi le  seul m oyen  de tra n s fo rm e r
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les in s t itu t io n s  locales q u i so u m e tta ie n t les p ro lé ta ires  aux  
juges de p a ix  nobles dans les campagnes, a u x  co rpo ra tions  
bourgeoises dans les v ille s  ? C’est ce que le g rand  jo u rn a lis te  
ra d ica l C obbe tt ne cessa de ré pé te r à des lecteurs de p lus en plus 
n o m b re ux  ; des organes hebdom adaires de mêm e nuance, fo n 
dés à l ’im ita t io n  de son P o lit ic a l register, a p p u yè re n t sa cam 
pagne. Les leaders pa rlem en ta ires  du  rad ica lism e , les H um e  
e t les B u rd e tt ,  c o n tr ib u è re n t à fo n d e r les H am pden  C lubs 
où les bourgeois w h igs se re n co n trè re n t avec les ouvrie rs  m i l i 
ta n ts  p o u r dem ander un  suffrage é la rg i, l ’a b o lit io n  des d ro its  
su r les blés e t des lo is con tre  les coa litions .

C ette  dern iè re  ré fo rm e  in té re ssa it égalem ent les hom m es q u i 
à l ’a c tio n  p o lit iq u e  p ré fé ra ien t l ’a c tio n  synd ica le . O n p o u v a it 
l ’o b te n ir  p lus fa c ile m e n t que les autres, p u isq u ’ elle répon 
d a it  de p lus en p lus a u x  conceptions des classes dom inan tes. 
Les théories d ’A d a m  S m ith , poussées p a r ses discip les ju s q u ’à 
leurs dernières conséquences, condam na ien t l ’ancienne légis
la t io n  p ro te c trice  des ouvrie rs . Le  p o u v o ir  donné ja d is  aux  
tr ib u n a u x  lo ca u x  de f ix e r  les ta r ifs  de salaires le u r a v a it  été 
re t iré  en 1 8 1 3 ; les s ta tu ts  d ’ É lisa b e th  sur l ’apprentissage 
e u ren t le même so rt en 1814. On a p p liq u a it donc la  th é o rie  
du  « la isser fa ire  » dans tous les cas où elle é ta it  dé favo rab le  a u x  
ouvrie rs  ; i l  é ta it n a tu re l de l ’a p p liq u e r aussi à le u r a van tage , 
en le u r acco rdan t la  lib e rté  de s’associer. C e tte  o p in io n  f i t  d ’au 
ta n t  p lus de progrès que les lo is sur les co a lit io n s , aggra 
vées p a r les S ix  Actes, a v a ie n t le u r p a r t  dans l ’h o s tilité  que le 
rég im e ré a c tio n n a ire  de 1819 in s p ira it  a u x  l ib é ra u x  de tou tes  
nuances.

Le  m om en t o p p o rtu n  fu t  saisi p a r F ranc is  P lace. Cet ancien 
p ro lé ta ire , devenu u n  hab ile  m a ître  ta il le u r , a v a it gardé un  v é r i
ta b le  a tta ch e m e n t p o u r la  classe d o n t i l  é ta it  s o rti ; c’ é ta it  un  
chef hab ile  e t sûr, un  ta c t ic ie n  p o lit iq u e  ra d ic a l dans ses idées, 
o p p o rtu n is te  p a r sa m an ière  d ’a g ir. Sa p rudence avisée, secondée 
p a r l ’a rd e u r du  député  Joseph H um e , p répa ra  le  v o te  de la  
lo i de 1824, q u i a cco rd a it a u x  co a lit io n s  ouvriè res la  lib e rté  
com p lè te1. Les Com m unes, q u i a va ie n t ém is ce vo te  sans en 
peser les conséquences, fu re n t im m é d ia te m e n t effrayées de le u r 
œ uvre ; m ais la  lo i  de 1825, to u t  en in tro d u is a n t quelques 
re s tr ic tio n s , laissa d é fin it iv e m e n t aux  ouv rie rs  le  d ro it  de 
s’en tendre  sur le  ch iffre  des salaires ou la  durée des journées e t,

1. Voir ci-dessus, p. 76.
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en cas de c o n f l i t  avec les pa trons , de cesser au besoin le  t r a 
v a il.  C’é ta ie n t les deux p o in ts  essentiels p o u r e u x1. Ils  n  y  
gagnèrent pas g ra n d ’chose dans les p rem iers tem ps, car la  
crise financ iè re  de 1825 pesa it sur l ’ in d u s tr ie , e t les n o u veaux  
progrès du  tissage m écan ique achevèrent la  ru in e  des p e tits  
m étie rs. B ie n tô t ils  écou tè ren t de nouveau  les chefs ra d ic a u x  
lo rsque ceux-c i, encouragés p a r le  ré v e il du  p a r t i  w h ig , les 
e n tra în è re n t à so u te n ir avec ce p a r t i  la  ré fo rm e  é lectora le. 
P endan t deux ans les associations ouvrières^ p r ire n t  une p a r t  
a c tive  à la  grande a g ita tio n  de l ’ o p in io n  q u i a b o u tit  au vo te  
du  b ill de 1832. , . ...

L ’ a c tio n  des p o lit ic ie n s  ra d ic a u x  sur les ouvrie rs  m ilita n ts  
fu t  contre-ba lancée p a r l ’ in fluence  de R o b e rt Owen. P a rm i les 
théoric iens nova teu rs , Owen o ccupa it une p lace à p a r t  . ce 
n ’ é ta it  p o in t u n  d o c tr in a ire  isolé au m ilie u  de ses liv re s , m ais 
u n  hom m e d ’ a c tion , u n  in d u s tr ie l q u i a v a it f a i t  v iv re  e t p ros
pérer une g rande usine écossaise ; on re sp e c ta it chez lu i  la  
richesse et le  succès. Les heureuses in n o v a tio n s  hyg ién iques et 
h u m a n ita ire s  essayées dans ses étab lissem ents de N e w -L a n a rk  
a va ie n t a t t ir é  l ’a tte n tio n  des p h ila n th ro p e s  e t suscité les v is ites  
de grands seigneurs am is du  peuple  ; elles a va ie n t mêm e c o n tr i
bué au vo te  de quelques lo is  sociales. Ce grand  fa b r ic a n t se 
m it  to u t  à coup à préconiser le  bou leversem ent p a c ifiq ue , m ais 
to ta l de la  société : une éduca tion  nouve lle  changera it les mœ urs 
e t les idées en s u p p rim a n t la  re lig io n ; la  v ie  fa m ilia le , to u t  
comm e la v ie  économ ique, se ra it trans fo rm ée  p a r la  c réa tion  
des colonies com m unistes, vé rita b le s  cellu les de 1 h u m a n ité  
fu tu re . Passant de la  p ré d ic a tio n  à la  ré a lisa tio n , O wen a lla  
créer aux  É ta ts -U n is  la  p rem iè re  de ces colonies, N e w -H a r 
m ony. C ette  fo n d a tio n , d o n t ses co m p a trio te s  ig n o rè re n t lo n g 
tem ps le ra p ide  échec, a v a it  augm ente encore son p res tige  
lo rsq u ’ i l  r e v in t  en E u rope  (1829). Les ouvrie rs  é ta ie n t p e 
à l ’écouter. I l  le u r prêcha l ’associa tion sous to u te s  ses fo rm es. 
Les p e tits  synd ica ts  lo ca u x  d e va ie n t fa ire  place a des fédé ra 
tio n s  de tous  les m étie rs  ; a ins i d e v ie n d ra it possib le la  g rande 
T ra d e -U n io n  q u i se ra it une con fédé ra tion  generale du  t ra v a il .  
E n  mêm e tem ps d e va ien t s’ organ iser des sociétés coopera tives : 
i l  e n te n d a it p a r là , non  pas des sociétés p ra tiq u e s  de p ro d u c 
t io n  ou de consom m ation  au sens ac tue l, m ais de v é rita b le s

1. Le premier É tat qui s u iv i t  l ’Angleterre dans cette voie fu t, en
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cités ^co llectiv is tes. P o u r les fo n d e r beaucoup de gens riches,
entra înés p a r son a p o s to la t, fo u rn ire n t des sommes consi- 
rab les.

r 1i ^ ,TLre e t 1832 l ’a g ita tio n  p o u r la  ré fo rm e  é lectora le ,
b lam ee p a r O wen com m e in u t i le  a u x  o u vrie rs , a v a it  d im in u é  
son in fluence  dans leurs synd ica ts . M ais ils  s’a pe rçu ren t que 
le  b i l l  de ré fo rm e  si a rd e m m e n t sou tenu  p a r eux p ro f ita it  
e xc lus ivem en t à la  bourgeois ie  a ins i q u ’aux  tenanciers à 40 s h il
lin g s  : pas u n  o u v r ie r  ne d e v in t é lecteur. L a  dés illus ion  fu t  d ’au 
ta n t  p lus  am ère que les in d u s tr ie ls , encouragés p a r le u r v ic 
to ire  p o lit iq u e , s’e ffo rça ie n t d ’é to u ffe r le  m o u ve m e n t synd ica l. 
A m sU es  p a trons  de L iv e rp o o l, in q u ie ts  de v o ir  g ra n d ir  l ’U n io n  
d u  b â tim e n t, ex ig è re n t de to u t  t ra v a il le u r  q u i v o u la it  se fa ire  
em baucher l ’engagem ent é c r it de la  q u it te r .  Les pouvo irs  pub lics  
a id a ie n t les p a tro n s  : quelques ouv rie rs  agrico les de D o r
chester, accusés d ’a v o ir  f a i t  p rê te r un  serm ent d ’a ff il ia t io n  à un  
syn d ica t, fu re n t condam nés à sept ans de ré lé g a tio n  (1834) • 
ce ju g e m e n t in d ig n a  le p ro lé ta r ia t ang la is, souleva des p ro te s 
ta t io n s  dans la  presse, m ais sans ré s u lta t u t i le  p o u r la  cause 
o uvriè re . A lo rs  on se s o u v in t de l ’a m i du  peuple  q u i a v a it  
p ré d it  ces déceptions : O w en re d e v in t le gu ide écouté des 
m 7 a n ts ' Ils  d é p loyè ren t une a rd e u r in fa tig a b le  en tre  1832 
e t 1834 : les brochures e t les jo u rn a u x  in v e n tè re n t les cris de 
ra llie m e n t q u i son t ceux d u  socia lism e d ’a u jo u rd ’h u i lu t te  
des classes, grève générale, suffrage des fem m es, en ten te  in te r 
n a tio n a le  des p ro lé ta ires . M ais ce m o u ve m e n t n ’a b o u tit  q u ’à des 
échecs. L a  grande rra d e s -U n io n , t ro p  am b itieuse , m a l d irigée, 
n  a y a n t pas une base d u ra b le  dans de pu issants groupes 
lo ca u x , d is p a ru t en 1834. E n  m êm e tem ps som bra la  Bourse 
du  t r a v a il  de Londres, où  n ’im p o rte  que l p e t i t  p ro d u c te u r 
p o u v a it v e n ir  déposer en vue  de la  ve n te  les ob je ts  fab riqués  
p a r lu i,  à c o n d itio n  de p rend re  en échange des m archandises 
dans les magasins de 1 é tab lissem ent ; ce systèm e de tro c  se 
révé la  v ite  in su ffisa n t à fo u rn ir  le nécessaire a u x  fa m ille s  
ouvriè res.

IL  —  L E  C H A R T IS M E h

,!ï ,Les m écom ptes ré ité rés du  p ro lé ta r ia t organisé co n tra s 
ta ie n t avec les progrès m é thod iques de la  bourgeoisie. E lle  f i t

: a consulter. Ed. Dolléans, Le chartisme (Paris 1912-191S 2 vol
m-8 ) ; Mark Howell, Thecharlist movement (Londres, 1918, in-16 ; 2»’ éd., 1925, dans les’
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v o te r  p a r les Com m unes réform ées la  nouve lle  lo i des pauvres. 
I l  s’ag issa it d ’en f in ir  avec le  systèm e de S peenham land q u i 
tra n s fo rm a it les ouvrie rs  en m end ian ts . C ette lo i  in s t itu a  les 
U n ions de paroisses, chacune avec son assemblée é lective , 
en p la ça n t au-dessus d ’ elles une com m ission  pa rle m e n ta ire  
de tro is  m em bres, m un ie  de p le ins p o u vo irs  p o u r c in q  ans. 
C’é ta it  le  p re m ie r essai d ’une lé g is la tio n  ra tio n n e lle , c e n tra li
sa trice , te lle  que l ’ e n tenda ien t les discip les de B e n th a m  ; elle 
ch o q u a it les tra d it io n s  de l ’ A ng le te rre , hab ituée  à la isser les 
paroisses maîtresses chez elles e t à re n vo ye r a u x  m a g is tra ts  
locaux  to u te s  les questions douteuses. Ce q u i ré v o lta  le p lus les 
ouvrie rs , c’ est que les in d ig e n ts  va lides cessaient de recevo ir des 
secours à d om ic ile  ; la  m o in d re  aum ône reçue e n tra în a it l ’ o b li
g a tio n  d ’e n tre r à la  « m aison de t r a v a il  » (workhouse), e t on la  
f i t  m isérab le  p o u r que la  v ie  du  m e n d ia n t fû t  in fé rie u re  à celle 
du  tra v a il le u r  se su ffisan t à lu i-m êm e . U ne grande a g ita tio n  
com m ença en 1836 con tre  les bagnes ouvrie rs  e t con tre  les tro is  
« ty ra n s  » chargés de fa ire  a p p liq u e r la  lo i p a r les U n ions  de 
paroisse.

A  ce tte  a g ita tio n  p r ire n t p a r t  les chefs synd ica lis tes  q u i 
ve n a ien t de fo rm e r dans la  ca p ita le  u n  nouveau  g roupem en t 
composé d ’o uvrie rs  des m é tie rs  supérieurs, 1’ « A ssoc ia tion  
des tra v a ille u rs  de Londres (London  W o rk in g  M e n  A ssocia tion). 
P a rm i ces hom m es d ’é lite  f ig u ra it  L o v e tt ,  personnage grave, 
m é lanco lique , in s tru it ,  to u jo u rs  disposé à de ve n ir le  secréta ire 
e t l ’u t i le  conseille r des groupes ouvrie rs . U ne a u tre  associa tion 
fo rm ée à B irm in g h a m  p a r des in te lle c tu e ls  ra d ic a u x  e t des 
ouvrie rs  jo ig n it  ses e ffo rts  à ceux des London iens p o u r m ener 
con tre  la  lo i une p ropagande raisonnée.

Ces dém ons tra tions  calmes, ces m éthodes sc ien tifiques  ne 
convena ien t p o in t aux  com tés du  n o rd  de 1 A ng le te rre , où 
v iv a ie n t des masses ouvriè res incu ltes , presque barbares, acces
sibles seu lem ent a u x  élans de passion, a u x  in ve c tive s  des t r i 
buns. C’est à elles que s’ adressèrent deux  m eneurs venus du

publications de l ’Université de Manchester, n° 116) ; Julius West, Hislory of charlism 
(Londres, 1920, in-8») ; Sidney et Béatrice Webb, History of Trade Umomsm (Londres, 
1894, in-8° ; continué jusqu’en 1920 dans l ’éd. parue en 1920 ; traduction française : His
toire'du trade-unionisme (Paris, 1897, in-8°); A. Rothstem, Une époque du mouvement 
ouvrier anglais. Chartisme et trade-unionisme (Paris, 1928, in-8°), écrit du point de vue 
communiste; George Jacob Holyoake, The history of the coopération (Londres, 1906, 
2 vol. in-8°). II est nécessaire de rappeler que, sur tous les personnages de cette époque, 
°n trouve des articles très soigneusement faits dans le Dictionary of National 
Biography.

—  333 —



m éthod ism e, O astle r et Stephens ; ils  m ire n t au service de la 
cause ré v o lu tio n n a ire  les procédés de p ré d ica tio n  v io le n te , 
saisissante, p a r lesquels les m issionnaires wesleyens tâ ch a ie n t 
d ’ e xc ite r chez leurs aud iteu rs  la  peu r de l ’ enfer. S tephens, 
m in is tre  m é thod is te  en exercice, ne c ra ig n it pas de déc la re r que 
tous les m oyens é ta ie n t lic ite s  p o u r em pêcher la  m ise en v ig u e u r 
de la  nouve lle  lo i des pauvres. I l  s’ é c r ia it dans u n  m ee ting  ;

Si le mousquet et le p is to le t, si l ’épée et la pique ne servent à rien, 
laissez les femmes prendre les ciseaux, les enfants l ’épingle ou 
l ’a iguille. Si to u t cela échoue, alors le tison, oui, le tison, le tison, 
je  le répète. Le palais do it brûler.

L ’in fluence  de Stephens fu t  b ie n tô t dépassée p a r celle 
d ’O ’C onnor. Cet Ir la n d a is  riche  e t in s tru it ,  q u i f u t  p lus ieurs 
fo is  m em bre du P a rlem en t, te n a it  de son o rig ine  les dons n a tu 
re ls du  m eneur d ’hom m es avec le g o û t de la  p o lit iq u e  e t un  
besoin de m ouvem en t. Causeur séduisant, o ra te u r v ig o u re u x , 
do té  de poum ons in fa tig a b le s , O ’C onnor possédait aussi les 
qua lités  du  jo u rn a lis te . A v a n t lu i  le socialism e a v a it eu déjà 
au lendem ain  de 1830 un  jo u rn a l im p o r ta n t et v iv a n t,  le P oor 
m an’s G uard ian  ; O ’ C onnor fonda  en 1838 à Leeds le g rand  
organe q u o tid ie n  du  chartism e, le N orthe rn  S tar, q u i t i r a  un  
m o m e n t à 48.000 exem pla ires, chacun de ceux-c i passant p a r 
les m ains de p lus ieurs  lecteurs.

L ’a g ita tio n  con tre  la  lo i des pauvres p répara  le chartism e. 
C e lu i-c i f u t  u n  m ouvem en t o u v rie r, m ais avec un  p rog ram m e 
p u re m e n t p o lit iq u e  ; on a jo u rn a it  le p rog ram m e synd ica lis te  
p o u r s’a tta c h e r à la  conquête des po u vo irs  pub lics  : i l  s’agis
sa it de co m p lé te r la  ré fo rm e  é triquée  de 1832 e t de su b s ti
tu e r  au p o u v o ir  de la  bourgeo is ie  ce lu i de la  dém ocra tie . La  
grande p é tit io n  appelée « C harte  du  peup le  », q u i donna son nom  
au m ouvem en t, co n te n a it s ix  demandes : suffrage un ive rse l, 
députés é lig ib les sans c o n d itio n  de cens, députés payés, scru 
t in  secret, P a rle m e n t annue l, c irco n scrip tio n s  é lectorales égales. 
Ce p rog ram m e a ttes te  l ’in té rê t t ra d it io n n e l que les A ng la is  
de tou tes  les classes p o rte n t à la  v ie  p o lit iq u e . Le  g rand  m eeting  
de B irm in g h a m  en 1838 m arqua  le d é b u t o ffic ie l de l ’ a g ita tio n  
cha rtis te . De nom breuses réun ions pub liques  f ire n t co n na ître  
à tous les « s ix  p o in ts  » e t nom m èren t la « C onven tion  générale 
des classes in d u s trie lle s  » q u i d e v a it représenter les ouvrie rs . 
D ém ocrates jacob ins  com m e O ’B rie n , q u i t ra d u is it  l ’ouvrage
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de B u o n a rro t i su r B abeu f, a g ita teu rs  b ru y a n ts  a u x  concep
tio n s  incerta ines com m e O ’C onnor, leaders sages e t tenaces 
comme L o v e tt ,  les m ili ta n ts  de tou tes  les op in ions adhérè ren t 
un  m om en t au chartism e. Q u a n t a u x  masses ignoran tes e t 
crédules, s i g ravem en t éprouvées p a r les crises économ iques 
depuis 1837, elles espéraient une fo is  de p lus l ’avènem ent du  
règne de D ieu  sur la  te rre  e t m e tta ie n t dans la  C onven tion  
des espoirs ex tra va g a n ts . M ais elles n  é ta ie n t capables que 
d ’e ffo rts  de cou rte  durée ; i l  le u r m a n q u a it un  p rog ram m e 
précis, exp liqué  à tous p a r une longue propagande, et^ assez 
pop u la ire  p o u r que la  fou le  y  re s tâ t fidè le , m a lg ré  les échecs 
passagers e t le découragem ent in é v ita b le  qu  ils  p rodu isen t.

L a  C onven tion  réun ie  à Londres en fé v r ie r 1839 tro m p a  les 
espérances de ceux q u i l ’ a va ie n t nom m ee. Composée p a r m o i
tiés égales de bourgeois d o c tr ina ires  e t d ouvrie rs , ce tte  assem
blée d ’une c in q u an ta in e  de délégués re ç u t dès ses prem ières 
séances une nouve lle  fâcheuse : la  G rande p é tit io n  n  a v a it ré u n i 
que 600.000 signatures. S iégeant to u r  à to u r  à Londres, à B ir 
m ingham  e t encore à Londres, elle repoussa l ’e m p lo i de la  
v io lence. Les fo rm u les  m enaçantes, le  tab le a u  des mesures à 
p rendre  si les députés re je ta ie n t la  p é t it io n  ne donnèren t pas le 
change au g rand  p u b lic . Lo rsque  les Communes e u ren t vo te  le 
re je t ( ju i l le t  1839), la  C onven tion  ne se décida q u ’avec peine à 
recom m ander la  grève générale ; ses a te rm o iem ents  b risè ren t 
l ’é lan des masses ouvriè res a v a n t mêm e q u ’ elle se fû t  déclarée
dissoute. . ,

Les classes d irigean tes, au co n tra ire , é ta ie n t pleines de réso
lu t io n  e t prê tes à se défendre. Le  gouvernem ent dénonça les 
assemblées illéga les d ’ homm es en armes, a u to risa  la  fo rm a tio n  
d ’un ions c iv iques e t l ’ en rô lem ent de constables armes ; en fin  
i l  m it  le d is tr ic t  du  no rd , le p lus menacé p a r L’em eute, sous le 
com m andem ent m ili ta ire  de N ap ie r, le  fu tu r  conquéran t du 
P end jab . Les m a g is tra ts  locaux , se v o y a n t soutenus, m u l t i 
p liè re n t les a rres ta tions . Le  sou lèvem ent de N e w p o rt, dans le 
M o n tm o u th sh ire , p o u r d é liv re r u n  m i l i ta n t  dé tenu, fu t  ré p rim é  
en quelques m inu tes  p a r une fus illade , lo u s  les m eneurs, v io 
len ts  com m e O ’C onnor ou modérés com m e L o v e tt , a llè re n t en 
p rison  ; de ju in  1839 à ju in  1840 i l  y  e u t 543 condam na tions . 
Les pa rtisans  de la  v io lence, de la  « force phys ique  », a va ie n t 
échoué. Le  peup le  anglais n ’ é ta n t p o in t soum is au service 
o b lig a to ire  dans l ’ armée n ’ a v a it  pas les hab itudes m ilita ire s  
q u i re n d ire n t beaucoup p lu s jre d o u ta b le s , p o u r les gouverne-
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so lda ts^ aUtrCS Pay s’ ^es b o i t e s  ouvrières menées p a r d ’anciens

L  a g ita tio n  re p r it  en 1840, e m p lo ya n t ce tte  fo is  les m éthodes 
de re c ru te m e n t ré g u lie r p a r les m eetings e t les tra c ts , q u i 
a va ie n t fa i t  leurs  preuves en G rande-B re tagne ; la  N a tio n a l 
Charter Associa tion, fo rm ée en 1841, d irigea  ce tte  cam pagne. 
U L o n n o r s o r t i de p riso n  re tro u v a  sa p o p u la r ité  d ’a u tre fo is  e t 
lança une p é tit io n  nouve lle . O n é ta it en p le ine  crise in d u s tr ie lle  
e t com m ercia le , une crise q u i f i t  de l ’année 1842 la  p lus tr is te  
p e u t-ê tre  que les ouvrie rs  anglais a ie n t connue au x ix e  siècle. 
A près que la  C ham bre des Communes eû t fa i t  s u b ir à la  seconde 
p é tit io n  le mêm e s o rt q u ’à la  p rem ière , une grève générale, 
comm encée à propos des salaires, con tinuée  p o u r a p p u ye r 
la  C harte  du  peup le , s’é te n d it un  in s ta n t à la  m o itié  du  pays. 
M ais les chefs cha rtis tes  ne v o u lu re n t pas ou n ’osèrent pas 
te n te r  la  ré v o lu tio n  ; i l  y  e u t seu lem ent quelques troub les  

superfic ie ls , d o n t les a u to r ité s  e u re n t v ite  ra ison . Sur
1.500 in d iv id u s  arrê tés, 710 co m p a ru re n t d e va n t les assises 
e t la  p lu p a r t  fu re n t condam nés. C ette fo is  c ’é ta it  le  désastre. 
U Lo n n o r, aband o n n a n t l ’a g ita tio n  o u vriè re , songea désor- 
m ais à prêcher la  ré fo rm e  ag ra ire  e t f i t  des avances à R ic h a rd  
Cobden, son ancien ennem i. Son é to ile  d ’a illeu rs  p â lissa it ; encore 

^?1S en P847, i l  acheva de se d isc ré d ite r à la
C ham bre. Le  cha rtism e  depuis 1843 ne tra în a  p lus q u ’une 
existence languissante  ; la  ré v o lu tio n  frança ise de 1848 a lla it  
u n  in s ta n t le  ga lvan iser, m ais p o u r le  m ener à une dern iè re  
e t p iteuse débandade.

I l  de ve n a it é v id e n t que la  classe ouvriè re , quand  elle é ta it  
ré d u ite  à ses propres forces, ne p o u v a it fa ire  a b o u tir  une grande 
ré fo rm e  te lle  que le suffrage un ive rse l. La  leçon a v a it été com 
prise depuis 1840 p a r quelques m ili ta n ts  q u i, re ve n a n t à l ’œ uvre 
p ro p re  des ouvrie rs , abandonnèren t le  cha rtism e  p o u r le  syn 
d ica lism e. B eaucoup de tra v a ille u rs  les im itè re n t b ie n tô t ce 
q u i p e rm it le  ré v e il des Trade U n ions  locales, peu à peu g ro u 
pées e n tre  elles. L  U n io n  des po tie rs  e t l ’A ssoc ia tion  des fila te u rs  
de co ton  fu re n t les prem ières à s’organiser de façon p ra tiq u e  • 
elles in a u gu rè re n t ce m ouvem en t q u i, ne s’a rrê ta n t p lus désor
m ais, d e va it a v o ir  de si p réc ieux  ré su lta ts  p o u r les p ro lé ta ires  
de tou tes  les p a rties  de la  G rande-B retagne.

D ’autres che rchèren t le sa lu t dans îa c ré a tio n  de sociétés 
coopéra tives. Les coopéra tives « ow enites », c ’est-à -d ire  les g ro u 
pem ents com m unistes modelés su r ce lu i de N ew -L Ia rm o n y , d is
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para issa ien t l ’une après l ’a u tre ; la  dern iè re  som bra en 1845. A  
coté d ’elles les ouvrie rs  a va ie n t fo rm é  de nom breuses sociétés de 
p ro d u c tio n  e t de consom m ation  ; aussi les congrès coopéra tifs  
réun is de 1830 à 1832 s’é ta ie n t- ils  m ontrés con fian ts  dans l ’ave- 
n ir . Mais la  p lu p a r t de ces sociétés fin issa ien t p a r une décon fi
tu re  due à le u r inexpérience com m ercia le , au m anque de gérants 
capables, e t s u r to u t a u x  c o n flits  e n tre  les idéa lis tes, q u i v o u 
la ie n t m e ttre  de côté les bonis p o u r des œ uvres sociales, et les 
gens p ra tiques , désireux de les p a rta g e r en tre  les ac tionna ires. 
E n  1844 un  p e t i t  g roupe de tisserands, q u i a va ie n t presque tous 
Passé p a r l ’owenism e ou le  cha rtism e , fonda  la  coopéra tive  de 
R ochdale  (près de M anchester). Ils  a d o p tè re n t une nouve lle  fo r-  
U iule proposée p a r l ’u n  d ’ eux, H o w a rth  : les bénéfices désorm ais 
sera ient ré p a rtis  e n tre  les acheteurs p ro p o rtio n n e lle m e n t au 
m o n ta n t de leurs  achats. Te lle  fu t  l ’ idée q u i a l la it  p ro cu re r 
aux coopératives de consom m ation  u n  déve loppem ent ines
péré. Les « É q u ita b le s  p ionn ie rs  » de R ochda le  é ta ie n t des 
homm es d ’affa ires, m ais aussi des apôtres, q u i déc idèren t de 
consacrer une somme annue lle  aux  œ uvres d ’éduca tion . Le 
ré ve il des trade un ions, la  fo rm e  nouve lle  des coopéra tives m o n 
tra ie n t que, p o u r les ouvrie rs  m ili ta n ts  de G rande-B re tagne, la  
période ro m a n tiq u e  a v a it p ris  f in  et que celle du  sage réa lism e 
com m ença it.

I I I .  —  L E  SO C IA LISM E E N  FRA NC E1.

L a  F rance n ’a v a it pas en 1815 une  classe o u v riè re  nom breuse 
e t groupée dans de grandes fab riques . Les paysans y  fo rm a ie n t

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Sur le saint-simonisme, aux livres de S. Charléty 
[Histoire du saint-simonisme, Paris, 1896, in-d6) et de Georges W eill [Saint-Simon 
et son œuvre, Paris, 1894, in-16 ; Vécole saint-simonicnne, Paris, 1896, in-16), i l  faut 
joindre des ouvrages plus récents : Maxime Leroy, La oie du comte de Saint-Simon 
(Paris, 1925, in-16) ; l ’introduction de C. Bougie à L ’œuvre d’Henri de Saint-Simon, 
textes choisis, avec un utile appendice bibliographique par A. Pereire (Paris, 1925, 
in-16) ; W illy  Spühler, Der Saint-Simonismus (Zurich, 1926, in-8°), bonne étude sur 
Bazard. — Sur le fouriérisme, voir Hubert Èourgin, Fourier [Paris, 1905, in-8°) ; 
Charles Gide, Fourier précurseur de la coopération (Paris, 1924, in-8°) ; M. Friedberg, 
L ’influence de Fourier sur le mouvement social contemporain (Paris, 1926, in-8°) ; Dom- 
manget, Considérant (Paris, 1929, in-8°). •— Voir, en outre, Prudhommeaux, Etienne 
Cabet et les origines du communisme icarien (Nîmes, 1907, in-8°) ; Ed. Renard, La vie 
et l'œuvre de Louis Blanc (Toulouse, 1922, in-8°) ; J. L. Puech, La vie et l ’œuvre de 
Flora Tristan (Paris, 1925, in-8°). —  Sur Sismondi, très étudié aujourd’hui, voir Afta- 
lion, L ’œuvre économique de Simonde de Sismondi (Paris, 1899, in-8°) ; Henryk Gross- 
mann, Simonde de Sismondi et ses théories économiques (Varsovie, 1924, in-8°).— Sur le 
mouvement féministe, Marguerite Thibert, Le féminisme dans le socialisme français
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l ’ im m ense m a jo r ité  ; pendan t que le peuple  anglais p e rd a it 
la  te rre , ce lu i de F rance  l ’a v a it  conquise. L a  ve n te  des biens 
n a tio n a u x  e t le  pa rtage  égal des successions m u lt ip lia ie n t 
les p rop rié ta ires . D ’u n  a u tre  côté, la  p e tite  in d u s tr ie  d o m in a it 
dans la  F rance e n tiè re ; m a lg ré  les essais ten tés sous l ’E m p ire  et 
encouragés p a r C hap ta l, la  grande usine organisée à l ’ anglaise 
de m e u ra it une excep tion . Rares é ta ie n t les écriva ins capables 
de su iv re  l ’é v o lu tio n  économ ique e t de d iscerner les m a u x  du 
p ro lé ta r ia t ; m ais n o m b re u x  é ta ie n t les penseurs hab itués depuis 
1789 à ré flé c h ir sur les ré vo lu tio n s , les pub lic is tes  p rê ts  à répandre  
les idées nouvelles. Ces idées tro u v a ie n t fa c ile m e n t un  écho à 
P aris , où les classes in s tru ite s  a va ie n t reçu depuis u n  dem i- 
siècle l ’ éduca tion  donnée p a r les philosophes e t les économistes, 
où les faubourgs con tena ien t une p o p u la tio n  laborieuse et in f la m 
m able , fière de son passé ré v o lu tio n n a ire , to u jo u rs  p rê te  à se 
passionner p o u r la  cause de la  dém ocra tie .

C’est à Paris  que vé cu re n t les con tem po ra ins  e t les émules 
d ’Owen, S a in t-S im on  e t F o u rie r. Ce n ’é ta ie n t pas com m e lu i 
des fa b r ic a n ts  possédant la  connaissance d irec te  e t p ra tiq u e  
de l ’ in d u s tr ie  ; leurs prem ières recherches e u ren t p o u r ob je t, 
non  p o in t d ’am é lio re r le so rt des o u vrie rs , m ais de présenter 
une d o c tr in e  sociale nouve lle  au m onde ébran lé  p a r la  ré v o lu 
t io n , dévasté p a r les guerres napoléoniennes. S a in t-S im on  a p p a r
te n a it  à la  hau te  noblesse de l ’ancien rég im e ; e n rich i sous le 
D ire c to ire  p a r des spécu lations sur les b iens n a tio n a u x , ru in é  
aussi v i te  sous le C onsu la t p a r une v ie  fastueuse de mécène 
d o n n a n t sans com p te r, i l  mena de 1805 à 1825 une existence p ré 
caire et p a rfo is  m isérab le . Ses écrits  h â tifs , ébauches p lu tô t  que 
liv re s , p réparé  avec la  co lla b o ra tio n  de jeunes gens in te llig e n ts  
q u ’i l  su t d é co u v rir, com m e A u g u s tin  T h ie r ry  e t A uguste  
C om te, a bo rdè ren t to u r  à to u r  les m a thém a tiques , la  phys ique , 
la  phys io log ie , p o u r s’ a tta ch e r e n fin  a u x  questions p o lit iq u e s  et 
sociales. Son p re m ie r ouvrage, les Lettres d ’ un  hab itan t de Genève 
(1803), s ig n a la it dé jà  aux  p ro p rié ta ire s  le danger possible d ’une 
ré v o lu tio n  q u i se ra it l ’ œ uvre des n o n -p rop rié ta ires . D ’autres 
b rochures sem blables s u iv ire n t : pu isque l ’ancienne noblesse,

(Paris, 1926, in-8°).— Sur le mouvement coopératif, l ’ouvrage très important de Jean 
Gaumont, Histoire générale delà coopération en France (Paris, 1924, 2 vol. in-8°).— Citons 
enfin deux esquisses générales, assez tendancieuses, mais bien présentées, par Paul- 
Louis, Histoire du socialisme en France depuis la Révolution (Paris, 1925, in-8°), et 
Histoire de la classe ouvrière en France depuis la Révolution (Paris, 1927, in-8°). — 
Sur l ’émeute lyonnaise de 1831, voir une étude documentée d’E. Tarlé, L'insurrection 
ouvrière de Lyon, dans la Revue marxiste (1929), n08 2, 3 et 4.
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d is a it- il, a fa i t  son tem ps, c ’est a u x  in d u s tr ie ls  d ’assumer
la  d ire c tio n  de la  société ; ils  d o iv e n t l ’e n ric h ir , la  p a c ifie r, 
l ’ organiser, en p re n a n t p o u r guide une re lig io n  de p h ila n th ro p ie , 
de so lid a rité , q u i sera le  N ouveau  ch ris tian ism e .

A  sa m o r t (1825) S a in t-S im on  la issa it quelques discip les q u i, 
déve loppan t e t co o rdonnan t ses idées éparses, en f ire n t un  
système. L ’ école sa in t-s im on ienne  se co n s titu a  sous deux chefs, 
B azard  e t E n fa n t in  : le  p re m ie r s u rto u t exposa dans une série 
de leçons pub liques  à P aris , en 1828 e t 1829, les p rinc ipes  e t les 
idées maîtresses de la  doc tr in e . L ’ h u m a n ité , d isa ien t les sa in t- 
sinaoniens, passe p a r des époques organiques, où elle o b é it à un  
système socia l accepté p a r les peuples, consacré p a r la  re lig io n , 
et des époques c ritiq u e s  où elle cherche un  systèm e nouveau ; 
i ’époque c r it iq u e  présente, commencée depuis la  décadence du 
ch ris tian ism e  au x v m e siècle, va  fa ire  place à une époque o rga
n ique où régnera la  re lig io n  nouve lle , fondée sur l ’am our. L ’h is 
to ire  de l ’h u m a n ité  a reposé ju s q u ’à présent su r l ’e x p lo ita t io n  
de l ’hom m e p a r l ’hom m e ; cette  e x p lo ita t io n  a p ris  successive
m en t diverses form es, de p lus en p lus atténuées, l ’esclavage, le  
servage, le sa la ria t. A  l ’antagon ism e q u i subsiste en tre  possé
dants e t non-possédants d o it  ê tre  su b s titu é  le  p r in c ip e  de l ’asso- 
o ia tion  ; à la  société reposan t sur la  p ro p rié té  in d iv id u e lle  d o it  
succéder une société com m un is te . I l  ne s’a g it p o in t d ’u n  com 
m unism e éga lita ire , m ais h ié rarch isé , de façon que chacun reço ive 
une ju s te  ré t r ib u t io n  : « A  chacun selon sa capac ité ; à chaque 
o p a c ité  selon ses œ uvres. » L ’an tagon ism e en tre  les classes est 
Uccompagné a u jo u rd ’h u i de l ’an tagon ism e en tre  les peuples^ : 
ce lu i-c i aussi d isp a ra îtra  grâce à l ’associa tion un ive rse lle , fondée 
su r le se n tim e n t re lig ie u x .

Charles F o u rie r, à la  d ifférence de S a in t-S im on , a to u jo u rs  
mené une v ie  régu liè re  e t m ono tone  d em ployé, a L y o n , puis 
^  Paris. Le  spectacle des fraudes que 1 usage e t la  concurrence 
im posa ien t a u x  com m erçan ts  lu i  donna la  v o lo n té  de tro u v e r 
Un nouve l o rd re  économ ique. P o u r cela i l  fa l la it  se con fo rm er à 
iu na tu re , é v ite r  la  c o n tra in te  com m un is te  aussi b ien  que la 
co rru p tio n  des « c iv ilisés », p rend re  l ’hom m e te l qu  i l  est, avec 
*es passions e t son g oû t p o u r la  lib e rté . Des associations lib res , 
es « phalanges », se fo rm e ro n t, dans lesquelles chacun cho is ira  

m t r a v a il  q u i lu i  sem ble a tt ra y a n t ; a ins i d is p a ra îtro n t les 
co n flits  q u i em po isonnen t la  v ie  des hom m es d a u jo u rd  h u i. 
Ces associations se m u lt ip lia n t ,  s’un issan t les unes avec les 
autres, l ’h u m a n ité  se tro u v e ra  organisée p o u r le bonheu r e t
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la  p a ix  ; l ’a ttra c t io n , où N e w to n  d é c o u v rit la  lo i  du  m onde
phys ique , présidera  égalem ent à l ’o rd re  social. P lus encore 
que S a in t-S im on, F o u rie r la issa it lib re  cours à son im a g in a tio n  
e t v o g u a it en p le in  rêve : de là  ses u top ies su r le  m onde p h y 
sique fu tu r ,  où des « an tiba le ines » tra în e ro n t les va isseaux 
à tra ve rs  des océans de lim onade , e t su r l ’h u m a n ité  fu tu re , 
où  les besognes m a lp rop res  se ron t joyeusem en t fa ites  p a r des 
en fan ts  groupés en « pe tites  hordes ».

Le  p u b lic  frança is  ig no ra  long tem ps l ’ existence e t les œ uvres 
de ces ré fo rm a te u rs , que seule goû ta  d ’abo rd  une é lite  peu n o m 
breuse de le ttré s  e t de savants. Q u a n t a u x  questions ouvriè res, on 
ne soupçonna it pas q u ’ elles pussent causer aucune d iff ic u lté  ; la  
po lice  v ig ila n te  organisée sous N apo léon  sa va it p ré v e n ir ou é to u f
fe r les c o n flits  en tre  p a trons  e t salariés. Le  p re m ie r obse rva teu r 
q u i révé la  to u te  la  g ra v ité  de ces problèm es fu t  un  é tranger, le 
Genevois S ism ond i, à q u i sa c u ltu re  cosm opo lite  a v a it donné l ’es
p r i t  européen e t les m oyens d ’in fo rm a tio n  sur les d ive rs  pays 
occ iden taux . I l  a v a it  d ’abo rd  été, com m e ta n t  de fu tu rs  socia
lis tes , le d isc ip le  conva incu  d ’A d a m  S m ith  ; m ais le spectacle des 
m a u x  q u i accom pagna ien t la  nouve lle  in d u s tr ie  l ’am ena ensu ite  
à ré a g ir con tre  l ’ o p tim ism e  des économ istes lib é ra u x . Les 
N ouveaux p rin c ip e s  <i économie po lit iq u e  (1819) d é c r iv ire n t avec 
une p réc is ion  a ttr is té e  l ’ écrasem ent de l ’hom m e p a r la  m ach ine . 
S ism ond i h é s ita it d ’a illeu rs  sur le  rem ède q u i p e rm e ttra it  d ’en
ra y e r le  déve loppem en t du  m ach in ism e  ; p a r con tre , i l  a f f ir 
m a it  que, si l ’ on n ’y  p re n a it p o in t garde, le fléau q u i sévissait 
dé jà  s i v io le m m e n t en G rande-B re tagne  gagne ra it l ’u n  après 
l ’a u tre  to u s  les pays de l ’ E u rope . Ce c r i d ’a la rm e  ne fu t  guère 
en tendu.

I l  fa l lu t  la  ré v o lu tio n  de ju i l le t  p o u r fa ire  conna ître  à la  
F rance  e t les doc trines  socia listes e t le  m o u ve m e n t o u v rie r. 
Le  P aris  des tro is  G lorieuses é ta it  p rê t à écouter les prophètes 
e t les apôtres ; ce fu t  le  sa in t-s im on ism e  q u i lu i  p a rla  d ’abord , 
C ette  secte ju sq u e -là  ignorée d e v in t im m é d ia te m e n t célèbre ; 
c ’ é ta it  en grande p a rt ie  u n  succès de cu rio s ité , de scandale, 
m ais beaucoup d ’hom m es ré fléch is  co m p r ire n t que les problèm es 
soc iaux tra ité s  p a r ce tte  école s’im p o sa ie n t désorm ais à l ’ a t
te n t io n  de tous . Les p o ly techn ic iens , q u i ve n a ien t de fra te rn is e r 
avec les p ro lé ta ires  su r les barricades, lu i  fo u rn ire n t q u a n tité  
de recrues. L e  sa in t-s im on ism e  p ro d ig u a  les conférences à P aris , 
les m issions en p ro v in ce , e t p u b lia  u n  jo u rn a l, le  Globe, q u i eu t 
des lecteurs a tte n tifs  en F rance  com m e à l ’ é tranger. M ais la
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discorde écla ta  en tre  les deux hom m es, les deux Pères, q u i 
ava ien t tra n s fo rm é  l ’école en secte re lig ieuse : ta n d is  que B aza rd  
v is a it à la  ré n o v a tio n  ph ilosoph ique  e t sociale, E n fa n t in  v o u la it  
fonder une m ora le  nouve lle , changer la  lo i q u i règle les ra p p o rts  
entre  les sexes e t d é tru ire  le  m ariage. Le  schisme a ins i accom p li 
p rovoqua  de nom breuses désertions. E n fa n t in  garda cepen
d a n t u n  p e t i t  groupe de fidèles, q u i v in re n t dem eurer avec lu i  
dans le  co uven t socia lis te  de M é n ilm o n ta n t, se p a rta g e a n t 
les p lus hum bles besognes p o u r donner le  m odèle  de la  société 
de l ’aven ir. M ais le  Père fu t  condam né p a r le t r ib u n a l co rrec
tio n n e l à u n  an de p riso n  ; pen d a n t q u ’ i l  é ta it  dé tenu , 1 école 
se dispersa, a y a n t semé des germes q u i d e va ien t f r u c t i f ie r  p lus  
ta rd .

Si la  ré v o lu tio n  de ju i l le t  a t t ir a  l ’a tte n tio n  p u b liq u e  sur les 
questions ouvriè res, c ’est que la  v ic to ire  é ta it  due a u x  ouvrie rs  
des faubourgs. C’é ta ie n t eux q u i a va ie n t p ris  l ’ H ô te l de V ille , 
chassé les Suisses des T u ile rie s  ; braves dans le  com ba t, ils  
s’é ta ie n t m on trés  hum ains e t honnêtes après la  v ic to ire . L a  
bourgeoisie tr io m p h a n te  les com bla  d ’éloges ; quelques-uns 
de ses m em bres d ire n t avec A rm a n d  C arre l ; « C est le peuple 
q u i a va in cu , c ’ est p o u r lu i  que d e v ro n t être  tous les ré su lta ts  
de la  lu t te .  » M ais les n o u veaux  gouvernan ts  pensèrent que les 
ouvrie rs n ’a va ie n t q u ’ à rep rendre  le tra v a il,  sa tis fa its  de 
Voir f lo t te r  le drapeau tr ic o lo re . Les ouvrie rs , au  con tra ire , 
es tim a ien t q u ’on  le u r d e v a it une a m é lio ra tio n  m a té rie lle  e t 
m ora le  de le u r so rt ; le tr io m p h e  re m p o rté  sur les te nan ts  de 
l ’ancien rég im e é v e illa it chez eux le  se n tim e n t de le u r d ig n ité , 
la  conscience de leurs  d ro its . Ils  su p p o rtè re n t d ’a u ta n t p lus 
d iffic ile m e n t la  crise économ ique engendrée p a r la  ré v o lu tio n  
et b ie n tô t aggravée p a r les progrès du  m ach in ism e. Des grèves 
nombreuses éc la tè ren t, que le gouve rnem en t ré p r im a . L  ag i
ta t io n  se m a n ife s ta it s u r to u t à L y o n , grande v ille  ouvriè re  
où les tra v a ille u rs  de la  soie, les canu ts , é ta ie n t depuis long tem ps 
ouverts  a u x  idées p o lit iq u e s  e t disposés à d iscu te r les p ro je ts  
de ré n o va tio n  sociale. R uinés p a r le chôm age, ils  v o u lu re n t 
im poser a u x  p a tro n s  u n  ta r i f  de salaires ; com m e on les en em pê
ch a it, ils  p r ire n t les arm es en p ro m e n an t sur u n  d rapeau le 
tra g iq u e  m o t d ’ o rd re  : « V iv re  en t r a v a il la n t  ou  m o u r ir  en com 
b a tta n t. » L ’ém eute fu t  u n  in s ta n t maîtresse de L y o n  ; etonnee 
de sa v ic to ire , e lle s’a rrê ta  d ’e lle-m êm e e t se laissa desarm er, 
**on sans a v o ir  donné a u x  ouvrie rs  m ilita n ts  de la  r  î ance e n tiè re  
i ’ idée q u ’une a u tre  prise d ’arm es, préparée à lo is ir  c i  p révue
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dans tou tes  ses conséquences, p o u rra it a v o ir  p o u r le u r classe 
des résu lta ts  heu reux  e t durab les (novem bre  1831).

L a  ré vo lte  lyonna ise  n ’ a v a it  aucune tendance p o lit iq u e . 
M ais à Paris e t dans les autres grandes cités les ouvrie rs  les p lus 
a c tifs  a llè re n t au  p a r t i  q u i, se ra p p ro c h a n t sur ce p o in t des 
ra d ic a u x  ang la is , m o n tra it  dans l ’ ém a n c ip a tio n  p o lit iq u e  la 
préface nécessaire de l ’ ém a n c ip a tio n  économ ique. Le  p a r t i  
ré p u b lic a in  ta n tô t  le u r enseigna, ta n tô t  re çu t d ’eux les idées 
socia listes. P lus ieurs  ouvrie rs , se tro u v a n t en p rison  avec des 
ré p u b lica in s  bourgeois condam nés p o u r ém eute, connu ren t p a r 
eux e t lu re n t a v id e m e n t le l iv re  de B u o n a rro t i sur la  co n ju 
ra t io n  de B abeu f ; c ’est a ins i que le lie n  fu t  renoué avec le 
socialism e de 1796. P a rm i les chefs no to ires  du  p a r t i ré p u b li
ca in  p lus d ’u n  in c lin a it  vers le socialism e, s u r to u t R aspa il, 
le m édecin  sans d ip lôm e , b ie n fa ite u r des pauvres, si pop u la ire  
dans les faubourgs de P aris . L a  lo i rigoureuse de 1834 con tre  
les associations, l ’écrasem ent des émeutes q u ’ elle p ro voqua  chez 
les o uvrie rs  de L y o n , pu is de P aris , a rrê tè re n t le g rand  m ouve 
m e n t de p ropagande q u i se fa is a it p u b liq u e m e n t dans tou tes  les 
v ille s . A lo rs  n a q u ire n t les sociétés secrètes, celle des « F am illes  », 
pu is  celle des « Saisons ». Leurs p r in c ip a u x  chefs, Barbés e t B la n - 
q u i, é ta ie n t à la  fo is répub lica ins  e t socia lis tes; ils  exe rça ien t une 
grande a c tio n , le  p re m ie r p a r sa n a tu re  chaude e t enthousiaste , 
le  second p a r une té n a c ité  fro id e  q u ’aucun  échec ne découra
gea it. L e u r dé fa ite , au 12 m a i 1839, laissa quand  mêm e subsister 
quelques sociétés secrètes où  socia listes, com m unistes, éga
lita ire s  se d is p u ta ie n t sur le dogme e t su r l ’o rg a n isa tio n  fu tu re , 
m ais s’un issa ien t dans une ha ine com m une con tre  la  bourgeois ie 
e t son re p résen tan t L o u is -P h ilip p e .

L ’ échec sub i p a r le  p a r t i  ré p u b lica in  ram ena les ouvrie rs  aux 
revend ica tions  syndicales. E n  1840 Paris  fu t  le  th é â tre  d ’une 
a g ita tio n  très  étendue, menée p a r d ivers corps de m étie rs  avec 
u n  p rog ram m e p u re m e n t pro fessionne l : ouvrie rs  ta ille u rs  com 
b a tta n t le  l iv re t  o b lig a to ire , ouv rie rs  du  b â tim e n t lu t ta n t  con tre  
le  m archandage, c ’est-à -d ire  con tre  l ’e x p lo ita t io n  p a r les in te r 
m éd ia ires, autres corps de m é tie r entraînés p a r le u r exem ple, 
s o it e n v iro n  40.000 in d iv id u s  en grève. Le  gouvernem ent e ffrayé 
opéra p lus de q u a tre  cents a rres ta tions , et les tr ib u n a u x  con
da m n è ren t la  p lu p a r t  des prévenus, p u isq u ’en F rance la  grève 
d e m e u ra it u n  d é lit.

E x is ta it - i l  p o u r les p ro lé ta ires  d ’autres m oyens p ra tiq u e s  
d ’ assurer le u r s o rt ? U n  accord en tre  pa trons  e t ouv rie rs  p o u r
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un ta r i f  de salaires, com m e ce lu i des typog raphes  en 1840, 
é ta it e xce p tio n n e l; non  m oins excep tionne l, e t d ’ a illeu rs  m a l 
vu  pa r l ’a u to r ité  p u b liq u e , fu t  le p ro je t d u n  p a tro n , Lec la ire , 
q u i essaya d ’ in s t itu e r  dans ses a te lie rs  le systèm e de la  p a r t i
c ip a tio n  a u x  bénéfices. Le  v ie u x  g roupem en t o u v rie r, le  com 
pagnonnage, é ta it  to lé ré  p a r les gouvernan ts  q u i le sava ien t 
peu dangereux ; m ais des tra d it io n s  surannées, des b a ta ille s  
continue lles en tre  associations affiliées, le  re n d a ie n t peu u tile  
pour ses adhérents. Les sociétés de secours m u tue ls  progres
saient le n te m e n t; on les s u rv e illa it de près, p o u r les em pecher 
de se tra n s fo rm e r en sociétés de résistance. Les sociétés coope
ra tives  a p p a ru re n t à L y o n  : u n  fa b r ic a n t n o va te u r, D e m o n , 
eu t là  dès 1835 l ’ idée de la  découverte  q u i a l la it  e tre  quelques 
années après accom plie  à R ochdale . A  P aris  quelques discip les 
de Bûchez, anc ien  sa in t-s im on ien  c o n v e rti au socia lism e chré
tien , e n tre p r ire n t de créer une coopéra tive  de p ro d u c tio n  ; 
c’ é ta ien t des ouvrie rs  d ’é lite , en nom bre  in fim e , q u i réuss iren t a 
fa ire  v iv re  assez long tem ps le u r œ uvre a ins i que le jo u rn a l 
fondé p a r eux, l ’A te lie r. M ais la  p lu p a r t  des m ili ta n ts ,  ne t r o u 
v a n t dans les in s t itu t io n s  exis tan tes que barrie res et con
tra in te s , écou tè ren t de p lus en p lus v o lo n tie rs  les nouveaux 
théoric iens q u i le u r annonça ien t, avec la  tra n s fo rm a tio n  de 
l ’ o rdre social,- la  f in  de la  m isère e t de la  se rv itude .

Ces nouveaux  théo ric iens  ne p résen ta ien t p lus, com m e S a in t- 
S im on ou F o u rie r, u n  systèm e com p le t d u  m on d e ; ils  se ta r 
gua ien t d ’a v o ir  m is de côté les u top ies sur la  tra n s fo rm a tio n  
de la  p lanète . V o u la n t se fa ire  écou te r p a r les o uvrie rs  com m e 
par les bourgeois, ils  exposèrent un  p rog ram m e c la ir  e t sédui
sant S i les sa in t-s im om ens abandonnaient, la  propagande 
s S l e  p o u r s in téresser a u x  chem ins de fe r ou  au percem ent 
de l ’ is th m e  de Suez, le  fou rié r ism e  fu t  ra je u n i apres la  m o r t du  
m a ître  p a r son d isc ip le , C onsidérant, q u i su t rendre  la  d o c tr in e  
accessible à tous e t lu i  gagner des fideies. Dans ies ouvrages 
tou ffus  de F o u rie r, dans ses aperçus innom brab les , i l  ch o is it ce 
qu i p o u v a it se com prendre , ce q u i sem b la it fac ile  a réa lise r . 
grâce à lu i,  la  fo rm u le  du  grand  th é o ric ie n  sur le « d ro it  au 
tra v a il » d e v in t ra p id e m e n t pop u la ire  en F rance e t en E u rope  

Beaucoup p lus p ro fonde  fu t  l ’ in fluence  de deux 
venus au socialism e, Lou is  B la n c  e t Cabet. ° !118 ’
va in  b r i l la n t  q u i s a va it m e ttre  l ’h is to ire  au service de ses idees, 
f i t  le tab le a u  précis des m a u x  causés à la  société en tiè re , m ais 
s u rto u t au p ro lé ta r ia t, p a r le  déve loppem ent de la  l ib re  concur-
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rence, p a r la  lu t te  effrénée des p roduc teu rs  con tre  les p ro d u c 
teu rs , des m archands con tre  les m archands, des salariés con tre  
les salariés. I l  in d iq u a  u n  rem ède q u i se ra it d ’une u t i l i té  im m é 
d ia te  : des « a te lie rs  soc iaux », subventionnés p a r l ’ É ta t  e t 
d o n n a n t u n  sa la ire  égal à tous  les tra v a ille u rs , se fo rm e ra ie n t 
dans chaque b ranche  d ’in d u s tr ie  ; leurs progrès, q u ’ i l  p ré v o y a it 
ce rta ins  e t rap ides, les am ène ra ien t à co n q u é rir e t absorber 
peu à peu l ’ in d u s tr ie  p rivée , à l ’o rganiser. O rgan isa tion  du  
tra v a il, te l é ta it  le  t i t r e  de son p e t i t  l iv re  (1839). Le  m o t f i t  
fo r tu n e  parce q u ’i l  a n n o n ça it la  f in  du  désordre, de l ’anarch ie  
in d u s tr ie lle , des périodes de chôm age succédant a u x  périodes 
de su rp ro d u c tio n . C abet, ancien m i l i ta n t  de la  C harbonnerie , 
u n  in s ta n t p ro cu re u r général* pu is député  au com m encem ent 
du  règne de L o u is -P h ilip p e , d u t  se ré fu g ie r que lque  tem ps en 
A n g le te rre , où i l  co n n u t Owen ; la  renom m ée lu i  v in t  quand  i l  
e u t p u b lié  le Voyage en Ic a r ie  (1840). Ce ta b le a u  enchan teu r 
d ’une société com m un is te  im a g in a ire , ce ro m a n  d ’une s im p li
c ité  pué rile , d ’u n  o p tim ism e  vu lg a ire , d e v a it cha rm er des 
lec teurs  ig n o ra n ts  e t naïfs

B ie n  d ’au tres com m unistes lu i  d is p u tè re n t la  fa v e u r des 
ouv rie rs  sans le u r p rêcher, com m e lu i,  l ’a c tio n  p a c ifiq u e  et 
la  p ropagande légale. C erta ins n ova teu rs  a im a ie n t peu le com 
m un ism e, le  tro u v a n t à la  fo is  ba rba re  e t co n tra ire  à la  n a tu re  
h u m a ine  ; m ais ils  c r it iq u a ie n t avec une égale âpre té  la  société 
présente. Lam enna is  a v a it gagné le cœ ur du  peup le  p a r ses 
Paroles d 'u n  croyant, cet évang ile  h u m a n ita ire  q u i fa is a it tres
s a il l ir  d ’enthousiasm e dans le u r a te lie r les typog raphes  chargés 
de l ’ im p r im e r  ; i l  m o n tra  dans le p ro lé ta r ia t u n  n o u ve l H om m e- 
D ie u  c ru c ifié  p a r les m échants. P ie rre  L e ro u x , to u t  en réha 
b i l i ta n t  la fa m ille , la  p a tr ie , la  p ro p r ié té  in d iv id u e lle , a ttaquées 
p a r d ive rs  u top is tes , f lé t r i t  les m é fa its  de la  « p lo u to c ra t ie  » 
(le m o t fu t  créé p a r lu i)  e t recom m anda u n  rég im e fondé 
su r la  so lid a rité . U n  v ig o u re u x  log ic ien , P ro u d h o n , e n tra it  
aussi en lice  : dans des ouvrages su b tils , chargés de s y llo 
gismes, i l  m o n tra  que la  p ro p r ié té  p rivée ,' que l ’économ ie 
p o lit iq u e  o rth o d o xe  ne pe u ve n t se ju s t i f ie r  d e va n t la  ra ison. 
Ses ra isonnem ents  ingén ieux , où l ’on sent l ’ in fluence  de H egel, 
a t t ir è re n t l ’a tte n tio n  des nova teu rs  é trangers : i l  gagna l ’ a m itié  
de B a ko u n in e  e t co n n u t K a r l  M a rx , q u i d e v a it le ré fu te r. Mais 
les o uvrie rs  frança is , q u i l ’ap p ré c ia ie n t encore assez peu, re t in 
re n t de lu i seulem ent quelques fo rm u les  brèves, s u r to u t celle- 
c i : « L a  p ro p r ié té , c ’ est le  v o l. »
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La propagande sociale trouvait même des auxiliaires parmi 
les femmes. Flora Tristan, par exemple, parcourut la France 
pour encourager les ouvriers à l ’union et à Faction. D ailleurs 
le féminisme, déjà exposé dans toute l ’ampleur de son pro
gramme au public anglais par Mary Wollstonecraft, s’impo
sait à l’attention de nombreux socialistes français depuis que 
l ’école saint-simonienne avait annoncé la réhabilitation de la
fem m e. . . .

Ainsi toutes les idées, toutes les institutions acceptées et con
sacrées par la bourgeoisie victorieuse subissaient 1 épreuve de la 
critique socialiste.

Les progrès du socialisme et K a r l M arx

¡ y , __l e s  PROGRÈS D U  S O C IA L IS M E  E T  K A R L  M A R X 1.

Paris devint un foyer toujours brûlant de revendications 
nouvelles qui se répandirent de là sur le monde. Les systèmes 
des grands utopistes étaient assez vastes pour que chaque pays 
trouvât de quoi y  puiser. Le saint-simonisme, par exemple, eut 
un rayonnement universel. L ’Angleterre y  fu t le moins acces
sible, puisqu’elle se créait à elle-même ses doctrines sociales; 
cependant Stuart M ili a témoigné sa reconnaissance à l ’école 
de Saint-Simon. L ’Allemagne connut cette école par les bril
lantes descriptions de ses grands émigrés, Bœrne et Heine. Les

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . -  Sur Marx et Engels, comme sur les ^tn^SOcialisteS

f . S t i m .Voir .» . . i
>‘ors de France, dons la Rerue d’histoire économique et « e u * A -
Miss E. ïil. Butler, Sanit-Simôfusm m Germany (Cambndge I 9 2 b , i n » ) .
•es débuts, modestes encore, dü socialisme en divers pays, in .4 0 ) •
‘oire de la démocratie et du « * “ . , »  M » '1?“ ' ‘ i ,  S  B r ö i ,
du même, L'ouvrier belge depuis un siecle ( rux̂  •’ 1 Tn_’goi. W. Sombart
Geschichte der österreichischen Sozialdemkf Ælïe^  • 0’uvrag’e qui est la dixième
P eÇ proletarische Sozialismus (Iena, 1924,2 vol. m > h °1 901 in-8°). Sur la
édition, refondue, de Sozialismus und soziale Betvegu g ( > (Paris 1921 in-16) •
coopération, J. Gaumont, Histoire abrégée de fa côoperoi I > ^ j
Totomiant,. La coopération ■<

Sur le mot « socialisme », voir Cari Grunberg, n  g . . • 1 . t tt (19091
« socialiste », dans la Revue d l h i s l m T e d ^ d o d r “ i’» 
P- 289-308; Ernst Czobel, Zur Verbreitung der Walle ao~ta . ..
Deutschland und in  Ungarn, dans VArchiv fü r die Gesc ic Tswolskv* La vie
(1913), p. 481-485. -  Sur les réfugiés russes à Pans, voir Helene Iswolsky, La vie
de Bakounine (Paris, 1930, in-16).
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Les ouvriers et le socialisme

rom ancie rs  de la  Jeune A llem agne, G u tzko w  en tê te , dem eurè
re n t long tem ps im prégnés de sa in t-s im on ism e ; des théo ric iens , 
Lo re n z  vo n  S te in , R o d b e rtu s , y  pu isè ren t beaucoup d ’idées 
fécondés. L a  B e lg ique  au lendem a in  de 1830 eu t que lque tem ps 
une église sa in t-s im on ienne  organisée. L a  d o c tr in e  péné tra  dans 
des pays p lus lo in ta in s . E lle  é m u t la  jeunesse de Russie : « Le  
sa in t-s im on ism e, a é c r it H erzen, d e v in t le fo n d  de tou tes  nos 
co n v ic tions . » E lle  fu t  po rtée  en Suède p a r N ils  N ilsson  e t en 
N orvège p a r H e n r i W erge land . L ’ I ta lie  e u t que lque tem ps des 
groupem ents sa in t-s im on iens à F lo rence e t à Pise. Ju sq u ’ en 
A rg e n tin e  a p p a ru t une « section  sa in t-s im on ienne  », form ée 
p a rm i les lib é ra u x  ennem is de Rosas. Le  fo u rié r ism e  e u t une 
in fluence  m oins ra p id e  pe u t-ê tre , m ais p lus du rab le . B ien  
d ’au tres théoric iens frança is  fu re n t connus e t goûtés à l ’é tra n 
ger. L  A llem agne s en in sp ira  souven t : nous savons p a r le 
dém ocra te  C ari Schurz et le duc de Saxe-C obourg avec que lle  
passion les lib é ra u x , jeunes e t v ie u x , lis a ie n t les liv re s  de Lou is  
B la n c  e t de ses émules.

L  A llem agne  à son to u r  a p p o rta  sa c o n tr ib u t io n  p ro p re  au 
socialism e in te rn a t io n a l ; m ais elle n ’a v a it  pas, com m e l ’A n 
g le te rre  e t la  F rance, la  lib e rté  de la  presse, n i com m e l ’A n g le 
te rre , la  grande in d u s tr ie . Celle-ci é ta it  encore l ’excep tion , et 
les ouvrie rs , su rve illés  p a r une po lice  traeassière e t v ig ila n te , 
p o u v a ie n t d iff ic ile m e n t s’en tendre  e t s’organiser. Cela n ’em 
pêcha pas les co a litions  de se fo rm e r que lque fo is , mêm e dans le 
royaum e  de Prusse où la d is c ip lin e  é ta it  si fo r te  : la  grève des 
tisserands silésiens en 1846, p a r exem ple, d u ra  long tem ps e t fu t  
te rm in é e  p a r une sang lan te  répression que les vers ind ignés de 
H e ine  re n d ire n t célèbre. C ette grève d ’a illeu rs  n ’ a v a it  p o in t 
p o u r cause le m ach in ism e : les tisserands du  l in  tra v a il la ie n t à 
la  m a in , avec u n  sala ire m isérab le , p o u r une jo u rnée  de seize 
heures. M ais les o uvrie rs  prussiens é ta ie n t encore soum is e t les 
paysans é ta ie n t t ro p  absorbés p a r le  soin de m e ttre  à p ro f it  
le u r é m a n c ip a tio n  récente p o u r songer à la  ré vo lte . Ce fu t  la  
bourgeois ie  in s tru ite  e t ré fléch ie  q u i s’in téressa a u x  idées nou 
ve lles ; e t com m e les jo u rn a u x , tro p  su rve illés , ne p o u va ie n t 
guère les exposer, les lecteurs a llem ands, p a tie n ts  e t a tte n tifs , 
ne c ra ig n ire n t pas de les é tu d ie r dans de gros liv re s . Lo renz  von  
S te in  résum a non  seu lem ent le systèm e sa in t-s im on ien , m ais les 
au tres grandes théories  sociales de l  e trange r dans u n  ouvrage 
sa van t e t a p p ro fo n d i (1843). A  côté des idées, les fa its ;  Engels, 
su iv a n t l ’ exem ple q u ’a v a it  déjà donné u n  d isc ip le  frança is  de
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Sism ondi, B u re t, se s e rv it des enquêtes fa ites  p a r les com m is
sions de la  C ham bre des Com m unes e t des ra p p o rts  co n te n a n t 
les dépositions recue illies  p a r elles p o u r dépeindre, en 1845, la  
m isère des ouvrie rs  de G rande-B re tagne.

Beaucoup d ’A llem ands  a va ie n t q u it té  le  te r r i to ire  du  B und , 
so it p o u r v iv re  p lus  lib re m e n t dans les pays m oins soum is à la  
police p o lit iq u e , so it p o u r échapper a u x  répressions q u i su i
v ire n t les m ouvem ents  dém ocra tiques. Ces lib é ra u x  passèrent 
d ’a u ta n t p lus  fa c ile m e n t au socialism e, q u ’i l  y  a v a it  p a rm i 
eux des o u vrie rs . L a  « F é d é ra tio n  des B ann is  », fo rm ée p a r les 
A llem ands de P a ris  vers 1834, ré u n it  les ouv rie rs  a u x  bourgeois 
et s u iv it  les leçons d ’un  d o c tr in a ire , Schuster, q u i s é ta it  in s 
t r u i t  à l ’ école de S ism ond i e t de S a in t-S im on. E lle  fu t  rem placée 
ensuite, éga lem ent à P a ris , p a r la  « F éd é ra tio n  des Justes, » 
beaucoup p lus p ro lé ta rie n n e , q u i se donna  des chefs e t se m it  
en ra p p o rts  é tro its  avec la  société ré v o lu tio n n a ire  frança ise  
des « Saisons ». Q uand ce lle-c i l i t  la  jou rnée  du  12 m a i 1839 . 
quelques A llem ands v in re n t co m b a ttre  avec elle. Aussi la 
société d u t-e lle  fu i r  P aris  p o u r se re fo rm e r p a rt ie  en Suisse, 
P artie  à Londres. B ie n tô t P aris  a t t ir a  de nouveau  les A lle 
m ands ra d ica u x . E n  1843 to u t  un  groupe s y  ré u n it  p o u r 
sceller l ’a lliance  in te lle c tu e lle  en tre  les ra d ic a u x  de F rance 
et d ’ A llem agne ; le p r in c ip a l p u b lic is te  de ce groupe, A rn o ld  
Ruge, fonda  les A nna les franco-allem andes, q u i n ’ eu ren t q u ’ un  
seul num éro . M ais la  ca p ita le  gouvernée p a r G u izo t n ’ o ffra it  
Plus u n  asile assuré a u x  ré vo lu tio n n a ire s  étrangers : « I l  fa u t 
P u rifie r P a ris , d is a it L o u is -P h ilip p e , des doc trines  subversives 
de l ’A llem agne. » O n expulsa quelques ré fug iés, en tre  autres 
! ’A lle m a n d  K a r l M a rx  en 1845 e t le Russe B a ko u n in e  en 184 A  
L a  Suisse égalem ent, sur les instances des gouvernem ents v o i
sins, a v a it renvoyé  ou condam né les ré fug iés socia listes a lle 
m ands. M ais deux pays res tè ren t p rê ts  a les recevo ir, 1 A n 
g leterre e t la  B e lg ique . L ’ A n g le te rre  conse rva it ses tra d it io n s  
hosp ita liè res à l ’ égard des bann is du  m onde en tie r. Q u a n t a la  
Belg ique, c’ é ta it  a lors l ’ É ta t  le p lus lib re  de 1 E u rope  c o n ti
nenta le  : on y  t r o u v a it  dé jà  quelques socia listes, anciens d is 
ciples de B u o n a rro t i,  récents aud iteu rs  de C onsidérant, ou 
propagandistes com m e K a ts , q u i s’ adressa aux  ouvrie rs  f la 
m ands dans le u r langue  ; on y  t r o u v a it  aussi quelques s y n d i
cats ouvrie rs , q u i a va ie n t succédé aux anciennes sociétés 
co rpo ra tives  de secours m u tue ls .

Voir ci-dessus, p. 148,

Les progrès du socialisme et K a r l M arx
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C ’est p a rm i les réfug iés a llem ands que se déve loppè ren t 
quelques théories q u i, inspirées de l ’é trange r, o n t p o u r ta n t 
le u r o r ig in a lité . Le  ta i l le u r  W e it l in g  p o u rs u iv it  to u r  à to u r  à 
P aris , en Suisse, à Londres, l ’é la b o ra tio n  d ’un  systèm e u to 
p ique  pénétré  de com m un ism e ; c ro ya n t, com m e ta n t  d ’autres, 
au m ira c le  du  « g rand  so ir » où tr io m p h e ra it  la  ré v o lu tio n , 
i l  p a r la it  d ’o u v r ir  b ru squem en t les prisons e t les bagnes p o u r 
lance r les détenus a 1 assaut de la  société. Ces m eneurs 
issus de la  classe o u vriè re  fu re n t éclipsés p a r deux néophytes 
so rtis  de la  bourgeois ie, Engels e t M a rx . R iches e t in s tru its , 
tous  les deux a va ie n t fa i t  leurs  prem ières armes dans les jo u r 
n a u x  ra d ic a u x  d ’A llem agne. Engels é ta it  venu  ensuite  en A n g le 
te rre  p o u r y  déve loppe r les affa ires de la  m aison de com m erce 
p a te rne lle  ; b ie n tô t i l  s’y  consacra s u rto u t à p répa re r son liv re  
su r l ’é ta t des ouvrie rs , pu is à co llabo re r aux  jo u rn a u x  d ’ex
trê m e  gauche. I l  é c r iv it  dans le N orthe rn  S ta r d ’O ’C onnor et, 
q u and  la  Réforme  e u t été fondée à P aris  p a r L e d ru -R o llin ’ 
ce fu t  lu i  q u i lu i  fo u rn it  des in fo rm a tio n s  sur le m o u ve 
m e n t o u v r ie r en A n g le te rre  e t en A llem agne. K a r l  M a rx  à 
P aris  a v a it  co llaboré  avec A rn o ld  R uge à la  fo n d a tio n  des 
A nna les franco-allem andes  ,* i l  é ta it  e n tré  en ra p p o rts  avec 
P ro u d h o n  e t d ’ au tres n ova teu rs  frança is . Chassé de F rance, 
i l  a lla  s in s ta lle r à B ru xe lle s  où Engels ne ta rd a  pas à le re 
jo in d re .

Ces deux  ré fo rm a te u rs  se liè re n t d ’ une a m itié  q u i d e v a it 
d u re r a u ta n t que le u r v ie  ; en mêm e tem ps ils  tra v a il lè re n t à 
e c la iic ir  leurs idees, à fo rm u le r une d o c tr in e , à ré fu te r  âpre- 
m e n t les au tres systèmes. Us fu re n t b ie n tô t les oracles de la  
société a llem ande ouvriè re  de B ruxe lles , pu is le u r in fluence  
gagna le groupe des com m unistes réfugiés à Londres. U n  congrès 
organisé p a r ceux-c i (1847) chargea les deux chefs de file  de 
com poser u n  exposé de p rinc ipes  ; ce fu t  le M an ifes te  des com
m unistes. L ’h is to ire  de l ’h u m a n ité , d isa ie n t- ils , c ’est l ’h is to ire  
de la  lu t te  des classes. L a  classe bourgeoise a réussi, après 
une longue b a ta ille , à va in c re  la  noblesse ; m ais elle a engendré 
une nouve lle  classe, le  p ro lé ta r ia t, q u i se prépare  à la  dépos
séder à son to u r . L a  bourgeoisie, en e ffe t, lu i  im pose une s itu a 
t io n  chaque jo u r  p lus m isérab le  ; elle ne sa it p lus « assurer à 
ses esclaves la  subsistance q u i le u r p e rm e tte  de su p p o rte r 
l ’esclavage ». De là  v ie n n e n t les progrès du  socialism e, sous des 
form es diverses q u i d o iv e n t to u te s  fa ire  place à la  nouve lle  
d o c tr in e , au socia lism e sc ien tifique . C e lu i-c i tr io m p h e ra  pa r
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l ’ accord in te rn a t io n a l des o uvrie rs  : « P ro lé ta ires  de to u s  les
pays, unissez-vous1. » , . f ■ j

Ce m an ifes te , im p rim é  en 1848, n  est devenu que p lus  ta rd  
le catéchism e des socia listes e t des synd ica lis tes  du  m onde. 
L ’A llem agne l ’ ig n o ra  long tem ps. M ais les pays de la  Confédé
ra tio n , m a lg ré  la  censure e t la  po lice , receva ien t 1 écho de ce 
q u i se d is a it e t s’ é c r iv a it chez les réfug ies a llem ands de Z u rich , 
de B ruxe lles  ou de Londres. U n  th é o r ic ie n  a p p a rte n a n t aux  
classes élevées, R o d b e rtu s , com m ença it à exposer sa concep tion  
du  socialism e d ’É ta t .  L ’ anarch ism e lm -m em e, va guem en t fo r 
m ulé p a r P ro u d h o n , é ta it  préconise dans les a rtic le s  de K a r l 
G rün  ou dans le  l iv re  d ’une log ique  abstruse de M a x  S tirn e r. 
La  su rve illance  de M e tte rn ic h  n ’a r rê ta it  rie n . E lle  ne p o u v a it 
même pas em pêcher les idées occidenta les de v e n ir  « in fe c te r » 
les prov inces a llem andes de l ’ A u tr ic h e . L a  pa is ib le  v i l le  de 
V ienne co n n u t a v a n t 1848 les groupem ents socia listes e t les
synd ica ts o u vrie rs . . ,. '

L ’ E u rope  d u  sud, q u i a v a it  peu d in d u s tr ie , n  ig no ra  cepen
d a n t pas les idées nouve lles, ca ries  paysans m a lh e u re u x  eta ien 
capables de se c o n v e rt ir  au socia lism e agra ire . L  I ta lie  a p p r it  
pa r B u o n a rro t i les théories  de B abeu f su r la  p ro p r ié té  du  
sol. M a zz in i vers 1845 fu t  ob ligé  de m ener ru d e  guerre  con tre  
les com m unistes q u i gêna ien t p a r le u r p ropagande les progrès 
de l ’ id é a l u n ita ire  e t n a tio n a l. E n  1846 on d é c o u v r it une asso
c ia tio n  com m un is te  à F e rra re , e t le  t r ib u n a l de Pise e u t a ju g e r 
un  groupe co n va incu  de répandre  les mêmes idees. E n  
les tro u b le s  que p ro v o q u a it la  d ise tte  en Lom bard«e c = ™ par  
Toscane fu re n t aggravés, d ’ apres les ra p p o rts  de po lice  ^ a r  
l'in flu e n ce  des m eneurs com m unistes. \ ^ te ^  de
lism e ag ra ire  a v a it  ses apôtres , orez • j j
L a  q u e s tio n  s o c ia le  (1839), ré c la m a it la
Les usages anciens des fo rm es diverses de p ro p r ié té  fonc iè re  
c o l i e S  s u r to u t m u n ic ip a le , p ré p a ra ie n t les paysans, espa- 
gnols à com prendre  ce langage. Les theonc.ens 
P réconisaient des colonies co lle c tiv is  es, j ?  jq / q . 
F o u rie r, eu ren t aussi leurs_ d iscip les espagnols apres 1840 ^ u n
fo u r ié r is te  co n va incu  p a rv in t  à ré u n ir  c in q  , , com m e 
Pour co n s tru ire  près de X érès u n  pha lanstè re , q u i échoua com m e
les te n ta tiv e s  du  m êm e genre en F rance.

Les progrès du socialisme et K a r l M arx

. „  . , , . , ,, . de la Gazette commumst
"!• Cette formule sert déjà de devise à 1 unique + 4 8 4 7

[Rommunistiche Zeitung) qui parut à Londres en sep
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H o rs  d ’E u rope  i l  y  a v a it  u n  pays où l ’in d u s tr ie , m u n ie  des 
nouvelles m achines e t en rich ie  de nom breuses in ve n tio n s , 
com m ença it à se déve lopper : c ’é ta ie n t les É ta ts -U n is . Aussi 
v o it-o n  là  de bonne heure des synd ica ts  e t des grèves. U n  
m o uvem en t syn d ica l assez fo r t  a p p a ra ît depuis 1827 dans l ’ É ta t  
le p lus  in d u s tr ie l de l ’U n io n , la  P ennsy lvan ie  ; c’est là  égale
m e n t que se fa i t  le p re m ie r essai de p a r t i o u v r ie r en 1828. 
U n  peu p lus ta rd  les synd ica ts  in a u g u rè re n t la  cam pagne p o u r 
la  jou rnée  de d ix  heures, à peu près à l ’ époque où le  p rob lèm e 
se p o sa it en A n g le te rre , e t le  succès re m p o rté  sur ce p o in t pa r 
les cha rpen tie rs  de P h ila d e lp h ie  encouragea les au tres co r
p o ra tions . M ais le m o u ve m e n t o u v r ie r a u x  É ta ts -U n is  é ta it  
encore dans l ’ enfance. On s’y  in téressa davan tage  a u x  idées 
e t aux  te n ta tiv e s  apportées d ’ E urope . L a  te rre  ne m a n q u a it 
pas, l ’a rgen t non  p lus ; les nova teu rs  am érica ins, am is des 
réa lisa tions , essayèrent donc en d ive rs  lie u x  de fa ire  v iv re  
ces colonies com m unistes, ces pha lanstères, que l ’ E u rope  a v a it 
de la  peine à créer. N ous avons v u  R o b e rt O wen fo n d e r N ew - 
H a rm o n y  ; le  fo u rié r ism e  e u t p lus de succès encore lo rsq u ’ i l  
f u t  propagé p a r u n  d isc ip le  am érica in , B risbane , q u i a v a it  
un  in s ta n t adhéré à l ’école sa in t-s im on ienne . A près 1840 on 
p u t co m p te r u n  m om en t ju s q u ’ à tre n te  colonies inspirées de 
l ’ id é a l pha lans té rien , la  p lu p a r t  dans les É ta ts  de N e w -Y o rk , 
de P ennsy lvan ie  e t d ’O h io  ; m ais to u te s  échouèrent assez v ite . 
L a  célèbre co lon ie  de B ro o k  F a rm , ce tte  abbaye de Thé lèm e 
p o u r le ttré s  e t philosophes, se c o n v e r t it  aussi au fo u rié r ism e  
sans a v o ir  une destinée m e illeu re . Cabet, venu  en A m é riq u e  
p o u r fo n d e r l ’ Ica rie , ne réuss it pas m ie u x  que son ém ule Owen. 
Les au tres théories européennes tro u v è re n t cependan t dès l ’o r i 
g ine quelques d iscip les en A m érique . W e it l in g  v in t  y  organiser 
une associa tion  en 1847, L ’anarch ism e lu i-m ê m e  y  fu t  enseigné 
p a r Jos iah  W a rre n . Mais la  masse du  p u b lic  a m érica in  dem eura 
in d iffé re n te .

V. —  LA PROPAGANDE POUR LES LOIS SOCIALES1.

K a r l M a rx  e t F rédé ric  Engels com m ença ien t le u r m an ifes te  
en d isa n t : « L ’E u ro p e  est hantée p a r le  spectre du  com m u-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  A u x  livres in d iq u é s  p . 325 , 337  e t  345 , on ajoutera 
J. L .  e t B a rb a ra  Hammond, LordShaftesbury (L o n d re s , 1923, in -8 ° )  ; Raymond W e is s , 
Daniel Le Grand (P a ris , 192 6 , in -8 ° )  ; E . L a s lc in e , La démocratie conservatrice en Angle
terre, dans la Revue d'histoire économique et sociale, t. V I I I  (1920), p. 129 -178  ; Louis
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nisme. » C’é ta it  une s ingu liè re  hyp e rb o le . I l  n ’y  a v a it  p a rm i 
les ouvrie rs  que de très  fa ib les m in o rité s  p o u r songer à  la  
tra n s fo rm a tio n  sociale q u i changera it le u r so rt. L a  p lu p a r t 
des p ro lé ta ires  ne possédaient pas encore 1 e s p rit d u n io n , 
la  conscience de classe. Les r iv a lité s  tra d it io n n e lle s  des m étie rs 
s’e ffaça ien t le n te m e n t. E n  F rance le  com pagnonnage e n tre 
te n a it les c o n flits  séculaires des deux corps ennem is, les « G avots » 
et les « D é vo ran ts  », e t ce p o in t d ’honneur p u é ril ne céda it pas 
encore aux  conseils de quelques ouvrie rs , te ls  q u  A g r ic o l P er- 
d igu ie r, anim és d ’u n  e sp rit p lus m oderne. Les tra v a ille u rs  ne se 
tro u v a ie n t d ’ accord p o u r l ’a c tio n  q u ’ en présence d u n  p é r il 
tang ib le , im m é d ia t, s u r to u t une m ach ine  nouve lle  q u i m enaça it 
de les fa ire  congédier. Les L u d d ite s  angla is re p a ru re n t en 1816, 
Plus dangereux q u ’en 1811. L a  m êm e année, u n  ra p p o r t de 
Police frança is  co n te n a it ce tte  a ff irm a tio n  o p tim is te  : « On^ ne 
brise pas les m é tie rs  en F rance com m e en A ng le te rre .^»  C est 
ffue les m é tie rs  é ta ie n t peu nom b re ux . M ais en 1819 1 a rrivée  
d ’ une m ach ine  souleva les ouv rie rs  de V ienne  en D a u p h in é  ; 
aPrès les journées de ju i l le t  1830 les typog raphes paris iens v o u 
lu re n t fo rce r leurs p a trons  à renoncer a u x  « m écaniques ». 
A  U s te r en Suisse, quand  on in s ta lla  dans une usine v in g t-c in q  
m étiers à tisse r (1832), une fou le  fu rieuse  les d é m o lit e t m i t  le 
feu à la  fa b r iq u e  ; ce fu t  seu lem ent c in q  ans p lus ta rd  q u ’on 
Se risqua  de nouveau  à  m o n te r dans ce tte  v i lle  des m étie rs 
m écaniques, e t ce tte  fo is  sans résistance. A  p a r t  ces brusques 
sursaut,s de colères, à p a r t  les années assez fréquen tes ou 1 in 
suffisance de la  réco lte  fa is a it le p a in  cher, les o uvrie rs  v iv a ie n t 
dans une m orne  pass iv ité  sous le jo u g  de ces classes supérieures 
si b ien organisées, si convaincues de le u r  d ro it  au p o u v o ir .

Les o uvrie rs  m ili ta n ts  com m encèrent à com prendre  que, 
les problèm es e t les souffrances é ta n t les mêmes dans tous  les 
Pays, un  accord en tre  les opprim és fa c il ite ra it  les so lu tions. 
P u isqu ’i l  y  a v a it  u n  in te rn a tio n a lis m e  conse rva teu r e t un  
in te rn a tio n a lism e  lib é ra l, pu isque  les socialistes p a r la ie n t p o u r 
}°u s  les peuples, p o u rq u o i n ’y  a u ra it- i l  pas u n  in te rn a t io n a 
l e  o u v r ie r ? L ’ idée a p p a ru t dans la  classe o u v riè re  la  p lus 
développée, celle d ’A n g le te rre  ; L o v e t t  semble a v o ir  inaugure  
i es m a n ife s ta tio n s  de s o lid a rité  p ro lé ta rie n n e  q u and  î î t  
envoyer en 1836, p a r la  London w orlàng  men A ssocia tion , une

Jh’eneau, La législation restrictive du travail des enfants, dans la Revue d’ĥ " ef  °°~ 
n T que et sociale, t. X V  (1927), p. 420-503 ; Antony Babel Essai sur les causes et 

developpemenl de la législation du travail en Suisse [Geneve, 1925, m o ).
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adresse am ica le  a u x  ou v rie rs  belges. L e  N orthe rn  S tar s’ occupa 
souven t des tra v a il le u rs  d u  dehors, e t son d ire c te u r O ’C onnor, 
venu  en B e lg ique  en 1845, y  re ç u t une adresse de fé lic ita tio n s  
des com m unistes a llem ands. C ependant les o uvrie rs  é ta ie n t 
t ro p  pauvres e t t ro p  m a l organisées p o u r é ta b lir  des re la tio n s  
régulières de pays à pays, à une époque où les chem ins de 
fe r e t le  té lég raphe  na issa ien t à peine, où la  poste  c o û ta it cher ; 
to u t  au p lus y  e u t- il que lque propagande in te rn a tio n a lis te  
fa ite  p a r les é m ig ran ts  q u i a lla ie n t à l ’é trange r p o u r fu i r  une 
persécu tion  ou chercher du  t ra v a il .  L e  conseil d ’u n io n  donné 
a u x  p ro lé ta ire s  du  m onde e n tie r p a r les au teu rs  d u  m an ifeste  
de 1847 ne d e v a it se réa lise r que p lus ta rd .

Q u a n t aux  classes d irigean tes , elles n ’ é ta ie n t pas unanim es 
dans la  résistance aux  re ve n d ica tio n s  nouve lles. C’ est chez 
elles, on v ie n t de le v o ir , que le  socia lism e tro u v a  presque tous 
ses théo ric iens . Ce son t elles q u i o n t fo u rn i aux  ra d ic a u x  leurs 
p rin c ip a u x  m ili ta n ts  ; e t les ra d ica u x , insp irés p a r l ’ id é a l dém o
c ra tiq u e , a r r iv a ie n t souven t à dem ander p o u r le peup le  non 
seu lem ent des ré form es p o lit iq u e s , m ais des a m é lio ra tions  éco
nom iques. U ne  tendance analogue s’a ffirm a  p a rfo is  dans les 
classes conserva trices, dans les anciennes a ris toc ra ties , péné
trées du  se n tim e n t de la  ch a rité  ch ré tienne , pénétrées aussi 
d ’ un  se n tim e n t h o s tile  à ce tte  bourgeois ie  in d u s tr ie lle  q u i 
les a v a it  dépossédées de le u r in fluence . Ces op in ions  fa v o 
rab les au p ro lé ta r ia t se m a n ife s tè re n t s u r to u t dans le pays 
où i l  é ta it  le p lus  n o m b re ux , où sa m isère appa ra issa it la 
p lus  in q u ié ta n te  ; l ’e sp rit re lig ie u x , si fo r t  en G rande-B re tagne, 
d e v a it égalem ent y  c o n tr ib u e r. M em bres des sectes dissidentes 
q u i, pa re ils  aux  N ive le u rs  d u  x v n e siècle, é ta ie n t amenés p a r 
l ’e s p rit p u r ita in  a u x  ré form es socia les; ang licans ra llié s  au 
m o u ve m e n t évangélique, s i a c t if  depuis le  d é b u t du  x i x e siècle ; 
p a rtisans  de l ’a r is to c ra tie  to r y ,  q u i ra p p e la ie n t le tem ps où 
les barons p ro tégea ien t les fa ib les, tous  ces hom m es re p ro 
ch è re n t a u x  in d u s tr ie ls , a u x  bourgeois, d ’ o u b lie r les préceptes 
de l ’É va n g ile , de ne v o ir  dans les ouvrie rs  que des m achines 
analogues a u x  m achines de fe r  e t de bois. Le  m é th o d is te  S te
phens, ce t r ib u n  a u x  discours in cend ia ires , n ’ é ta it - i l  pas u n  
to r v ,  q u i a p p e la it ses concitoyens à dé fendre  le T rône  e t le 
C o ttage  con tre  la  F a b riq u e  ?

Ces conserva teurs insp irés p a r l ’ e s p rit ch ré tie n  a v a ie n t ob tenu  
l ’ a b o lit io n  de la  t r a ite  des nègres en 1808; ils  o b t in re n t celle de 
l ’ esclavage en 1833. P lus ieurs  d ’ e n tre  eux v o u lu re n t a g ir en
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fa ve u r des ouv rie rs  d ’A n g le te rre  s u r to u t e t des « p e tits  esclaves 
blancs », âgés de s ix  ou h u i t  ans. L a  lo i de 1802 p o u r la  p ro 
te c t io n  des en fan ts  m is en apprentissage p a r les paroisses, pu is 
celle de 1819 sur les en fa n ts  liv ré s  a u x  fab riques  p a r leurs 
Parents, n ’a v a ie n t pas eu grand  ré s u lta t parce que r ie n  n ’é ta it 
organisé p o u r en s u rv e ille r  l ’ a p p lic a tio n . L a  lo i de 1833 fu t  
beaucoup p lus im p o rta n te  : non  seu lem ent elle in te rd is a it  
le t ra v a il en fa b r iq u e  a u x  enfants au-dessous de n eu f ans et 
f ix a it  u n  m a x im u m  de h u it  heures p a r jo u r  p o u r les en fan ts  
de neuf à tre ize  ans, m ais elle c ré a it q u a tre  inspecteurs du 
tra v a il des en fan ts , ré s id a n t à Londres e t fa is a n t des tournées 
régulières dans to u t  le pays. D ans ce tte  in s t i tu t io n  de fo n c tio n 
naires payés on re co n n a ît l ’ e sp rit de B e n th a m , si pu issan t 
chez les ra d ic a u x  du  P a rle m e n t ré fo rm é  p a r l ’A c te  de 1832. 
Mais l ’ a u te u r p r in c ip a l de la  lo i n ’ é ta it n i un  b e n th a m ite  n i 
un ra d ic a l ; c ’ é ta it  u n  conse rva teu r p u r, un  to r y  ang lican  et 
féoda l, lo rd  A sh le y  (p lus ta rd  lo rd  S h a ftesbu ry ), q u i se voua  
désorm ais à la  cause des ouvrie rs  en dem a n d a n t l ’ in te r 
v e n tio n  de la  lo i en le u r fa ve u r.

Le  P a rle m e n t consen ta it à s’ in té resser a u x  en fants ; i l  songea 
même a u x  adolescents, pu isque la lo i ne p e rm e tta it pas d ’im 
poser une jo u rn é e  de p lus de douze heures a u x  tra v a ille u rs  de 
tre ize  à d ix -h u it  ans. P o u rq u o i ne dé fe n d ra it-e lle  pas égalem ent 
les adu ltes  con tre  l ’ e x p lo ita t io n  in d u s tr ie lle ?  P e n d a n t que lque 
tem ps i l  n ’y  e u t aucune chance de fa ire  accepter p a r les C om 
munes un  b i l l  r e la t i f  a u x  hom m es adu ltes  ; m ais on p o u v a it 
les é m o u vo ir en fa v e u r des fem m es, en in v o q u a n t l ’ in té rê t de 
la  fa m ille  e t l ’ a ve n ir de la  race. L o rd  A sh le y  aborda ce tte  n o u 
ve lle  tâche  avec la  té n a c ité  des W ilb e rfo rc e , des Jo h n  R ussell, 
de tous ces pa rlem enta ires anglais q u i, pa rtisans  d ’une ré fo rm e , 
la  p roposa ien t chaque année sans se la isser décourager p a r 
quelques échecs. Le  p ro je t de lo i f ix a n t un  m a x im u m  de d ix  
heures p o u r la  jou rnée  des ouvriè res fu t  re je te  p lus ieurs  fo is , 
mais fin a le m e n t adopté  (1847). Les po rte -pa ro le  du  lib é ra lism e  
économ ique, c’ est-à -d ire  les représentan ts  de l ’ in d u s tr ie , Jo h n  
B r ig h t e t Cobden, l ’a va ie n t c o m b a ttu  avec ach a rn e m e n t; 
Cobden r a i l la i t  la  p ré tendue  p h ila n th ro p ie  de ces lo rds q u i fa i
sa ient to u t  p o u r m a in te n ir  le  p a in  cher. M ais la  lo i f u t  défen
due p a r u n  groupe n o m b re ux  du p a r t i  conserva teur. D is rae li, 
entre autres, se f i t  l ’avoca t du  to rysm e  social. Des 1838, pen
d a n t le déba t engagé a u x  Communes sur la  p rem iè re  p é t it io n  
cha rtis te , i l  a v a it  f lé t r i  l ’égoïsme des in d u s tr ie ls , des nouveaux
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riches q u i se débarrassa ien t du  pa tronage  b ie n fa isa n t exercé 
au p ro f it  des fa ib les  p a r l ’ancienne fé o d a lité . Pu is i l  créa le 
g roupe de la  « Jeune A n g le te rre  », p o u r défendre e t p ropager 
ce tte  d o c tr in e  no u ve lle  q u i u n issa it le systèm e to r y  a u x  ré form es 
ouvriè res les p lus audacieuses. L a  lit té ra tu re  v in t  au secours 
de ce tte  p o lit iq u e  o rig ina le . Le  fo n d a te u r de la  Jeune A n g le 
te rre  a v a it  é c r it S iby l. Le  p lus g rand  des rom ancie rs  con tem 
pora ins, D ickens, se ra p p ro c h a it de D is ra e li p a r ses idées : 
i l  d é p e ig n it dans son ro m a n  des Temps d iffic iles  ce tte  m isère q u i 
poussa it les cha rtis tes  à la  ré v o lte ; O liv ie r T w is t révé la  que le 
w orkhouse  é ta it  u n  v é r ita b le  bagne p o u r in d ig e n ts . M ais n u l 
ne lança con tre  le rég im e in d u s tr ie l u n  acte  d ’accusa tion  p lus 
te r r ib le  que C arly le . Dès 1839, dans sa b rochu re  su r le  cha r
tism e , i l  d is a it :

L ’Angleterre gît, malade et mécontente, se to rdan t d ’impuissance 
sur le l i t  où la fièvre la cloue, sombre et presque désespérée, dans 
sa misère, dans sa nudité , dans son imprévoyance, et dévorant 
son chagrin.

Dans un  a u tre  l iv re , Passé et présent (1844), i l  opposa le tab le a u  
id y ll iq u e  d u  m oyen  âge a u x  hontes e t a u x  m a u x  de la  classe 
o u vriè re  sacrifiée à M am m on  ; i l  dem anda l ’ in te rv e n t io n  de 
l ’É ta t ,  l ’e ffo rt de l ’a ris to c ra tie , l ’ a u to r ité  de l ’ Ég lise , p o u r 
g u é rir  les blessures causées p a r le la isse r-fa ire  e t l ’in d iv id u a 
lism e. C arly le  p ré p a ra it a ins i la  cam pagne de R u s k in  contre  
les m é fa its  de l ’in d u s tr ie . Des hom m es a u x  tendances très  d iffé 
rentes, beaucoup p lus vo is ins  des p a rtis  ra d ica u x , u n  K in g s le y , 
u n  M aurice , p résen ta ien t le p rog ram m e du socia lism e ch ré tien .

E n  F rance, 1 a ris to c ra tie  q u i essaya de re co n q u é rir sa p r i 
m a u té  p e n d a n t la  R e s ta u ra tio n  ig n o ra it ces problèm es n o u 
veaux  ; le seul g rand  seigneur q u i en c o m p rît l ’im p o rta n ce , 
V o ye r d A rgenson, é ta it  un  ra d ica l q u i passa p lus ta rd  au socia
lism e ré v o lu tio n n a ire . U n  a u tre  g rand  seigneur, L a  R oche
fo u c a u ld -L ia n c o u rt, g roupa a u to u r de lu i des p h ila n th ro p e s  
a c tifs  e t in te llig e n ts  ; m ais son lib é ra lism e  le re n d it  suspect 
à la  noblesse u ltra -ro y a lis te . A près 1830 l ’a r is to c ra tie  vé cu t 
à l ’écart, b o u d a n t la  m onarch ie  u su rp a trice , et ne com pta  
p lus com m e corps p o lit iq u e . Q uelques-uns de ses m em bres 
s igna lè ren t a lors les m a u x  du p ro lé ta r ia t. U n  ancien p ré fe t du  
N o rd , q u i a v a it  pu  v o ir  de près la  m isère de ce pays de fab riques , 
le  v ic o m te  de V ille n e u ve -B a rg e m o n t, d é c r iv it  le  fléau dans son
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Economie sociale chrétienne. A  la  C ham bre des pa irs  D ubou- 
ohage, un  lé g it im is te , p r i t  la  défense des ouvrie rs , que lquefo is  
soutenu p a r le  chef des ca tho liques , M o n ta le m b e rt. M ais 
c’é ta ien t des exceptions. L a  noblesse _ frança ise  la issa it des 
hommes de gauche, B ûchez e t ses d iscip les, créer la  d o c tr in e  
du ch ris tian ism e  social. E t  c ’é ta ie n t des écriva ins  pénétrés 
des idées répub lica ines  q u i ab o rd a ie n t les questions ouvriè res : 
¡Michelet y  f i t  a llu s io n  dans le Peuple  (1846) ; George Sand, 
in s tru ite  p a r P ie rre  L e ro u x , aborda le ro m a n  socia l ; Eugène 
^ue a p ito y a  d ’innom brab les  lecteurs su r les dram es q u i se pas
saient dans les faubourgs  de P aris . P lus ieurs  l it té ra te u rs  de 
second o rd re  s’in té ressè ren t à des in fo rtu n e s  q u ’ ils  conna is
saient d ’a illeu rs  p a r expérience, car b ien  souven t ils  é ta ie n t 
eux aussi menacés p a r la  m isère, et c’ est p o u r a m é lio re r le u r 
sort que la  Société des gens de le ttre s  se fonda  en 1838.

Les rom ancie rs  tro u v è re n t u n  secours in a tte n d u  chez q u e l
ques-uns de ces économ istes lib é ra u x  q u i, en F rance com m e en 
A ng le te rre , cé léb ra ien t avec ta n t  de co n v ic tio n  les b ie n fa its  
du  régim e in d u s tr ie l. U ne ob se rva tio n  im p a rt ia le  des fa its  les 
§ u é rit de le u r op tim ism e . Léon  Faucher, après B u re t, f i t  
connaître  à ses com pa trio tes  ce q u i se passa it dans les grandes 
v illes ouvriè res de l ’A n g le te rre . A do lphe  B la n q u i, aussi conser
va te u r que son frè re  A uguste  B la n q u i é ta it  ré v o lu tio n n a ire , 
d é c r iv it les ta u d is  q u ’ h a b ita ie n t beaucoup de fam ille s  dans les 
v dles ouvriè res de F rance. M ais l ’ouvrage  le p lus saisissant 
fu t  ce lu i de V ille rm é  ; chargé d ’une enquête p a r l ’Académ ie  
des sciences m ora les e t p o lit iq u e s , i l  p u b lia  en 1840 le Tableau  
de Vétal physique et m ora l des ouvriers employés dans les m anu
factures de coton, de lam e et de soie. C est u n  ra p p o r t précis, ne t, 
«ans aucune déc lam a tion . I l  p rouve  que les o uvrie rs  in fé rie u rs . 
Journaliers e t tisserands, o n t g ra n d ’peine à ne pas m o u r ir  de 
fa im  ; les au tres pe u ve n t se su ffire  s’ ils  re s te n t seuls, m ais 
ies pères de fam ille s  ne v iv e n t q u  au jo u r  le jo u r , tro p  heu reux  
s ils  ne subissent pas de chômage. L a  jou rnée  de t r a v a il  a t te in t  
Parfois seize e t d ix -se p t heures ; on tro u v e  dans les a te lie rs 
des enfants de tro is  ou q u a tre  ans, u tilisés  p o u r de menues 
besognes. L a  p lu p a r t des pa trons , a igu illonnés p a r la  concur- 
te Uce, ne fo n t r ie n  p o u r rem éd ie r à ces misères.

Le liv re  de V ille rm é  c o n tr ib u a  beaucoup à fa ire  v o te r  la 
lo i  de 1841, la  seule lo i de p ro te c tio n  ouvriè re  qu  on do ive  à la 
^o n a rc h ie  de ju i l le t .  I l  fu t  in te rd i t  aux  in d u s tr ie ls  d ’em p loye r 
dans les m anu fac tu res  les en fants au-dessous de h u it  ans ;
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m ais le soin de s u rv e ille r l ’a p p lic a tio n  de ce tte  lo i é ta it  laissé 
a u x  a u to rité s  locales, s u r to u t aux  conseils généraux des dépa r
tem en ts  ; la  p lu p a r t  nég ligè ren t de créer des inspecteurs du  
tra v a il,  si b ien  que la  lo i dem eura le ttre  m o rte . E lle  a v a it  été 
fa ite  à l ’ im ita t io n  de la  lo i anglaise de 1833. C elle-c i a l la i t  se rv ir 
de m odèle à d ive rs  pays q u i s’a p p liq u è re n t à p ro tége r l ’ enfance. 
L ’ordonnance ro ya le  de 1839 en Prusse in te rd is a it  le  t r a v a il  
dans les fab riques  ju s q u ’ à neu f ans, e t l im i ta i t  la  jou rnée  à 
d ix  heures ju s q u ’ à seize ans. P lus ieurs  cantons suisses p r ire n t 
des mesures analogues. Z u r ic h  fe rm a it les fab riques  de co ton  
a u x  en fan ts  au-dessous de d ix  ans, m ais p e rm e tta it ensu ite  
une jou rnée  de douze heures. Le  M assachusetts n ’a u to risa  
p o in t les en fan ts  de m oins de qu inze  ans à e n tre r dans les m a n u 
fac tu res  s’ ils  n ’ a va ie n t a u p a ra va n t s u iv i ré g u liè rem en t les 
leçons d ’ une école.

P u isque  les questions ouvriè res se posa ien t dans tous  les 
pays, pu isque les fa b r ica n ts  opposa ien t a u x  lo is le besoin de se 
dé fendre con tre  la  concurrence é trangère , p o u rq u o i n ’y  a u ra it-  
i l  p o in t  une lé g is la tio n  in te rn a tio n a le ?  C ette  idée fu t  insp irée  
p a r l ’e sp rit socia l ch ré tie n  à D a n ie l Le  G rand , u n  fa b r ic a n t 
d ’A lsace ; i l  é ta it  l ’élève d ’ O b e rlin , un  pas teu r à l ’âme géné
reuse q u i a v a it tra n s fo rm é  sa p e tite  paroisse vosg ienne p a r 
l ’éduca tion  e t p a r le déve loppem ent des œ uvres de so lid a rité , 
D a n ie l Le  G rand  a v a it  décidé les fa b r ic a n ts  p ro te s ta n ts  du  
H a u t-R h in , groupés depuis 1825 dans la  Société in d u s tr ie lle  de 
M ulhouse, à dem ander q u ’on a rra c h â t les p e tits  en fan ts  à la  
fa b r iq u e ; le u r p é t it io n  a v a it  a idé a u ta n t que le l iv re  de V il-  
le rm é  à fa ire  v o te r  la  lo i de 1841. Ce p h ila n th ro p e  v o u la it  
d a va n ta g e ; i l  e n tre te n a it une correspondance am ica le  avec 
lo rd  A sh le y  ; une occasion p rop ice  lu i  p e rm it de soum e ttre  ses 
idées au ro i de Prusse. M ais l ’ idée d ’une lé g is la tio n  in te rn a t io 
na le  su r les questions ouvriè res é ta it  p ré m a tu ré e ; l ’A ng le te rre  
n ’y  songea it p o in t, e t les au tres pays a va ie n t t ro p  peu de 
g rande in d u s tr ie  p o u r s’y  in téresser.

Les idées nouvelles fo n t créer des m o ts  n o u veaux  ; vers 1830 
les te rm es « soe ia lis te  » e t « socia lism e », que l ’on tro u v e  dé jà  
en 1803 dans le l iv re  d ’un  obscur é c riv a in  ita lie n , G iu la n i, m ais 
q u i passèrent inaperçus, a cq u ire n t d ro it  de c ité  dans les langues 
européennes. U ne  revue  insp irée  des idées de R o b e rt O wen, le 
Cooperative m agazine, pa rle  en 1827 des « com roun ion is tes ou 
socia listes » ; u n  jo u rn a l p ro te s ta n t frança is , le  Semeur, en 1831 
em plo ie  « socia lism e » dans u n  sens presque re lig ie u x . Le  jo u rn a l
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saint-simonien le Globe en 1832 oppose la « personnalité » au
« socialism e ». Le  m o t a p p a ra ît en 1840 en a llem and , e t vers 
cette  époque i l  p re n d  son sens m oderne, quo ique  très  vague 
encore. C e lu i de « com m un ism e », p lus ancien, est p lus em ployé, 
s u rto u t q u and  i l  s’ a g it de p o lit iq u e .

V I. —  L ’IN S TR U C TIO N  D U  P E U P L E 1.

Si les classes d irigean tes  ne songeaient guère au b ien -ê tre  
m a té rie l du  peup le  o u v rie r, elles com m encèrent du  m o ins a se 
préoccuper de son in s t ru c t io n 2. Sans dou te  i l  se tro u v a  de n om 
b re u x  conserva teurs p o u r d ire  to u t  h a u t ou m u rm u re r to u t  bas 
que c’est chose dangereuse d ’app rend re  à lire  a u x  pauvres , en 
1807 la  C ham bre des lo rds  a v a it  repoussé, com m e suspecte de 
jacob in ism e, une p ro p o s itio n  en fa v e u r de l ’ enseignem ent p r i 
m a ire  o b lig a to ire . M ais p a r to u t i l  y  a v a it  des hom m es désireux 
de répandre  l ’ in s tru c t io n , les uns obéissant à 1 e sp rit h u m a n i
ta ire  du  x v m e siècle, les au tres in v o q u a n t la  t r a d it io n  chré
tienne  e t ré se rva n t à l ’É g lise  le  so in de d ir ig e r ce tra v a il.  Les 
Pays p ro te s ta n ts  a v a ie n t dé jà  beaucoup fa i t  p o u r 1 enseigne
m en t p r im a ire  ; les pays ca tho liques  s’y  in té ressa ien t m o ins, 
m algré l ’ a c t iv ité  de quelques congrégations, s u r to u t celle aes 
Frères de la  d o c tr in e  ch ré tienne  en F rance . L a  grande n o u 
veauté  d u  x i x e siècle fu t  l ’ in te rv e n t io n  des la ïques e t des gou
vernem ents. O n a v u  p lus  h a u t que ce fu t  u n  des p r in c ip a u x  
m o tifs  de co m b a t e n tre  pa rtisans  e t adversaires des ég lises ; 
mais que lle  que fû t  l ’o p in io n  d o m in a n te  su r ce p o in t, la  n o u 
ve lle  classe d irig e a n te , la  bourgeois ie , é ta it  _ assez p ra t iq u e  
Pour com prendre  que l ’ in s tru c t io n  p r im a ire  u i p répa re r 
ouvrie rs  qua lifié s , les con trem a îtres  e t les em ployés d o n t elle

^ E n  A n g le te rre  la  r iv a li té  de l 'a n g lic a n  B e ll e t du  qu a ke r La  
rus te r a v a it été p ro f ita b le  au déve loppem ent des écoles p r i 
maires ; m ais i l  fa l lu t  a tte n d re  la  ré fo rm e  é lectora le  de 1832 p 
que le P a rle m e n t nouveau  consacrâ t un  c ré d it de 20.00U l iv  es

J '  Ouvrages a c o n s u l t e r . —  Outre les livres «te^p. j^ g o ^ É m ile  Glay et Henri 
eigncmenl primaire dans les pays civilises (Pans, ’ , sociale des métiers ») ;

Campeau, L ’instituteur (Paris, 1928, in-16 de la « Bibliothèque sociale ^  
iboulet, Histoire de la pédagogie (Paris, 1925, m-‘ )> 'lg3g n(J Ja mettai t  pas encore 
2- Quant à la presse, la baisse des prix commencé Hether;n„ton, fit divers essais 

■ la portée des prolétaires. Un m ilitant 1 imprime S Man's Guardian:
ü0 presse ouvrière depuis 1830, sans parler du lancement au 
le gouvernement réussit à les faire échouer.
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à la  co n s tru c tio n  d ’écoles (1833). S ix  ans p lus ta rd  fu t  créé le 
C om ité  d ’éduca tion  p rivée , p rem iè re  ébauche d ’u n  m in is tè re  de 
l ’in s tru c t io n  p u b liq u e . B ie n tô t des subven tions offic ie lles fu re n t 
a ttribuées , non  seulem ent a u x  sociétés q u i  v o u la ie n t b â t ir  des 
écoles, m ais à celles q u i dem anda ien t le m oyen  d ’am é lio re r le 
tra ite m e n t des m aîtres. E n  Écosse l ’Ég lise p resby té rienne  a v a it 
beaucoup fa i t  p o u r les écoles p rim a ires  depuis le x v ie siècle; 
l ’ Ég lise lib re  fondée en 1843 f i t  davan tage  encore. E n  Ir la n d e , 
où  le  p rob lèm e  re lig ie u x  é ta it  si d iff ic ile  à résoudre, on essaya 
depuis 1831 de créer des écoles « na tiona les », c’est-à -d ire  des 
écoles d ’ É ta t ,  ouvertes a u x  en fants des d iffé ren tes confessions.

L a  m éthode  d enseignem ent m u tu e l im ag inée p a r Lancas
te r  é ta it  que lque peu grossière, m ais elle a v a it l ’avantage d ’être  
économ ique, pu isque les m e illeu rs  des élèves devena ien t des 
m o n ite u rs  a id a n t le m a ître . A uss i f it-e lle  des prosé lytes n o m 
b re u x  su r le  c o n tin e n t. Le D an e m a rk  p u b lia  en 1814 les o rd o n 
nances q u i o rgan isa ien t l ’ in s tru c t io n  du  peuple  e t dem anda 
des précisions à Lancaste r. A le xa n d re  I er envoya des m is 
sions russes (1816-1817) p o u r v o ir  fo n c tio n n e r les écoles 
m u tue lles  en A n g le te rre . U n  g rand  pédagogue suisse, le Père 
G ira rd , les im ita it  à F rib o u rg . E n  F rance la  Société p o u r l ’ in s 
tr u c t io n  é lém enta ire , fondée p e n d a n t les C ent-Jours , o u v r it  à 
P aris  en 1816 une école q u i em p loya  le mêm e systèm e, e t les 
l ib é ra u x  frança is  dans tou tes  les grandes v ille s  s’a p p liq u è re n t 
à déve loppe r l ’enseignem ent m u tu e l. E n  face d ’ eux les Frères 
des écoles chrétiennes réo rgan isa ien t leurs maisons, en dem eu
ra n t fidèles au p rin c ip e  de l ’enseignem ent s im u lta n é . L ’ É ta t 
frança is  laissa fa ire  les p a rtic u lie rs , se b o rn a n t depuis 1816 
à in sc rire  au budge t u n  m odeste c ré d it de 50.000 francs p o u r 
acha t de liv re s . M ais l ’ in it ia t iv e  p rivé e  o b te n a it beaucoup 
m oins de ré su lta ts  en F rance q u ’ en A n g le te rre , e t dans les 
p a rtis  les p lus opposés on ré c la m a it un  p lan  gouve rnem en ta l 
d ’o rg a n isa tio n  scolaire. Ce p la n , ce fu t  la  m onarch ie  de ju i l le t  
q u i le réa lisa p a r la  lo i de 1833, p rom u lguée  quelques semaines 
a v a n t le vo te  du  c ré d it de 20.000 liv re s  p a r la  C ham bre des 
Com m unes : dans les deux pays le lib é ra lism e  v a in q u e u r t r a v a il 
la i t  à la  mêm e œ uvre. L a  lo i frança ise, b ien  rédigée p a r G u izo t, 
p re s c r iv it l ’o u ve rtu re  d ’une école no rm a le  dans chaque dépar
te m e n t e t des écoles p rim a ires  dans tou tes  les v ille s  ; m ais com m e 
elle ne re n d a it pas l ’ in s tru c t io n  p rim a ire  o b lig a to ire , les com 
munes rura les, désireuses d ’é v ite r une dépense nouve lle  p o u r 
un  o b je t d o n t elles n ’app réc ia ien t pas l ’u t i l i té ,  opposèrent
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souvent la  force d ’in e rtie  aux  in jo n c tio n s  du  gouvernem ent. 
Les s ta tis tiques  m ilita ire s  nous app rennen t q u ’en 1829 i l  y  
a v a it p a rm i les conscrits  de l ’ armée frança ise 53 %  d ’ille ttré s , 
et 3 8 %  en 1848.

Le gouvernem ent prussien a v a it dès le x v m e siècle p ris  de 
l ’avance sur le  reste de l ’ E urope  en a ff irm a n t le p rin c ip e  de 
l ’o b lig a tio n  scolaire. Les ré fo rm a teu rs  q u i a rr iv è re n t au p o u 
v o ir  après Iéna réso lu ren t de le  m e ttre  en p ra tiq u e . A lte n s te m  
P artagea it leurs idées et p u t les a p p liq u e r d ’ a u ta n t m ie u x  
q u ’i l  réun issa it dans son m in is tè re  les affa ires ecclésiastiques, 
l ’ in s tru c t io n  p u b liq u e  e t la  m édecine; grâce à lu i,  1 ordonnance 
de 1819 organisa les écoles, e t b ie n tô t les « sém inaires », c est- 
à-d ire  les écoles norm ales, le u r fo u rn ire n t des m aîtres com pé
ten ts . L ’exem ple de la  Prusse fu t  s u iv i p a r p lus ieurs E ta ts  
allem ands. R em arquons en passant que, dans ces pays, le régim e 
scolaire p e rm it d ’a p p liq u e r fa c ile m e n t les lo is  nouvelles q u i 
in te rd isa ie n t l ’ entrée des m anu fac tu res  aux  en fants au-dessous de 
h u it  ou de neu f ans. L a  Suède, où la  p lu p a r t des en fants sava ient 
déjà lire , é labora la  lo i scolaire de 1842. C ette mêm e année 
la Belg ique, où les écoles la ïques fondées au tem ps du  royaum e 
des Pays-Bas p é r ic lita ie n t depuis 1830, obligea p a r une lo i 
to u te  com m une à posséder au m oins une école fondée ou b ien 
adoptée, c ’ es t-à -d ire  subven tionnée  p a r elle. L a  p lu p a r t des 
cantons suisses fu re n t aussi ac tifs  en tre  1830 et 1848. Même 
les grands É ta ts  réac tionna ires , l ’A u tr ic h e  e t la  Russie, 
p u b liè re n t des ordonnances q u i im p liq u a ie n t la  c réa tion  et 
la  d ire c tio n  des écoles p rim a ires  p a r le gouve rnem en t; i l  est 
v ra i que ces ordonnances fu re n t peu appliquées.

La  dém ocra tie  am érica ine  s’ intéressa de bonne heure a la  
même tâche ; e lle f i t  d ’a illeu rs  de n om breux  em prun ts  à l ’ E u 
rope. Les quakers am érica ins tro u v è re n t n a tu re l d ’a p p liq u e r 
les m éthodes propagées p a r le u r co re lig ionna ire  Lancaste r. 
Le ra p p o r t frança is  de V ic to r  Cousin sur les écoles prussiennes, 
t r a d u it  en anglais à N e w -Y o rk  en 1835, fu t  très  ré p a n d u ; 
après l ’a v o ir  lu , u n  professeur a lla  é tu d ie r ces écoles sur place 
et re v in t organ iser un  systèm e analogue dans 1 O hio. Le  fils  
aîné d ’Owen, R o b e rt D a le  Owen, e t F rancis W r ig h t  f ire n t cam 
pagne à la  fo is p o u r l ’ école p rim a ire  et p o u r 1 école p ro fes
s ionne lle ; le u r p rog ram m e é ta it  insp iré  p a r les doctrines des 
pédagogues suisses, P esta lozzi et Fe llenberg. Le  Massachusetts 
Possédait un  pédagogue rem arquab le  dans Florace M ann  ; 
11 f i t  créer en 1837 un  service d ’Ë ta t ,  u n  B oard  o f éducation,
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d o n t i l  f u t  le  s u rin te n d a n t. Son in fluence  pen d a n t d ix  ans gagna 
b ien  d ’autres É ta ts , q u i s u iv ire n t ses conseils dans la  c réa tion  
de leurs écoles norm ales e t H orace M a n n  tro u v a  un  digne émule 
dans B a rn a rd , com m issaire des écoles pub liques  de R hode- 
Is land  à p a r t ir  de 1843.

D e v a it-o n  a lle r p lus lo in , o u v r ir  aux  en fants du  peuple  un  
enseignem ent p lus é levé? L ’enseignem ent secondaire le u r é ta it 
à peu près fe rm é ; to u t  au p lus a d m e tta it- i l  dans ses collèges, 
lycées ou gymnases, un  ce rta in  nom bre  de boursiers, généra
le m e n t issus de la p e tite  bourgeoisie, et destinés selon les pays 
au  re c ru te m e n t du  corps ecclésiastique ou d u  corps enseignant. 
M ais ne p o u rra it-o n  pas, to u t  en rése rvan t les collèges a u x  fils  
de la  hau te  bourgeois ie, donner a u x  élèves les p lus in te llig e n ts  
des écoles p rim a ires  le m oyen  de c o n tin u e r leurs études, au g rand  
p ro f it  de la n a tio n  en tière  ? O n le pensa dans p lus ieurs pays, 
e t l ’ on essaya de créer des é tab lissem ents n o u veaux  sous des 
nom s très  variés : enseignem ent p rim a ire  supérieu r, enseigne
m e n t in te rm é d ia ire , enseignem ent spécial, écoles bourgeoises. 
S u r le caractère de ces étab lissem ents les d ivergences appa
ru re n t auss itô t, les uns d isa n t q u ’ils  deva ien t se rv ir à com p lé te r 
la  c u ltu re  générale, les autres q u ’ ils  d e va ien t être  en tiè rem en t 
p ra tiq u e s  e t professionnels. L ’enseignem ent p r im a ire  supérieu r 
en F rance, e t b ien  p lus encore les écoles bourgeoises en Prusse 
m a rq u è re n t un  com m encem ent de ré a lisa tio n .

Les l ib é ra u x  songèrent aussi à fa ire  créer un  enseignem ent 
p o u r les adu ltes  ille ttré s  q u i v o u la ie n t répa re r le tem ps pe rdu  
p e n d a n t les années de jeunesse ou p o u r les p ro lé ta ires  in te l l i 
gents q u i v o u la ie n t déve lopper le u r e sp rit e t se m e ttre  au cou
ra n t des progrès de la  science. L ’Écosse, le pays de B ro u g h a m  et 
des w h igs progressistes, in a u gu ra  l ’enseignem ent des adu ltes 
p o u r l ’é lite  ouvriè re . Les succès obtenus à G lasgow p a r la  fo n 
d a tio n  d ’ Andersen, puis en A n g le te rre , à d a te r de 1826, p a r 
les M echanics Ins titu tes , e t à Paris depuis 1830 p a r l ’Associa
t io n  po ly te ch n iq u e , p ro u vè re n t que ce tte  é lite  s a va it s’im poser 
le  la b e u r nécessaire p o u r co m p lé te r son in s tru c t io n . A  B oston  
l ’ In s t i tu t  L o w e ll e u t un  succès p a re il quand  i l  o u v r i t  en 1839 ses 
cours sc ien tifiques  popu la ires. Vers la  mêm e époque l ’a rden te  p ré 
d ic a tio n  de G ru n d tv ig  décida u n  de ses disciples, K r is te n  K o ld , à 
in a u g u re r ces b lautes écoles du  peuple q u i o n t élevé si v ite  le 
n iveau  in te lle c tu e l e t m o ra l des paysans danois. M ais to u t  cela 
d e m e u ra it excep tionne l, suspect aux  classes d irigean tes, peu 
p o p u la ire  chez les ouvrie rs  e t m o ins encore chez les paysans.
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V IL  — L A  PRÉVOYANCE E T  L ’É M IG R A T IO N 1.

Ceux q u i v o u la ie n t que le  peuple  a p p rî t à l ire  cherchèrent 
à lu i in cu lq u e r aussi des hab itudes de tem pérance e t d ’ économ ie; 
de là. v in t  la  propagande en fa v e u r des caisses d épargne. L  idée, 
qu i n ’ é ta it pas nouve lle , se précisa vers 1800 : B e n th a m  recom 
m a n d a it la  c réa tion  de fru g a lity  banks. L a  th é o rie  de la  caisse 
^ ’épargne semble a v o ir  été fo rm u lée  à Z u rich , la  p ra tiq u e  
avo ir com m encé en 1810 à R u th w e ll, une p e tite  v i l le  d Ecosse. 
Les grandes v ille s  s u iv ire n t, le  P a rle m e n t les encouragea p a r 
la lo i de 1817 ; en 1844 on c o m p ta it dans les Iles B rita n n iq u e s  
578 caisses d ’épargne. E n  France, où la  C onven tion  a v a it adopté 
en 1793 le p r in c ip e  d ’une « caisse n a tio n a le  de p révoyance  », 
la  p rem ière  caisse d ’ épargne fu t  ouve rte  à Paris  en 1816 p a r 
La R o ch e fo u ca u ld -L ia n co u rt e t les p h ila n th ro p e s  lib é ra u x  q u i 
l ’ en tou ra ien t. I l  y  en a v a it  qu a to rze  en 1830; i l  y  en eu t da va n 
tage sous L o u is -P h ilip p e , quand  la  lo i de 1835 eu t organisé 
l ’ achat des ren tes françaises p a r ces in s titu t io n s . A u x  E ta ts - 
U nis, P h ila d e lp h ie  e t B os ton  com m encèrent com m e P aris  en 
1816. M ais ces fo n d a tio n s  fa ites  aussi en d ’au tres pays, p ro 
fitè re n t s u r to u t a u x  dom estiques e t à la  p e tite  bourgeois ie. 
Les ouvrie rs  ne v o u la ie n t pas ou ne p o u v a ie n t pas épargner, 
beaucoup p ré fé ra ie n t à l ’ économ ie, d iff ic ile  e t ennuyeuse, les 
ém otions e t les espérances que d o n n a it la  lo te rie  ; les gouverne
ments ré so lu re n t de la  su p p rim e r p o u r les engager à 1 épargne. 
La  G rande-B re tagne in te rd i t  to u te  lo te r ie  en 182u ; la  lo te rie  
roya le , abo lie  en F rance p a r la  lo i de 1832, d is p a ru t q u a tre  ans

Plus ta rd . . . ,
E n  somm e, tous  les procédés essayés ou im agines p o u r 

gué rir les m a u x  du p ro lé ta r ia t européen n  abou tissa ien t qu  a 
de fa ib les résu lta ts . I l  y  a v a it u n  a u tre  rem ède possible auque l 
°n  songea de bonne heure, l ’ é m ig ra tio n  des Européens dans les

1- Ou v r a g e s  a  c o n s u l t e r . -  E. Bayard, La caisse d’épargne et de prévoyance de 
f ® * .  1818-1900 (Paris, 1909, in-8») ;  H. Cargill, Memorial of f

fc  «■ * - < L " « *  « ~ -r in -n  u i.voir René Gonnard, Essai sur ïhistoire ae i  « n i ' « - ' ' * ~ 9 q  
erenczi, International migrations, t. I  : Statistics (New > p  

lIïlportant, utilisant beaucoup de documents jusque la inconnus, i  -  
* U S si une Étude historique des statistiques des migrations, dans la Revue internationale du 
* ava il, t. X X  (1929), p. 376-405.

gr. in-8°), très 
Ferenczi a publié
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te rres  lib res que re n fe rm a ie n t les autres pa rties  du  monde. 
Dans le W ilh e lm  M e is te r de Goethe on v o it  « F ra u  Suzanna », 
effrayée p a r les progrès des m achines nouvelles, se dem ander 
s’i l  ne fa u d ra  p o in t q u it te r  l ’E urope . C ette nécessité se révéla 
com m e p a rtic u liè re m e n t im périeuse en G rande-B retagne. La 
nouve lle  in d u s tr ie  fa v o r is a it le déve loppem ent de la n a ta lité . 
A lo rs  que le paysan p ro p r ié ta ire  de F rance com m ença it à 
l im ite r  le nom bre  de ses en fants p o u r é v ite r le pa rtage  de sa 
te rre  en parcelles in fim es , le tisse rand  d ’A ng le te rre  n ’a v a it  p o in t 
de pare illes préoccupa tions. Les paysans frança is  ne v o u la ie n t 
p o in t im poser à le u r fils  une c o n d itio n  in fé rie u re  à la  le u r ; 
les o uvrie rs  angla is sava ien t que leurs en fants d e v ie nd ra ie n t 
com m e eux des salariés e t p o u rra ie n t com m e eux v iv re  au jo u r  
le  jo u r .

E n  v a in  les économ istes form és à l ’ école de M a lth u s  recom 
m a n d a ie n t a u x  pauvres de ne pas augm en te r tro p  v ite  le 
nom bre  des bouches à n o u r r ir  ; la  lo i des pauvres, assurant 
au  m oins un  m orceau de p a in  à tous les en fants des in d ig e n ts , 
p e rm e tta it  à ceux-c i de s’ abandonner à leurs in s tin c ts . Les 
v a ria tio n s  brusques des salaires le u r en leva ien t le se n tim e n t 
de la  p révoyance. Le  rap p ro che m e n t des sexes dans les a te lie rs 
fa v o r is a it les un ions précoces, lég itim es ou non. A ussi, m a lgré 
une m o r ta lité  in fa n tile  considérab le , m ais u n  peu d im inuée  
p a r les progrès de la  vaccine, les h a b ita n ts  g ro u illa ie n t dans 
le n o rd  e t l ’ouest de l ’A ng le te rre . E n  1825 le R o ya u m e -U n i 
c o m p ta it déjà 20.800.000 âmes ; le to ta l fu t  de 24 m illio n s  
en 1831, de 26.700.000 en 1841, e t i l  d e va it passer à 27.300.000 
en 1851 m algré  l ’énorm e saignée causée p a r l ’ é m ig ra tio n  ir la n 
daise. N ’é ta it - i l  pas n a tu re l d ’e nvoye r le tro p  p le in  de cette  
p o p u la t io n  dans les pays neufs où se tro u v a ie n t d ’immenses 
espaces lib res, où le c lim a t co n ve n a it a u x  Européens ? Ce sera it 
u n  b ie n fa it  p o u r les p ro lé ta ires , q u i tro u v e ra ie n t là  de qu o i 
m anger, e t p o u r les classes possédantes, q u i n ’ a u ra ie n t p lus à 
c ra in d re  les insu rrec tions  de la  m isère. Ce sera it un  b ie n fa it 
p o u r l ’h u m a n ité  en tière , pu isque ces pays où v iv a ie n t quelques 
tr ib u s  sauvages,^ u n iq ue m e n t occupées de chasse ou de pêche, 
se ra ien t dé frichés p a r les nouveaux  venus e t fo u rn ira ie n t des 
p ro d u its  agricoles a u x  n a tio n s  in d u s trie lle s . A in s i d ispa ra î
t r a i t  le  danger de fa m in e  générale annoncé p a r les m a lthus iens.

L a  ré v o lu tio n  in d u s tr ie lle  ne fu t  p o in t la  seule cause de 
l ’é m ig ra tio n . E n  Écosse les p ro p rié ta ire s  des high lands  tra n s 
fo rm a ie n t les te rres  cu ltivées  en te rra in s  de chasse ou en te r 
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ra ins de pâtu rages ; l ’ hom m e é ta it  chassé p a r le  m o u to n . E n  
Ir la n d e  la  ru in e  de l ’ in d u s tr ie  p a r la  concurrence anglaise, 
l ’ in c e rtitu d e  annue lle  des réco ltes e t une n a ta lité  très  fo r te  
re n d a ie n t l ’ é m ig ra tio n  ind ispensab le . C erta ins hom m es p o li
tiques  a va ie n t de bonne heure com pris  l ’u t i l i té  de d ir ig e r, 
d ’organiser ce m ouvem en t ; H uskisson le recom m anda aux  
Communes, p o u r fa vo rise r l ’essor com m erc ia l e t co lon ia l d o n t 
i l  p ré v o y a it les m agn ifiques  résu lta ts . Les penseurs é ta ie n t 
d ’accord avec eux ; C a rly le , après a v o ir  tracé  le ta b le a u  sai
sissant des m a u x  du  paupérism e, in d iq u a it  deux  remèdes, 1 édu
ca tion  e t l ’ é m ig ra tio n . Q u a n t a u x  économ istes, ils  é ta ie n t hési
ta n ts . Je a n -B a p tis te  Say se m o n tra it  dé favorab le  à 1 ém ig ra 
t io n ;  en A llem agne, si R oscher la  ju g e a it dangereuse, L is t  dési
ra i t  l ’ o rie n te r vers des régions déterm inées, où les colons a lle 
mands fe ra ie n t masse. D u  m oins les économ istes s’ accorda ien t- 
ils , au nom  des p rinc ipes  lib é ra u x , à décla rer que l ’ é m ig ra tio n  
rie d o it pas ê tre  in te rd ite .

Le  gouve rnem en t b r ita n n iq u e , lo rsq u ’ i l  ré so lu t d ’a id e r à 1 ém i
g ra tio n , e u t la  pensée de condu ire  les ém ig ran ts  dans ses co lo 
nies. La  com m ission  d ’enquête de la  C ham bre des Communes 
le lu i  recom m anda en 1841, parce que les tisserands q u ’ i l  s agis
sa it de fa ire  p a r t ir  é ta ie n t encore à dem i paysans e t capables, 
Par conséquent, de c u lt iv e r  les te rres du  Canada ou de l ’ A us
tra lie . M ais la  p lu p a r t p ré fé rè re n t se d ir ig e r vers les E ta ts - 
U n is, sachant q u ’on y  échappa it a u x  con tra in tes  imposées p a r 
le gouve rnem en t a r is to c ra tiq u e  de la  m é tropo le , e t s u rto u t 
parce que le p r ix  d ’ achat des te rres y  é ta it  peu élevé.

I l  y  eu t aussi des ém ig ran ts  a llem ands. U ne p rem iè re  vague 
a p p a ru t en 1816-1817; p lus de 20.000 B adois, p a r exem ple, 
dem andèrent des passeports au gouve rnem en t g rand -duca l, 
q u i n ’en accorda q u ’u n  c inqu ièm e. Le  m o u ve m e n t se ra le n t i t  
ensuite p o u r rep rendre  en 1828. L ’a b o lit io n  du  servage dans 
P lusieurs pays a llem ands après 1830 su p p rim a  le p r in c ip a l 
°bstac le  léga l q u i e n tra v a it  l ’ é m ig ra tio n . P lus ieurs E ta ts  de 
ta C on fédéra tion , inqu ié tés  p a r les p rophé ties  de M a lth u s , 
fa vo risè ren t ou mêm e su b ve n tio n n è re n t l ’ é m ig ra tio n  ; ce rta ins 
"Voulurent la  p ro h ib e r. Les autres pays européens fo u rn issa ie n t 
encore peu d ’ém ig ran ts . E n  F rance  ils  p a r ta ie n t s u r to u t d A l
sace; dès 1825 aussi on s igna la  des Basques frança is  en A rg e n 
tin e . M ais l ’exode de n o m b re u x  p ro lé ta ires  n em pêcha it p o in t 
la question  ouvriè re  de res te r en 1848 une cause de graves soucis 
P °u r tous les^pays in d u s trie ls .
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livre  v

Les monarchies et les peuples en Europe 
(1840-1848)

C H A P IT R E  P R E M IE R

L ’A U T O C R A T IE  E N  A U T R IC H E  E T  L E S  
N A T IO N A L I T É S 1

Vers 1840 le p r in c ip a l g roupem en t de puissances en E u rope  
é ta it ce lu i des tro is  grands É ta ts  abso lu tis tes, Russie, A u tr ic h e  
et Prusse. L e u r u n io n , tro u b lé e  de tem ps en tem ps p a r des r iv a 
lité s  p o lit iq u e s  ou économ iques, s’ é ta it  chaque lo is  ré ta b lie . 
Ce b loc fo rm id a b le  p a ra issa it b ien  p lus fo r t  que la  F rance, to u 
jou rs  tro u b lé e  p a r des crises p o lit iq u e s , ou l ’A n g le te rre , agitee 
Par le m ala ise social. E n  ré a lité  chacun des tro is  E ta ts , sans 
que l ’ é trange r s’en ape rçû t, é ta it  m ine  p a r u n  m a l in té r ie u r, 
la  Russie p a r les vices du  servage, la  Prusse p a r la  naissance 
du libé ra lism e , l ’ A u tr ic h e  p a r les c o n flits  des n a tio n a lité s . 
C’é ta it  aussi le se n tim e n t n a tio n a l q u i so u le va it l'es peuples 
demeurés m a lg ré  eux sous la  dépendance des tro is  au tocra tes, 
la  Pologne, l ’ I ta lie  e t l ’A llem agne.

I  _  L A  C0UR e t  l e  g o u v e r n e m e n t  d e  v i e n n e *

Lorsque  F ranço is  1«  m o u ru t en 1835, le p restige  de 1 A u 
tr ic h e  é ta it  considérable. Le  v ie u x  souvera in  q u i a v a it  régné 
q u a ra n te -tro is  ans dans une des périodes les p lus  agitées de

- u »  m e t t e r a i o d ,  1 o u v r a g e ,  c i o  p .  5 ,  d e  i l . g e h ^ dem 
V ic t o r ,  B i b i ,  Metternich m neuer B e le u ch tu n g  und sein b '

f r is c h e n  Slaatsminister Wredè Tierreichs, t .  I l  ( V ie n n e ,
l . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Victor HUM, uer ^ ¡ „ . a o l  

1924, in-8°) ; Hans ScliUtter, Aus Œslerreichs Vormärz [Leipzig, 1920, m  S ), bonne
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l ’h is to ire , q u i a v a it f in a le m e n t va in c u  N apo léon e t ré p rim é  les 
soulèvem ents de 1830, fa is a it figu re  de tr io m p h a te u r. A  l ’ in 
té r ie u r  de ses É ta ts , les fla tte u rs  a va ie n t créé la  légende du  bon  
em pereur F ranço is , ennem i du  faste , accessible a u x  p lus 
hum bles, e t t ra v a il la n t  sans cesse p o u r le b ien  de ses peuples. 
E n  ré a lité , ce p rin ce  égoïste e t d u r, m édiocre e t paperassier, 
la issa it l ’A u tr ic h e  dans une s itu a tio n  d iffic ile . Les ré form es 
commencées avec prudence p a r M arie-Thérèse, continuées 
avec une énergie fé b r ile  p a r Joseph I I ,  in te rro m p u e s  ensuite  
p a r les guerres, n ’ a va ie n t ja m a is  été reprises; l ’em p ire  d ’A u 
tr ic h e , créé en 1805, ne possédait pas une v é r ita b le  o rgan isa 
t io n  p o lit iq u e  n i a d m in is tra tiv e . L ’a u to r ité  d e m e u ra it d ivisée 
en tre  q u a n tité  de chancelleries, de cours, de b u re a u x  q u i se 
p a ra lysa ie n t m u tu e lle m e n t. Les finances, g ravem en t com pro 
mises p a r les guerres napoléoniennes, ne fu re n t p o in t assai
nies p e n d a n t la  longue période  de p a ix  q u i s u iv it  ; on ne v iv a it  
que d ’ expédients. L ’o rd re  in té r ie u r, F ranço is en cha rgea it sur
to u t  la  po lice . I l  a v a it  tro u v é  p o u r la  d ir ig e r depuis 1817 
l ’hom m e selon son cœ ur, S e d ln itz ky , u n  bu reaucra te  borné, 
in c u lte , m ais la b o rie u x , dévoué à sa tâche, q u i re n d it  la  po lice 
de V ienne  célèbre en E urope . O n la  com p lé ta  p a r une censure 
non  m oins v ig ila n te , q u i a v a it  p o u r d e vo ir de m a in te n ir  l ’ o rd re  
m o ra l et d ’empêcher l ’ in f i l t r a t io n  du  lib é ra lism e  d ’O cc iden t.

Le prestige  q u i en tou ra  les dernières années de F ranço is  lu i  
v e n a it de son chancelier. M e tte rn ic h  a v a it  su m e ttre  à p ro f it  
la  crise de 1830 p o u r re fa ire  l ’a lliance  des tro is  souvera ins abso
lus con tre  la  ré v o lu tio n , si b ien  q u ’ en 1835 l ’A u tr ic h e  appara is
sa it com m e la  c lef de vo û te  du  systèm e européen. L ’em pereur 
e t le chance lie r ne se ressem bla ien t p o in t : l ’em pereur la b o 
r ie u x , in d if fé re n t a u x  le ttre s  e t a u x  a rts  (excepté la  m usique), 
d ’une d é vo tio n  p o in tille u se  e t m ach ina le , d if fé ra it  du  m in is tre  
le ttré , sceptique, paresseux et m onda in , q u i a v a it gardé l ’ e sp rit 
du  x v n x e siècle. M ais tous  les deux re s ta ie n t un is p a r une haine 
com m une con tre  la  ré v o lu tio n , p a r un  a tta ch e m e n t cro issan t 
au m a in tie n  de l ’é ta t de choses é ta b li. M e tte rn ic h  é ta it  sincè
re m e n t dévoué au souvera in  ; ce lu i-c i, heu reux  de posséder un  
te l chancelier, ne v o u la it  cependant p o in t c ro ire  n i la isser cro ire

étude sur l ’opposition dans les diètes provinciales; M. Baptista Schweizer, Kirchliche- 
Romantik, dans Y Iiistorisches Jahrbuch de Munich, t. X LV II1  (1928), p. 389-460’ 
(détails curieux sur la vie religieuse dans la haute société). Sur la période un peu anté^ 
rieure, voir les mémoires du comte de Sainte-Aulaire, Souvenirs sur son ambassade à>' 
Vienne, 1832-1841 (Paris, 1927, in-8»).
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(i u i l  eû t besoin d ’un  p re m ie r m in is tre . A uss i M e tte rn ich , to u 
jours approuvé  p a r lu i  dans sa p o lit iq u e  ex té rieu re , n ’in te rv e - 
D a it- il q u ’avec p rudence dans les affa ires in té rieu res . T ro p  in te l
lig e n t p o u r ne pas v o ir  les dé fauts de l ’É ta t ,  i l  ne songeait pas 
Plus que son m a ître  à une c o n s titu t io n , m ais i l  a v a it  depuis 
io l4  proposé que lquefo is  des ré form es a d m in is tra tiv e s , en p a r
tic u lie r la  c réa tion  d ’un  R eichsrat ou Conseil d ’E m p ire  q u i 
ce n tra lise ra it les tra v a u x  des d iffé ren ts  m in is tè res  ; com m e 
1 em pereur ne lu i  en p a r la it  que p o u r a jo u rn e r sa réponse, le 
chancelier n ’in s is ta  pas.
; F rançois laissa la  couronne à son fds aîné F e rd in a n d ; 

c é ta it un  ano rm a l, u n  s im p le  d ’esp rit, « d iffo rm e  e t im béc ile  », 
eÇ riva it l ’am bassadeur de F rance. Quelques parents et ser- 
y te u rs  de F ranço is , in q u ie ts  de l ’ a ven ir, lu i  a va ie n t conseillé
— fa ire  signer p a r son fds u n  acte de re n o n c ia tio n  au trô n e ; 
Uiais l ’em pereur e t M e tte rn ic h  repoussèrent une pa re ille  a tte in te
—  p rin c ip e  de l ’hé réd ité . F e rd in a nd  fu t  p roclam é ; le  chan
celier annonça fiè rem en t a u x  am bassadeurs étrangers que rie n  
t3; é ta it changé en A u tr ic h e , que to u t  i r a i t  com m e a u p a ra va n t. 
Vette  fo rm u le  d is s im u la it d ’étranges réa lités. L ’ em pereur 
é tant m a je u r é ta it  censé gouve rne r ; m ais, com m e le d is a it

h a u t fo n c tio n n a ire , « i l  ne com prend pas un  m o t de ce 
ffa ’on lu i expose, e t i l  est to u jo u rs  p rê t à signer ce q u ’on lu i  
Présente ». Le p o u v o ir , en v e r tu  du  te s ta m e n t de F ranço is 
ffaelque peu m o d ifié , passa donc à la  « conférence d ’ É ta t  », 
Composée de tro is  personnes : l ’a rch id u c  Lou is , frè re  de F ra n 
çois fer^ re p résen ta it la  fa m ille  im p é ria le  ; ses deux conseillers 
éta ient M e tte rn ic h  e t K o lo w ra t. D eux autres frères de F ra n - 
«°is, les généraux q u i a va ie n t c o m b a ttu  N apoléon, l ’a rch iduc  
Charles e t l ’ a rch id u c  Jean, é ta ie n t popu la ires  e t p ré co n i
s e n t  tous les deux u n  ra jeun issem en t de l ’a d m in is tra t io n ; 
e second, e sp rit c u rie u x  e t o u v e rt a u x  nouveautés, encoura- 

geait le ré ve il l i t té ra ire  de d ive rs  groupem ents a u tr ich ie n s  ; 
—  l ’a u tre  fu re n t tenus à l ’écart.
T o u t com m e l ’em pereur d é fu n t, l ’a rch iduc  Lou is  v o u la it
rien  changer ; la  chose lu i f u t  d ’a illeu rs  fa c ilité e  p a r la  r iv a 

it® entre M e tte rn ic h  e t K o lo w ra t. Ce de rn ie r^  g rand  seigneur 
e Bohême a rr iv é  au m in is tè re  depuis 1826, s é ta it peu à peu 
- d u  ind ispensable pa r sa com pétence financière  ; i l  en p ro -

H pou r ex iger en 1835, m a lg ré  le te s ta m e n t de F ranço is , 
1 p o u vo ir égal à ce lu i du  chancelier. Aussi a ttaché  que ce 
r m er à l ’abso lu tism e, i l  se posa en lib é ra l p o u r gagner l ’appu i
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de certa ins  courtisans q u i fro n d a ie n t la  p o lit iq u e  tro p  conser
v a tr ic e  de M e tte rn ic h . N i l ’un  n i l ’a u tre  n ’essaya de fa ire  congé
d ie r son r iv a l  ; u n  p a re il éc la t ne convena it p o in t à le u r in d o 
lence; m ais chacun des deux s’ a p p liq u a it à d im in u e r l ’ a u to r ité  
de l ’a u tre  p a r des in tr ig u e s  souven t com pliquées. L ’a rch iduc  
Lou is  n ’é ta it  pas fâché de ce tte  lu t te  sourde q u i lu i  la issa it 
le  rô le  d ’a rb itre . O n d e v a it aussi m énager les in fluences clé
rica les, très  puissantes chez l ’ épouse de l ’em pereur F e rd inand  
e t chez sa belle-sœ ur, l ’ archiduchesse Sophie, m ère du  fu tu r  
em pereur F ranço is-Joseph, fem m e énerg ique e t v o lo n ta ire .
« le  seul hom m e de la  cou r », d is a it l ’am bassadeur prussien. 
C’est p o u r p la ire  à la  fa m ille  im p é ria le  que M e tte rn ic h  s’ é lo igna 
du  joséphism e, f i t  que lques avances a u x  théo ric iens  u l t r a 
m o n ta in s  e t m êm e se rapp rocha  des jésu ites. Ce gouvernem ent 
sénile e t d iv isé  d irigea  l ’A u tr ic h e  pen d a n t tre ize  ans e t mena 
l ’ancien rég im e à sa ru ine .

Les fon c tio n n a ire s  a u trich iens , m a l payés e t peu considérés, 
fa isa ie n t nn  t r a v a il  m édiocre. Dans les rangs supérieurs les 
hom m es de va le u r ne m a n q u a ie n t pas; m ais ils  é ta ie n t paralysés 
p a r la  faiblesse d ’ en h a u t, e t com m e les p lus capables d ’en tre  
eux so rta ie n t de la  bourgeoisie, on le u r p ré fé ra it souven t, même 
quand  ils  é ta ie n t anob lis , les fils  des grandes fam ille s . U n  
des p lus rem arquab les, K u b e ck , a m i e t pro tégé de M e tte rn ich , 
a p p liq u a  son a c tiv ité  à déve lopper les forces économ iques du 
pays. P o u r la  c réa tion  des chem ins de fe r i l  réuss it, grâce à 
l ’a p p u i des R o th sch ild  ; m ais i l  ne p u t n i ré ta b lir  l ’é q u ilib re  
budgé ta ire , car tous les courtisans s’opposa ien t à la  com pres
sion des dépenses, n i abaisser les ta r ifs  douaniers e t p répa re r 
l ’u n io n  avec le Z o llve re in . Son jo u rn a l, q u i nous a été conservé, 
m o n tre  souven t le dégoût que lu i  in sp ire  « l ’anarch ie  » ré g n a n t 
à V ienne , a ins i que le  danger d ’une « m onarch ie  absolue sans 
m onarque  ».

L ’é tranger, ig n o ra n t ces faiblesses, p a r la it  v o lo n tie rs  de l ’a t 
ta ch e m e n t des A u tr ich ie n s  à la  dynas tie , de la  joyeuse in d if fé 
rence des V ienno is  p o u r to u t  ce q u i n ’é ta it  pas ga lan te rie , 
bonne chère ou m usique. L a  censure p a rv in t  long tem ps à é to u ffe r 
les réc lam a tions  des m écontents. M ais ils  se m ire n t à p u b lie r 
leurs écrits  en A llem agne  ; de nom breuses brochures, im prim ées 
à L e ip z ig  ou à H am b o u rg , com m encèrent à p éné tre r dans l ’ em 
p ire . L ’une' d ’elles s u r to u t f i t  g rand  e ffe t : cet é c rit anonym e, 
in t i tu lé  U  A u trich e  et son avenir, a v a it  p o u r a u te u r A n d ria n , 
u n  g e n tilhom m e du  T y ro l,  aussi lo ya lis te  que lib é ra l. L ’A u tr ich e ,
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d is a it- il, ignore  le p a tr io tis m e  q u i u n it  tous  les c itoyens ; i l  s est 
créé un se n tim e n t n a tio n a l slave, hongro is ou ita l ie n ;  i l  n  y^a 
pas de se n tim e n t n a tio n a l a u tr ic h ie n , car le  gouve rnem en t n ’a 
r ie n  fa it  p o u r en susc ite r u n . L ’in it ia t iv e  ne p eu t v e n ir  n i de la  
noblesse, q u i a été sys té m a tiq u e m e n t a ffa ib lie , n i de la  bu re a u 
cra tie , q u i a été ré d u ite  à une ro u tin e  sté rile . L  A u tr ic h e , con
c lu a it A n d ria n , est en E u ro p e  ce que la  C hine est en Asie.

Cette b rochu re , d o n t l ’a u te u r a v is ib le m e n t sub i l ’ in fluence  
de T o cquev ille  e t de la  Dém ocratie en A m érique, che rcha it le 
sa lu t dans l ’ au tonom ie  des pays e t des com m unes. Des m illie rs  
d ’exem pla ires en fu re n t vendus en A u tr ic h e , m a lg ré  la  po lice , 
depuis 1843. A n d r ia n  re v in t  à la  charge en 1847 e t précisa ses 
c ritiques . B ien  d ’autres pam ph lé ta ires  lu i fa isa ie n t écho, m ais 
avec p lus de vio lence ; presque tous p re n a ie n t à p a rt ie  M e tte r- 
n ich , p e rso n n ifica tio n  du  rég im e. A  V ienne les é tu d ia n ts  se répé
ta ie n t les chansons con tre  le chance lie r ; le poète G rillp a rz e r 
l ’a tta q u a it dans des satires amères e t co m m e n ta it avec une 
sombre iro n ie  la  v ie ille  fo rm u le  m ystérieuse des H absbourgs, 
A . E . I. O. U . (A u s tr ia  e r it in  orbe u lt im a 1).

L ’op p o s itio n  tro u v a  des organes quasi offic ie ls dans les D iètes. 
Ces E ta ts  p ro v in c ia u x , recru tés d ’après des coutum es très 
anciennes, rep résen tan t u n iq ue m e n t les classes priv ilég iées, 
se b o rn a ie n t depuis long tem ps à enreg is tre r les décisions de 
V ienne ou à rég le r de pe tites  questions locales. Aussi l ’ em pereur 
F rançois lu i-m êm e  a v a it- i l  consenti à les ré ta b lir  dans p lus ieurs 
provinces où ils  ne se réun issa ien t p lus, à les créer dans d ’autres : 
le  T y ro l e u t son L a n d ta g  en 1816, la  G a lic ie  en 1817, pu is la  
C arniole en 1818, S a lzbourg p lus ta rd  (1826). Ces assemblées 
paisib les e t conservatrices ne para issa ien t pas p lus dange
reuses que les É ta ts  p ro v in c ia u x  créés p a r le ro i de Prusse 
en 1823. M ais p récisém ent ces dern ie rs com m encèrent à se 
ra n im e r quand  F réd é ric -G u illa u m e  IV  eu t succédé à son père 
en 1840, e t, à le u r exem ple, quelques-unes des assemblées a u tr i
chiennes se ré ve illè re n t. La  D iè te  de Bohêm e fu t  la  p rem ière  à 
en tre r en lu t te  con tre  le gouverneur de la  p rov ince , le  com te  
C hotek, u n  grand  seigneur du  pays ; aidée p a r des in tr ig u e s  de 
cour à V ienne, elle f in i t  p a r lu i  a rracher sa dém ission. A lo rs  
elle entam a, p o u r o b te n ir  le d ro it  de v o te r  1 im p ô t, une longue 
campagne q u i d u ra it  encore en 1848. Dans la  cap ita le  mêm e 
les É ta ts  de la  B asse-A u triche  fu re n t in c ités  à 1 a c tio n  p a r u n

C’est-à-dire : « L ’Autriche sera la dernière dans le monde. »
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groupe de nobles l ib é ra u x  d o n t le  chef é ta it  D o b lh o ff, le fu tu r  
m in is tre . Ils  dem andèren t la  ré fo rm e  du rég im e agra ire , sans 
o b te n ir a u tre  chose q u ’une lo i, in a p p lica b le  fa u te  d ’a rgen t, sur 
la  suppression des corvées. Ils  ro u v r ire n t les É ta ts  a u x  députés 
de la  bourgeoisie, q u i réc lam èren t avec eux la  p u b lic ité  des 
com ptes du  T résor.

C ette assemblée se t r o u v a it  encouragée p a r le m ouvem ent 
p o lit iq u e  de p lus en p lus a c t if  q u i secouait l ’apa th ie  v iennoise. 
I l  y  a v a it  une fronde  de salons, où se d is tin g u a ie n t de fu tu rs  
gouve rnan ts  com m e Schm erling . E n  1845 une p é tit io n  signée 
p a r 99 écriva ins, a rtis tes  e t savants, dem anda que l ’a rb itra ire  
de la  censure f î t  p lace à une lo i précise. Le  gouvernem ent se 
con ten ta  d ’une ré fo rm e  anodine et tâcha  de gagner les in te l
lectue ls en créan t l ’A cadém ie des beaux-a rts  e t celle des sciences, 
e t en a u to r is a n t quelques sociétés lit té ra ire s . L ’une d ’ elles, le 
« Cercle de le c tu re  p o lit ic o - ju r id iq u e  », d ’abord  ino ffens ive  et 
officieuse, d e v in t peu à peu u n  fo y e r de libé ra lism e . Le  peuple 
égalem ent s’a g ita it. U ne crise causée p a r la  grande d ise tte  
de 1847 f i t  p ille r  des boulangeries à V ienne. Dans les d is tr ic ts  
in d u s tr ie ls  de la  Bohêm e on a v a it v u  dès 1844 e t 1846 des 
troub les  ouvrie rs , su iv is  de répressions sanglantes.

I I .  —  L E  R É V E IL  D E  L A  H O N G R IE 1.

L ’ A u tr ic h e  é ta it cependant b ien  pa is ib le  en com para ison  de 
la  H ong rie . Les deux pays d iffé ra ie n t com p lè tem en t. Si l ’em 
pe reu r d ’A u tr ic h e  é ta it un  au tocra te , le ro i de H o n g rie  d e v a it 
respecter la  c o n s titu t io n  tra d it io n n e lle  q u i assura it l ’au tonom ie  
du  pays e t la  tou te-pu issance  de l ’a r is to c ra tie . N on  m oins 
grandes é ta ie n t les différences économ iques. Les réform es de 
M arie-Thérèse e t de Joseph I I ,  les progrès accom plis mêm e sous 
F ranço is  I er a va ie n t assuré aux  provinces au trich iennes un

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres cités p. 365, il faut joindre Ferenc Eckhart, 
Introduction à l ’histoire hongroise (Paris, 1928, in-8°), excellent résumé avec de bonnes 
bibliographies ; Gyula Szekfü, Ilârom nemzedék [trois générations] (Budapest, 1918, 
in-8°; 2e éd., 1922) ; du meme, Adatok a magyar àllamnyelv kérdésének lorléneléhez 1790- 
1848 [Contributions à l ’histoire de l ’avènement du hongrois comme langue officielle] 
(Budapest, 1926, in-8°) ; Istvân Friedreich, Grâf Széchenyi Islvân élele [Vie du comte 
Étienne Szechenyi] (Budapest, 1915, 2 vol. in-8°) ; D. Angyal, Le comte Étienne 
Széchenyi, dans la Revue des études hongroises et finno-ougriennes, t. V I (1926), 
p. 5-28; Louis Eisenmann, Le compromis austro-hongrois (Paris, 1904, in-8°), 
avec une bonne introduction sur la Hongrie d’avant 1848 ; du môme, La Hongrie 
contemporaine (Paris, 1921, in-8°). On consultera utilement le tome I  de la Bibliogra- 
phia Hungariae (Berlin, 1923, in-8°).
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déve loppem ent in d u s tr ie l e t com m erc ia l dé jà  très  appréciab le . 
R ien  de p a re il en H o n g rie ; ce royaum e é ta it  exc lus ivem en t 
agricole, ig n o ra n t de ce q u i se fa is a it au dehors. L ’ a g ricu ltu re  
elle-même re s ta it s ta tio n n a ire , para lysée p a r les in s titu tio n s  
du  m oyen âge : la  p ro p r ié té  fonciè re  d em eu ra it a v a n t to u t  
fa m ilia le , avec de n o m b re ux  a ya n t d ro it  ; si la  fa m ille  v e n a it 
à s’é te indre , le dom aine p o u v a it fa ire  re to u r à la  couronne. E n  
somme, l ’ in d iv id u  a c t if  e t en tre p re n a n t n ’é ta it  jam a is  sûr 
de garder n i p o u r lu i  n i p o u r ses hé ritie rs  d irects  le  f r u i t  de 
son tra v a il.  C ré d it fonc ie r, rou tes convenables, am é lio ra tions  
techniques, to u t  cela é ta it  presque in d if fé re n t à une société 
pu rem en t féodale.

Le pays a v a it à sa tê te  quelques centaines de m agnats, p ro 
p rié ta ires  d ’ immenses dom aines a tte ig n a n t ju s q u ’à 16.000 hec
tares p o u r un  seul m a ître . L a  noblesse m oyenne, com prenan t
30.000 fam illes , v iv a it  convenab lem ent de ses te rres e t des fo n c 
tions  pub liques  ; e n fin  la  p e tite  noblesse, com prenan t e n v iro n
160.000 fam ille s , é ta it pauvre  e t tu rb u le n te . M agnats e t sim ples 
gentilshom m es s’en tenda ien t p o u r d ir ig e r à le u r gré les assem
blées locales des co m ita ts  e t p o u r m a in te n ir  le u r a u to r ité  sur 
les paysans ; i l  n ’y  a v a it presque pas de bourgeoisie. A  
p a rt un  c e rta in  nom bre  d ’ag ricu lteu rs  lib res, la  grande masse 
de ces paysans é ta it  soumise au servage p a r les nobles, à 
l ’ im p ô t d ire c t p a r le  ro i. L a  noblesse d o m in a it donc les p a y 
sans m agyars ; q u a n t a u x  peuples allogènes q u i re le va ie n t 
de la  couronne de S a in t-É tie n n e , elle a ccu e illa it vo lo n tie rs  
dans ses rangs leurs fam illes  a ris toc ra tiques , m ais fa is a it peser 
Un jo u g  très d u r sur les Slovaques au n o rd , les R oum ains à 
l ’est e t, quand  c’é ta it possible, su r les Croates e t les Serbes
au sud.

Après a v o ir  gouverné près de qu inze années sans convoquer 
la D iè te  hongroise, F ranço is la  ré u n it  en 1825. E lle  se p la i
g n it d ’une période si longue de despotism e sans fre in  e t m a n i
festa p o u r la  c o n s titu t io n  du  royaum e l ’a tta ch e m e n t exc lus if 
f in i é ta it cher a u x  co m ita ts  ; le u r e sp rit ch ican ie r se p la is a it 
à opposer la  le ttre  du  v ie u x  te x te  m éd iéva l aux  em pié tem ents 
de V ienne. E lle  réc lam a une seule nouveauté , q u i m o n tra it  
com bien l ’ o rgue il n a tio n a l a v a it  g ra n d i depuis la  résistance 
heureuse à Joseph I I  : le hongro is d e va it rem p lace r le la t in  
comme langue o ffic ie lle  des dé libé ra tions  dans les deux Chambres 
de la  D iè te . C’est a lors q u ’e n tra  en scène l ’hom m e q u i a l la it  
Proposer à ses com pa trio tes  la  tra n s fo rm a tio n  com p lè te  de le u r
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pays, le  com te É tie n n e  Széchenyi. Ce m a g n a t q u i possédait 
une des p lus grandes fo rtu n e s  de la  H o n g rie  a v a it  se rv i com m e 
o ffic ie r de 180Ô à 1815, pu is voyagé en O cc iden t. I l  a v a it  adm iré  
en A ng le te rre  une  a ris to c ra tie  in te llig e n te , a c tive , q u i u t i l i 
sa it tous les progrès agricoles ou com m erc iaux , q u i ne recu 
la i t  d e va n t aucune in n o v a tio n  b ien fa isan te  ; p o u rq u o i l ’ a ris 
to c ra tie  hongroise ne s u iv ra it-e lle  pas cet exem ple? Ce sera it 
le  m oyen  de sauver une n a tio n  menacée de ru in e  : « Beaucoup, 
d is a it- il,  pensent que la  H o ng rie  a été ; p o u r m o i, j ’a im e à cro ire  
q u ’elle sera. »

Széchenyi v o u la it  une ré fo rm e  in te lle c tu e lle  : p u is q u ’on 
a lla it  fa ire  du  hongro is, abandonné jusque  là  a u x  paysans, 
la  langue o ffic ie lle  de l ’É ta t ,  i l  fa l la i t  épu re r, a n o b lir  cette  
langue en in s t i tu a n t  une Académ ie. V o ilà  p o u rq u o i i l  annonça 
d e va n t la  D iè te  de 1825 u n  don  considérab le  q u i re n d it  ce tte  
fo n d a tio n  possible. I l  v o u la it  une ré fo rm e  sociale : la  noblesse 
a m é lio re ra it la  c o n d itio n  m a té rie lle  e t ju r id iq u e  des paysans, 
re n o n ce ra it à ses im m u n ité s  fiscales e t s’assu re ra it a ins i la  
f id é lité  du  peuple. S u rto u t i l  v o u la it  une ré fo rm e  économ ique : 
m o d ific a tio n  des v ie ille s  lo is  sur la  p ro p r ié té  fonciè re , créa tion  
de tr ib u n a u x  de com m erce, e m p lo i de techn ic iens agricoles 
dans les grands dom aines, essais de c ré d it agrico le , to u t  cela 
p ré p a re ra it la  p rospé rité  m a té rie lle  d o n t la  H o n g rie  a v a it  
besoin. Széchenyi ne se bo rna  p o in t à exposer ce p rog ram m e 
dans des liv re s , écrits  en hongro is  e t non  en la t in  ; i l  in a u gu ra  
les a p p lica tio n s  p ra tiques . U n  p o n t suspendu jo ig n it  B ude  et 
Best, jusque  là  séparées p a r le  D anube ; une société se fo rm a  
p o u r in a u gu re r la  n a v ig a tio n  à va p e u r su r le g rand  fleuve, 
que Széchenyi v o u la it  rend re  p lus accessible en s u p p rim a n t 
les obstacles na tu re ls  des P ortes de fe r. B ie n  d ’au tres e n tre 
prises n a q u ire n t sur l ’ in it ia t iv e  de ce lu i q u ’on a su rnom m é le 
g rand  M a g ya r ; sa propagande a v a it gagné une p a rt ie  de la  
noblesse m oyenne, e t la  D iè te  de 1832, insp irée  de ses idées, 
f i t  u n  sérieux e ffo rt p o u r am é lio re r la  c o n d itio n  des serfs.

T ou tes ces ré form es, Széchenyi c o m p ta it les réa lise r avec 
l ’a p p u i du  ro i e t du  gouve rnem en t; p o u r o b te n ir  le  progrès 
économ ique i l  a jo u rn a it  to u t  changem ent p o lit iq u e  e t v o u la it  
fa ire  éca rte r les éternels débats sur la  c o n s titu t io n . M ais les 
obstacles a p p a ru re n t b ie n tô t. I I  y  a v a it d ’abo rd  l ’ in e r tie  du  
gouvernem ent de V ienne , étonné, gêné p a r ce tte  a c tiv ité  débo r
dan te . M e tte rn ic h  e s tim a it l ’ in te llig e n t m agna t, m ais lu i  
d is a it : « O tez une p ie rre  à l ’ éd ifice , to u t  s’ écrou lera. » K o lo w ra t,
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q u i a p p a rte n a it à la  noblesse tchèque , s’in té ressa it peu aux 
M agyars. I l  y  eu t aussi les résistances de ces dern iers. L a  p lu 
p a rt des m agna ts  en tenda ien t ne rie n  changer au rég im e q u i 
leu r assura it la  tou te -pu issance  e t la  richesse; la  p e tite  noblesse, 
que sa p auvre té  con d a m n a it pa rfo is  à v iv re  com m e les paysans, 
te n a it à conserver les p riv ilèges  q u i la  d is tin g u a ie n t d ’ eux, 
l ’exem p tion  de l ’ im p ô t e t l ’a u to r ité  dans les co m ita ts . E n fin  
l ’ind iffé rence , la  m auva ise  v o lo n té  des gouvernan ts  am ena ien t 
Une p a rtie  de la  noblesse à fa ire  de l ’ oppos ition , à se lance r 
dans ces lu tte s  p o lit iq u e s  d o n t Széchenyi a u ra it v o u lu  la  te n ir  
éloignée.

B ie n tô t i l  ren co n tra  un  adversa ire  fo rm id a b le  dans K ossu th . 
Ce m em bre de la  p e tite  noblesse a p p a ru t à la  D iè te  de 1832 ; 
pendan t les q u a ra n te  m ois q u ’elle du ra , i l  en f i t  conna ître  
les dé libé ra tions  au p u b lic  p a r des b u lle tin s  q u i révé lè ren t 
son ta le n t de jo u rn a lis te . La  D iè te  fin ie , on le  condam na p o u r 
ce m o t if  à la  p rison , e t i l  dem eura dé tenu  de 1837 à 1840; 
ce fu t  le  com m encem ent de sa p o p u la r ité . K o ssu th  à l ’o r i
gine a v a it les op in ions  e t les connaissances des hom m es de 
sa classe ; i l  s’a p p liq u a it à m a in te n ir  in ta c te s  les v ie ille s  t r a 
d itio n s  des co m ita ts . Pu is ses idées s’ é la rg ire n t sous l ’in fluence  
des écrits  de l ’O cc iden t ; i l  v o u lu t e t p rôna  dans le  jo u rn a l fondé 
Par lu i,  le Pesti H ir la p ,  to u te s  les ré form es économ iques et 
ju r id iq u e s  recom m andées p a r Széchenyi. M ais de graves d iv e r
gences les sépara ien t : Széchenyi v o u la it  conserver à la  hau te  
a ris to c ra tie  sa p répondérance  ; K o ssu th  e xp rim a  l ’a n tip a th ie  
de la  p e tite  noblesse con tre  l ’ o rgue il des m agnats e t réclam a 
l ’éga lité  de tous  les nobles m agyars. C’ é ta it condam ner l ’an 
cienne c o n s titu t io n , aborder ces débats p o lit iq u e s  ju s q u e - là  
écartés p a r son r iv a l.  K o ssu th  p ré se n ta it aussi u n  nouveau  
program m e économ ique ". sous 1 in fluence  de L is t,  q u i re ç u t 

b r i l la n t  accue il à Pest, i l  ré c la m a it p o u r la  H o n g rie  un  
système douan ie r au tonom e ; e lle p o u rra it  a ins i créer une in d u s 
tr ie , assurer son indépendance économ ique, au lie u  d ’a lle r se 
Perdre dans le Z o llve re in  a llem and , com m e le p roposa ien t cer
ta ins  V ienno is . Beaucoup de Idongrois in te llig e n ts , p a rm i 
lesquels on com m ença it à rem a rq u e r D éak, sans a p p ro u ve r les 
v iolences de K ossu th , se ra lliè re n t à son program m e.

A  V ienne on dem eura long tem ps passif : M e tte rn ic h  é v i
ta i t  de b ru ta lis e r les H ongro is , espérant a rr iv e r  p a r la^ d o u 
ceur e t la  le n te u r à e n d o rm ir le u r oppos ition , com m e 1 a v a it 
la i t  ja d is  M arie-Thérèse. I l  v o y a it  avec p la is ir  Széchenyi
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lance r des a ttaques passionnées con tre  K ossu th , la  p e tite  
noblesse fa ire  échouer à la  D iè te  la  suppression de l ’ im m u n ité  
fiscale, puis les lib é ra u x  e n tre r en lu t te  con tre  les centra lis tes 
q u i v o u la ie n t d é tru ire  l ’au tonom ie  des com ita ts . Mais l ’u n ion  
des p a rtis  hongro is se ré a lisa it su r d ’ autres questions : ils  
a rrachè ren t a ins i au gouvernem ent des concessions im p o r
tan tes , l ’ éga lité  du  p ro tes tan tism e  avec le ca tho lic ism e dans 
les lo is sur les m ariages m ix te s , s u r to u t l ’ o b lig a tio n  de p a rle r 
désorm ais hongro is dans les séances des Cham bres. M e tte rn ich , 
v o y a n t des changem ents co n s titu tio n n e ls  im possib les à é v ite r, 
s’efforça de les a cco m p lir en s’ a p p u y a n t sur le p a r t i  conser
va te u r, sur les m agnats, e t de b r id e r les co m ita ts  en y  e n vo ya n t 
des « a d m in is tra te u rs  » nomm és p a r la  couronne. M ais tand is  
que Széchenyi se ra l l ia it  a u x  conservateurs, les lib é ra u x  menés 
p a r K o ssu th  fa isa ie n t rage con tre  l ’a p p a ritio n  des a d m in is 
tra te u rs , et les deux p a rtis  se tro u v è re n t en nom bre  à peu près 
égal dans la  D iè te  convoquée en novem bre  1847. C elle-ci e u t 
à rem p lace r le p a la tin , p ris  dans la  fa m ille  souveraine, q u i rep ré 
se n ta it le ro i en H ong rie . La  m o r t v e n a it d ’en lever le v ie il 
a rch iduc  Joseph, très popu la ire  chez les M agya rs ; elle nom m a 
son fils , l ’a rch iduc  É tienne . Ce jeune p rince  av ide  d ’a c tio n  et 
de p o p u la r ité , m ais ig n o ra n t des affa ires pub liques , fa is a it 
vo lo n tie rs  des promesses q u i dem eura ien t va ines. I l  a v a it  a insi 
m o n tré  une bonne v o lo n té  im pu issan te  com m e gouve rneu r de 
B ohêm e; son a u to r ité  ne fu t  pas p lus grande en H ong rie , su r
to u t en face d ’une D iè te  dom inée pa r l ’ éloquence de K ossu th , 
aussi rem arquab le  o ra te u r que jo u rn a lis te .

I I I .  —  L A  R E N A IS S A N C E  S L A V E \

L a  H o n g rie  depuis la  f in  de la  d o m in a tio n  tu rq u e  a v a it 
conservé son au tonom ie  e t sa c o n s titu t io n  ; le ré v e il l in g u is 
t iq u e  e t l it té ra ire  p o u v a it y  donner au p a tr io tis m e  une im p u l-

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — A. Fischei, Der Panslawismus bis zum Weltkrieg 
(Stuttgart, 1929, in-8°), peu favorable aux Slaves, mais rempli de renseignements 
précis." En tchèque, i l  existe une grande œuvre collective, Literalura ceska X IX  stoleli 
[La littérature tchèque du x ix e siècle] : la période comprise entre 1830 et 1850 y 
est traitée dans les deux parties du tome I I I  (Prague, 1905-1908, 2 vol. in-8°). Le cen
tenaire de la fondation du Musée national à provoqué la publication de l ’important 
ouvrage de J. Harms, Narodni Museum a naseobrozeni [Le Musée national et notre renais- 
sancef (Prague, 1921-1923, 2 vol. in-8°). Voir aussi Matthias Murko, Deutsche Einflüsse 
auf die Anfänge der slawischen Romantik (Gratz, 1897, in-8°) ; Louis Léger, Russes te 
Slawes (Paris, 1890-1899, 3 vol. in-16) ; du même, La renaissance tchèque au X IX Q siècle 
(Paris, 1911, in-16) ; Tourtzer, Louis Stur et Vidée de l'indépendance slowaque, 1815-
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sion nouve lle , m ais ce lu i-c i reposa it depuis des siècles sur une 
base solide. R ie n  de p a re il chez les peuples slaves soum is aux 
H absbourgs. Ils  a va ie n t pe rdu  le  se n tim e n t de le u r personna lité , 
parfo is  ju s q u ’à le u r nom . L e u r h is to ire , ils  ne la  connaissa ient 
Pas ; leurs langues, parlées dans le peuple, m ais ra re m e n t écrites 
ou im prim ées, to m b a ie n t au rang  de dia lectes négligés p a r la  
classe élevée, décomposés en d ivers pa to is  p a r les fan ta is ies 
phonétiques ; on les é c r iv a it si m a l que les p lus é rud its  ne 
sava ient que lle  o rthog raphe  adop te r. A jo u to n s  que les peuples 
slaves s’ig n o ra ie n t m u tu e lle m e n t; com m e 1 é c r iv a it C h a fa rik  en 
1827 dans une le ttre  à K o lla r , le Serbe é ta it  p lus lié  avec le 
1 urc q u ’avec le  Tchèque ou le  P olonais, le  Tchèque m é p risa it 
le Serbe ou le  B u lga re , n ’y  v o y a n t q u ’un  T u rc .

Les choses changèrent dans la  p rem ière  m o itié  du  x i x e siècle. 
Dans tous les pays slaves des ph ilo logues, des h is to riens , des 
le ttrés  se consacrèrent à un  t r a v a il  d ’ e xh u m a tio n  e t de recons
tru c tio n . Ils  re c u e illire n t e t n o tè re n t les chants popu la ires 
que la  t r a d it io n  ora le conse rva it chez les paysans ; ils  re tro u 
vè re n t dans les b ib lio thèques  des v ille s  e t des couvents les 
anciennes chron iques et les im p rim è re n t. Nous avons v u  que 
le m ouvem ent ro m a n tiq u e  p ro v o q u a it des tra v a u x  analogues 
dans l ’ E u rope  entière , en F in la n d e  com m e en N orvège, en C ata
logne com m e en Provence ou en Grèce. Le  ro m an tism e  a lle 
m and s u rto u t reche rcha it les œ uvres anciennes où re v iv a it  
l ’e sp rit du  peuple (V o lksg e is t) ;  la  science a llem ande n ’oub lia  
Pas les Slaves. A v a n t 1789 un  professeur de G œ ttingen , Schlœ- 
zer, a v a it inaugu ré  les études su r leurs id iom es ; H e rde r, dans 
les Idées su r la  philosophie  de l  h isto ire  de l  hum an ité  (1784), 
a v a it é c r it u n  ch a p itre  ém u sur les souffrances e t les qua lités  
morales de ces peuples. M ais les ph ilo logues slaves, ressusci
ta n t des langues devenues étrangères à la  l it té ra tu re , a va ie n t 
une tâche p lus d iffic ile  que ceux d ’O ccident. Ils  f ire n t des g ram 
maires, des d ic tio n na ire s , p roposan t une o rthog raphe  u n i
form e, cho is issant p a rm i les va rié tés d ’un  même d ia lecte  celle 
q u i le u r pa ra issa it la  p lus p rop re  à se rv ir de langue é c r ite ;

1 8 5 6  (Paris, 1913, in-8°) ; Ernest Denis, L a  B o h ê m e  d e p u i s  l a  M o n t a g n e - B la n c h e ,  

U I I  (Paris, 1903, in-8°) ; du même, L e s  S lo v a q u e s  (Pans, 1918, m-16). Pour ce para
graphe, comme pour tous ceux concernant les peuples slaves, on consultera utile
ment Kerner, S la v i c  E u r o p e .  A  s e le c tc d  b i b l i o g r a p h y  i n  th e  w e s te r n  e u r o p e a n  la n g u a g e s ,  
Publié par l'Université Harvard (Cambridge, Mass., 1918, m-8°). Pour les travaux sur 
¡’histoire politique et juridique des peuples slaves, un guide précieux est fourni par 
1 « tic le  de Schniid, D i e  w ic h t ig s t e n  n e u e r e n  M i t t e l z u r E i n f ü h r u n g  m  d i e  R e c h ts  g e s c h ic k te  
d e r  s la w is c h e n  V ö l k e r , dans la Z e i t s c h r i f t  f ü r  o s te u r o p ä is c h e s  R e c h t , t. i l  (1 J-b).
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que lque fo is  ils  s im p lif iè re n t les caractères em ployés p o u r l ’é c ri
tu re .

Les événem ents p o lit iq u e s  v in re n t seconder l ’a c tio n  de ces 
précurseurs. Les p rinc ipes de 1789, les idées libé ra les deva ien t se 
tra d u ire , chez les Slaves com m e chez les A llem ands ou les I t a 
liens, p a r le  ré ve il des n a tio n a lité s . Les guerres napoléoniennes 
en O cc iden t, les guerres turco-russes en O rie n t re m uè ren t tous 
les peuples des régions danubiennes. Les deux m ouvem ents 
d ’idées opposés, m ouvem en t ré v o lu tio n n a ire  venu  de F rance, 
m o u ve m e n t ro m a n tiq u e  venu  d ’A llem agne, c o n tr ib u è re n t l ’un  
et. l ’ a u tre  à donner a u x  études paisib les des hom m es de cab ine t 
u n  écho in a tte n d u . A  ces foules jusque-là  ine rtes  on a p p r it  
q u ’elles possédaient une h is to ire  g lorieuse, une lit té ra tu re  b r i l 
la n te , e t q u ’au m épris  des peuples d o m in a n ts  elles p o u va ie n t 
opposer des t itre s  im p re sc rip tib le s . L ’œ uvre des é ru d its  prépara  
la  renaissance in te lle c tu e lle , q u i d e va it condu ire  à la  renaissance 
p o lit iq u e .

Dans le n o rd  des É ta ts  a p p a rte n a n t aux  Ila b sb o u rg s , ce 
t r a v a il  s’ a cco m p lit chez deux peuples s u rto u t, les Tchèques 
e t les S lovaques. Leurs te r r ito ire s  se to u c h a ie n t; l ’h is to ire  les 
a v a it  long tem ps réun is. M ais au x i x e siècle ils  é ta ie n t séparés : 
les Tchèques é ta ie n t soum is à l ’A u tr ic h e , les S lovaques à la  
H o n g rie . S’ils  a va ie n t la  m êm e langue écrite , les dia lectes q u ’ils  
p a r la ie n t d iffé ra ie n t beaucoup ; e t chacun de ces peuples é ta it 
lu i-m ê m e  d iv isé  en tre  ca tho liques e t p ro tes tan ts . Les S lovaques 
n ’a v a ie n t p lus  de classe d irigean te , le u r noblesse é ta n t allée se 
fo n d re  dans l ’a r is to c ra tie  hongroise. Les Tchèques é ta ie n t to m 
bés m oins bas, m ais le u r n a tio n  ne se re le v a it guère de l ’ écra
sem ent q u i a v a it  s u iv i la  b a ta ille  de la  M on tagne-B lanche . La  
langue  tchèque , abandonnée a u x  paysans, re s ta it si négligée 
p a r les classes élevées, si a ltérée p a r les germ anism es, q u ’un  
le t tré  p a tr io te , Ju ngm ann , é c r iv a it en 1828 : « Nous avons eu 
la  tr is te  destinée d ’ être  les tém o ins  de l ’anéantissem ent d é fi
n i t i f  de n o tre  langue na tiona le . »

Précisém ent a lors ce tte  paro le  cessait d ’c tre  v ra ie . Les 
Tchèques a v a ie n t connu  l ’épopée russe de 1812 ; ils  a va ie n t 
v u  passer chez eux en 1813 les Cosaques va inqueu rs  de N a p o 
lé o n ; com m e les Russes é ta ie n t des Slaves, ils  se se n tire n t 
fiers d ’a p p a rte n ir  à la  mêm e race. La  noblesse de Bohêm e, 
q u i p a r ses orig ines é ta it  à la  fo is  a llem ande e t slave, p a r la it  
p lus  vo lo n tie rs  l ’ a llem and  que le tch è q u e ; cependant elle 
co m p re n a it p lus ieurs  grands seigneurs q u i, am is du  ro m a n tism e ,

L'autocratie en Autriche et les nationalités
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adm ira teurs  des tem ps féodaux  e t c u rie u x  de belles tra d it io n s , 
se fire n t les mécènes de l ’ é ru d itio n . C erta ins d ’en tre  eux, 
se souvenan t de la  lu t te  menée con tre  les ré form es u n ita ire s  
de Joseph I I ,  dés ira ien t m a in te n ir  les p riv ilèges  de le u r 
classe et de le u r p ro v in ce , to u jo u rs  menacés p a r la  bu reaucra 
tie  de V ienne. Les p lus dévoués à la  dynastie , com m e le p rince  
Schwarzenberg, le généralissim e de la  c o a lit io n  en 1814, p o r
ta ie n t un  v i f  in té rê t à la  v ie  in te lle c tu e lle  de la  Bohêm e, quelle  
que fû t  la  langue  des écriva ins. Ils  fo n d è re n t en 1818 à P rague 
le Musée n a tio n a l, à la  fo is musée, b ib lio th è q u e  e t académie, 
q u i fo u rn it  u n  cen tre  à la  renaissance lit té ra ire  tchèque  et 
slovaque. P ro te s ta n ts  e t ca tho liques a id a ie n t à ce tte  œ uvre. 
P a rm i les ca tho liques  les p lus généreux fu re n t les comtes 
Thun , s u r to u t Léo T h u n , a ris to c ra te  le ttré , à la  fo is  très re li
g ieux e t très lib é ra l, q u i d e v a it deven ir p lus ta rd  m in is tre  de 
F rançois-Joseph.

Le c réa teu r des études slaves en Bohêm e fu t  1 abbé D o b ro v s k y  
(1753-1829). I l  conna issa it p lus ieurs  langues slaves e t n ’y  v o y a it  
que des d ia lectes d iffé re n ts  d ’une langue u n iq u e ; le jo u rn a l 
é ru d it S lav in , fondé  p a r lu i  à P rague en 1806, fu t  le p re m ie r 
re n tre  d ’ études et de recherches a u to u r duque l se g roupè ren t 
tous les tra v a ille u rs . Le  s lavon , la  langue  de l ’ Ég lise o rthodoxe , 
l ’occupa to u t  p a rtic u liè re m e n t. A ucune  arrière-pensée p o lit iq u e  
°u  n a tiona le  ne t r o u b la it  ce g rand  p h ilo logue  ; lo rsque p a ru re n t 
les m anuscrits  so i-d isan t «découve rts»  p a r H a n ka , i l  f u t  le p re 
m ie r à décla re r que l ’un  d ’ eux é ta it  a p o c ry p h e 1. Sa renom m ée 
déjà grande se ré p a n d it encore lo rsque  p a ru t son œ uvre p r in -  
eipale, les In s titu tio n e s  linguae  slavicae d ia lec ti çeteris (1822).

D o b ro vsky  é ta it  ca th o liq u e ; p lus im p o r ta n t encore fu t  le 
r ole des p ro te s ta n ts , K -ollar, C h a fa n k  (ou S a fa rik ), I  a la ts k y  
(ou P a la ck i), descendants de ces hussites q u i a va ie n t s i lo n g 
tem ps résisté à la  d o m in a tio n  a llem ande. Chez eux 1 idée n a tio - 
Uale v ie n t encourager, i l lu m in e r  le t r a v a il  sc ie n tifiq ue . Tous 
em p lo ien t d ’abo rd  l ’ a llem and, la  langue apprise p a r eux au co l
ig e ,  la  langue l i t té ra ire  de l ’ ensemble des pays a u tr ich ie n s , la  
seule avec le la t in  q u i so it a lors com prise des é ru d its  ; pu is  ils  
s’enhard issent e t ne c ra ig n e n t p lus d ’écrire  en tchèque. Si 
F a la tsky  est un  Tchèque de M orav ie , K o lla r  e t C h a fa rik  sont 
des S lovaques : issus de ce peup le  q u i végète sous la  d o m in a tio n  
hongroise, ils  se consolent de n ’a v o ir  p o in t de p a tr ie  en repo r- 
U,u t le u r am our sur la  grande S lavie.

1- Voir ci-dessus, p. 239.
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C h a fa rik  (1795-1861) fu t  le  cam arade de K o lla r  au collège 
évangé lique de P resbourg  (a u jo u rd ’h u i B ra tis la v a ). Après a vo ir 
p u b lié  un  recue il des chants popu la ires slovaques, i l  é c r iv it  
en a llem and  son H is to ire  de la  langue et de la  litté ra tu re  slaves 
dans tous les dialectes (1826) ; c’ est une œ uvre d ’é ru d itio n  où 
l ’a u te u r m o n tre , com m e D o b ro vsky , l ’ é tro ite  pa ren té  des neuf 
langues slaves. P lus ta rd  p a ru re n t les A n tiq u ité s  slaves (1837), 
écrites en tchèque ; ce liv re , to u jo u rs  sc ie n tifiq ue , m ais beau
coup p lus v iv a n t,  p lus fa i t  p o u r l ’ac tion , id é a lisa it les Slaves 
p r im it i fs ,  peup le  européen depuis les tem ps p réh is to riques , et 
non  masse de barbares as ia tiques amenés p a r les invasions 
du  v e siècle. Ne fa isa n t la  guerre que p o u r se défendre, ce peu
ple doux, pa is ib le , ig n o ra it le servage ou l ’esclavage, q u i fu re n t 
apportés aux  Slaves du n o rd  p a r les A llem ands, a u x  Slaves 
du  sud p a r les Grecs e t les Valaques ; m ais i l  é ta it  a ffa ib li p a r 
les querelles in tes tines  et l ’h a b itu d e  p ué rile  d ’im ite r  l ’é tranger. 
E n fin  C h a fa rik  aborda le tem ps p résent dans son E thnograph ie  
slave (1842). Grâce aux  renseignem ents assez vagues sur la  
ré p a r t it io n  des id iom es, i l  com pte  non p lus 55 m illio n s  de 
Slaves en E urope , com m e en 1826, m ais 78 m illio n s , d o n t 16 en 
A u tr ic h e ; que ces d ive rs  peuples app rennen t à se conna ître  e t 
s’es tim er réc ip roquem en t, e t p e u t-ê tre , selon lu i,  on pou rra  
songer alors à é ta b lir  u n  a lp h ab e t com m un, à cho is ir une langue 
l it té ra ire  com m une. Ce l iv re , t r a d u it  en russe e t en po lonais, 
acheva d ’i l lu s tre r  C h a fa rik  ; c ’est le p lus pop u la ire  de ses 
ouvrages. Les p a tr io te s  slaves de Bohêm e lu i  se rv ire n t une 
pension annue lle  p o u r q u ’i l  p û t co n tin u e r en p a ix  ses 
tra v a u x .

C h a fa rik  est le  ph ilo lo g u e  de la  renaissance tch è q u e ; K o lla r  
(1794-1852) en est le poète. Ce fu tu r  pas teu r a lla , selon l ’usage, 
achever ses études théo log iques à F U n iv e rs ité  d ’ Iéna. Ses 
m aîtres  d ’ Iéna che rcha ien t dans le  m oyen  âge et dans la  l i t t é 
ra tu re  pop u la ire  de q u o i e xa lte r le germ anism e; le u r élève 
a p p liq u a  ces m éthodes à la  g lo r if ic a t io n  du  slavism e. T ém o in  
de la  fê té  de la  W a rtb o u rg  (1817) e t de l ’a rdeu r de la  Burschen- 
scha ft, i l  rêva de v o ir  ses com pa trio tes  v ib re r  d ’un  p a re il e n th o u 
siasme p o u r la  cause de le u r race. L ’œ uvre q u i a fa i t  la  renom m ée 
de K o lla r , la  F il le  de S lava  (1824), est u n  recue il de sonnets 
tchèques d é c riv a n t le m a r ty re  des Slaves sous le jo u g  des 
M agyars e t des A llem ands, après les tro is  grands désastres de 
le u r race, l ’A m se lfe ld , la  M on tagne-B lanche  et M acie jow ice . Le  
peuple slave p e u t se re leve r, car ce n ’est pas le sol q u i fa i t  la
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P atrie , ce sont les mœ urs e t une langue com m unes ; c’ est su r
to u t l ’un ion , l ’u n io n  q u i d o it  s’a cco m p lir  en tre  ca tho liques, 
P rotestants et o rthodoxes : Jean Huss, Jean N épom ucène e t 
C yrille  n ’a p p a rtie n n e n t- ils  pas à tous les Slaves ? ■ Le  succès
du liv re  fu t  considérab le  en Bohêm e. Une seconde é d itio n  (1832) 
renferm a de nouveaux  sonnets, insp irés de D an te , q u i dé c rive n t 
le paradis et l ’ enfer des Slaves : le parad is où sont leurs grands 
hommes, héros, sa in ts, m a r ty rs  ; l ’enfer où son t leurs ennemis 
et leurs ca lom n ia teu rs , s u r to u t des A llem ands.

D evenu pas teu r d ’une com m unauté  évangélique à Pest, 
K o lla r  p u b lia  p lus ta rd  en a llem and, p o u r se fa ire  en tendre  de 
tous les gens in s tru its , une brochure  d o n t le re ten tissem en t 
répondit, à son a tte n te . E lle  a v a it p o u r t i t r e  : Les rapports  
litté ra ires entre les groupes et les dialectes divers de la  na tion  
slave (1837). L a issan t de côté la  p o lit iq u e , i l  ne pa rle  que de 
re la tions in te lle c tue lles  ; com m e son a m i C h a fa rik , i l  rappe lle  
que les Slaves son t m a in te n a n t l ’ é lém ent le  p lus n o m b re ux  
de la p o p u la tio n  de l ’ E u rope . L e u r d e vo ir est de s o r t ir  d ’une 
in fé r io r ité  honteuse p a r l ’ u n io n  des esprits  e t des cœurs. Que 
les gens cu ltivé s  app rennen t au m oins les qua tre  langues fo n 
damentales, le  russe, l ’ i l ly r ie n , le po lona is et le tchèque : dans 
toutes les v ille s  notab les i l  se tro u v e ra  des lib ra ire s  p o u r vendre  
es liv re s  écrits  dans les diverses langues slaves ; les auteurs 
échangeront leurs ouvrages. On fondera  des chaires, on pub lie ra  
des liv re s  scolaires, un  P lu ta rq u e  slave. Les é rud its  réd ige ron t 
des gram m aires e t des d ic tio n na ire s  com parés, des recueils de 
Proverbes e t de poésies popu la ires  ; les écriva ins fe ro n t la  chasse 
aux m o ts  étrangers, e n r ic h iro n t chaque langue de term es 
em pruntés aux  langues sœurs. E t  K o lla r , se souvenan t p e u t- 
être des vers d ’ A rn d t  sur la  p a tr ie  de l ’A lle m a n d , d i t  a ses 
frères de race : « P a r to u t où re te n t it  la  langue slave, la  1 an- 
slavie est n o tre  p a tr ie . »

A  côté du  ph ilo logue  e t du  poète, v o ic i 1 h is to rie n , P a la tsky  
(1798-1876). Sa c u ltu re  est p lus étendue que celle des deux 
grands S lovaques : à la  connaissance de l ’a llem and i l  jo in t  celle 
de l ’anglais et du  frança is . A tta c h é  au Musée n a tio n a l de P rague, 
Puis nom m é p a r la  D iè te  h is to riog raphe  de Bohem e, P a la tsky  
f u t à mêm e de p o u rsu iv re  ses recherches pen d a n t de longues 
années. I l  p u b lia  en a llem and  depuis 1836 une H is to ire  de 
Bohême q u i, ré c r ite  à p a r t ir  de 1848 dans sa langue m a te rne lle , 
d e v in t une H is to ire  du  peuple tchèque. A in s i . u t  revelee a ses 
c°m p a trio te s  la  g randeur de le u r n a tio n  au tem ps d (J tto ka r,

—  3 7 9  —



de l ’em pereur Charles IV  e t des hussites ; ils  a p p r ire n t que la  
lu t te  con tre  les A llem ands fa is a it le  fo n d  de l ’h is to ire  
na tiona le .

B ien  d ’au tres se ra ien t à c ite r  p a rm i les a rtisans de la  rena is 
sance n a tio n a le  chez les Tchèques e t les Slovaques. U n  des 
prem iers, Ju n g m a n n  s’é ta it a p p liq u é  à re lever, à e n ric h ir 
la  langue tch è q u e ; i l  y  tra v a il la  com m e le ttré , en tra d u is a n t 
Y A ta la  de C ha teaubriand , e t com m e ph ilo logue , en p u b lia n t 
un  d ic tio n n a ire  tchèque. P lus ta rd  a p p a ru t un  v ig o u re u x  p u b li
ciste, H a v litc h e k , d o n t le jo u rn a l, la  Gazette de P rague, f i t  
beaucoup p o u r répandre  la  langue n a tio n a le  ; à la  ve ille  de 1848 
i l  t r o u v a it  m oyen  de co m b a ttre  d ’ une façon  détournée la 
b u re a u c ra tie  de V ienne  en d é c riv a n t les m a u x  de l ’ Ir la n d e , 
sa m isère due au détestab le  gouve rnem en t de fonc tionna ires  
é trangers. U n  poète s lovaque, T om asch ik , v o u la n t encourager 
ses am is à la  résistance con tre  les M agyars, composa en 1834 
u n  appe l, « D e bou t, S lovaques ! », où i l  a su ffi de rem p lacer 
« s lovaque » p a r « s lave » p o u r en fa ire  p lus ta rd  le  ch a n t n a tio n a l 
de to u te  la  race. L ’u n io n  m ora le  des Tchèques e t des S lovaques 
fu t  accom plie  dès ce m o m e n t p a r les grands le ttré s  de la  rena is 
sance slave. P o u rta n t ce rta ins  pub lic is tes  slovaques dé fenda ien t 
le u r d ia lecte  con tre  l ’ in va s io n  de la  langue tchèque . Le  p lus 
rem a rq u a b le  d ’e n tre  eux, S tu r, dem eura in tra ita b le  sur ce 
p o in t,  car i l  v o u la it  se fa ire  com prendre  du  peuple. O n ne re m a r
qua pas beaucoup ce tte  dissidence, parce que l ’ e ffo rt cons tan t de 
S tu r p o rta  p lu tô t  su r la  défense de ses com pa trio tes  con tre  la  
ty ra n n ie  des M agyars. Chez les S lovaques, e t p lus encore chez 
les Tchèques, le p u b lic  in s tru it ,  m on d a in , com m ença it à sou
te n ir  les écriva ins . E n  1840 on a v a it  organisé à P rague u n  b a l 
tchèque , où tous p a r la ie n t la  langue n a tio n a le ; en 1847 les 
fu n é ra ille s  de Ju n g m a n n  fu re n t une im posan te  m an ifes 
ta t io n .

IV .  — LES SLAVES D U  SUD 1.

Le ré v e il des Tchèques e t des Slovaques dem eura long tem ps 
in co n n u  à l ’E u rope  occidenta le , où  l ’ on ig n o ra it  to u t  de ces 
peuples. Q uand le m in is tè re  de l ’in s tru c t io n  p u b liq u e  frança is

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . 1 A l ’ouvrage essentiel de Fischel cité p. 374 et aux 
autres livres cités ibid., ajouter Louis Leger, Le monde slave (Paris, 1872, in-16; 
2e éd., 1897) ; du même, Serbes, Croates et Bulgares (Paris, 1913, in-80).; W ladimir 
Zagorsky, François Raèki et la renaissance scientifique et politique de la Croatie (Paris,
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Proposa la  c ré a tio n  d ’une cha ire  de lit té ra tu re s  slaves au  C ol
lège de F rance, l ’ exposé des m o tifs  du  p ro je t a ffirm a  que la  
langue serbe é ta it  parlée  en Bohêm e. Les Slaves du  sud n ’ é ta ie n t 
guère p lus connus. O n s a va it que les Croates fo u rn issa ie n t à 
1 A u tr ic h e  des cava lie rs exce llen ts, redou tab les p o u r l ’ ennem i, 
t r ès fidèles à la  dynas tie . On ne sa va it pas que, près d ’eux, 
A v a ie n t deux  autres peuples de mêm e race, à l ’ est les Serbes, 
s°um is  à la  H ong rie , à l ’ouest les Slovènes, soum is à l ’A u tr ic h e .

N apoléon, en c ré a n t le gouve rnem en t des p rov inces i l ly -  
riennes, a v a it secoué le u r to rp e u r, e t à la  mêm e époque la  ré v o lte  
heureuse des Serbes de T u rq u ie  a v a it  ém u leurs frères de 
H ongrie . M ais après 1815 tous ces peuples é ta ie n t revenus à 
H u r apa th ie  accoutum ée. U n  C roate p lus ta rd  in it ié  à la  cu ltu re  
de l ’E urope, E m e ric  de T ka la c , a d é c rit la  v ie  q u ’ on m e n a it 
dans son pays en tre  1830 e t 1840. L ’ignorance des choses con tem 
poraines é ta it  com p lè te  : p e n dan t long tem ps personne ne su t 
qu ’i l  y  a v a it  eu une ré v o lu tio n  à Paris  en 1830. La  tra n s fo r
m a tio n  in d u s tr ie lle  n ’ é ta it  pas soupçonnée. « Je v is , d i t - i l ,  
P °u r la  p rem iè re  fo is , l ’ im age d ’une lo co m o tive  e t de la  ligne  
de B irm in g h a m -M a n ch e s te r sur u n  m o u ch o ir en co ton  anglais 
que j ’ache ta i p o u r p o u v o ir  m o n tre r ces m erve illes  à l ’ école. » 
Les écoles p rim a ire s  n ’e x is ta ie n t pas; les deux lycées, tenus 
Par les jésu ites, n ’ense igna ien t guère que le  la t in ,  u n  peu l ’a l- 
H m and e t depuis 1837 le hong ro is  ; les professeurs ne sava ien t 
Pas g rand ’ chose. L ’idée n a tio n a le  n ’ e x is ta it p o in t. M ais les 
Slaves du  sud, eux aussi, e u ren t leurs apôtres e t là  aussi les 
Philologues e t les le ttré s  précédèren t les p o lit iq u e s .

Les Slovènes é ta ie n t menacés dans le u r langue, dans le u r 
in d iv id u a lité  na tio n a le , p a r le germ anism e, le  m agyarism e e t 
l ’ ita lia n ism e . Quelques le ttré s  com m encèrent la  rés is tance ; ds 
tro u vè re n t u n  p ro te c te u r dans 1 a rch id u c  Jean, p rin ce  très a lle 
m and de cœ ur, m ais d ile t ta n te  q u i s’ in té ressa it a u x  langues 
Parlées p a r les d ive rs  peuples de l ’ A u tr ic h e . L a  fo n d a tio n  fa ite  
Par lu i à G raz, le  Joanneum , s e rv it de p re m ie r m odèle a u x  
créateurs du  Musée n a tio n a l de Prague. E n  ou tre , les Slovènes 1

19°9, in-8») ; le petit résumé de Stanefi, Geschichte der Bulgaren, vom Beginn der Tur- 
Î .®n*eil bis zur Gegenwart (Leipzig, 1918, in-16, t. V I de la « Bulgarische Bibliothek » ! 
feu la  Miskolezy, A horvdl kérdés tôrténele [Histoire de la question croate] (Budapest, 
• 9 ^ 7 ,  in-8o), en hongrois; Milan Prelog, Slavenslta Renesansa, 1780-1848 (Zagreb, 1924, 
U -8“)» en serbe. Les Souvenirs de jeunesse d’un Croate, par Emenc de Tkalac, ont paru 
jv traduction française dans plusieurs numéros de la Revue britannique (1897). bur les 
m Ulïla*ns> v° ir  N. lorgna, Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie, t. I l  
Bucarest, 1916, in-16).
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e u ren t la  chance de tro u v e r  dans le u r co m p a trio te  K o p ita r  (1780- 
1844) un  d igne ém ule de D o b ro vsky  e t de C h a fa rik . I l  p u b lia  
en a llem and (1808) sa G ram m aire  de la  langue slave en C ar- 
niole, C a rin th ie  et S ly r ie ;  com m e ces deux in it ia te u rs , i l  a ffirm a  
l ’u n ité  de la  langue slave e t dem anda q u ’on a r r iv â t to u t  au 
m oins à l ’u n if ic a tio n  de l ’a lp h ab e t a ins i que de l ’o rthog raphe . 
K o p ita r  d e v in t b ib lio th é ca ire  de la  cou r de l ’em pereur à 
V ienne ; ce tte  s itu a tio n  p riv ilé g ié e  lu i  p e rm it de rendre  de n o m 
b re u x  services a u x  le ttré s  slaves, ce q u ’i l  l i t  avec une o b li
geance constante . L ’a rch id u c  Jean, d ’ a u tre  p a r t ,  o b t in t  p o u r la 
société d ’a g ric u ltu re  de L a ib a ch  l ’a u to r is a tio n  de p u b lie r un  
jo u rn a l techn ique  hebdom adaire  en langue slovène; le secrétaire 
de ce recue il, B le iw e is, en f i t  u n  organe de c u ltu re  générale 
q u i ra n im a  dans tou tes  les classes l ’estim e p o u r la  langue p o p u 
la ire . Celle-ci fu t  illu s tré e  p a r u n  poète de hau te  envolée, Pres- 
chern, q u i fu t  b ie n tô t fê té  p a r les Slovènes, s u r to u t quand  
ils  eu ren t app ris  q u ’u n  des écriva ins no to ires  de V ienne, Anas- 
tas ius G rün , lo u a it  e t mêm e tra d u is a it  ses œuvres.

Chez les Croates le p r in c ip a l in it ia te u r  du  ré ve il fu t  Gaï (1809- 
1871). É lève  des U n ive rs ité s  a llem andes, lu i  aussi a v a it décou
v e r t  dans ces foyers de science la  fo rce  de l ’ idée n a tio n a le ; 
ve n u  ensuite  à Pest p o u r achever ses études de d ro it ,  i l  y  co n n u t 
K o lla r , s u b it son in fluence  e t v o u lu t réa lise r l ’un ion  in te lle c tu e lle  
des Slaves du sud com m e son m a ître  l ’essayait chez les Slaves 
du n o rd . Bu lgares e t Serbes, Croates e t Slovènes dèva ien t se 
ra pp roche r, se com prendre  : en treprise  pa radoxa le , pu isque la  
re lig io n  m e t ta it  un  abîm e e n tre  les deux prem iers peuples, 
o rthodoxes, e t les deux dern iers, ca tho liques ro m a in s ; m ais 
Gaï ne désespéra p o in t. Après une o rthog raphe  un ique , i l  p ro 
posa une langue lit té ra ire  com m une e t l ’appela du  n om  ressus
c ité  p a r N apo léon e t pa rfo is  em ployé p a r la  papau té , la  langue 
illy r ie n n e . P o u r le  ch o ix  du  d ia lecte , Gaï n ’hésita  p o in t à sa c rifie r 
le sien, le croate, au p ro f it  du  p lus d o u x  e t du  p lus p u r, ce lu i de 
Raguse (a u jo u rd ’h u i D o u b ro v n ik ) . F ix é  dans la  cap ita le  de la  
C roatie , A g ra m  (a u jo u rd ’h u i Zagreb), Gaï y  f i t  p a ra ître  en 
1835 la  Gazette croate, qu i s’appela dès l ’ année su iva n te  Gazette 
nationa le  illy rie n n e . L ’ o rthog raphe  et le d ia lecte  adoptés p a r ce 
jo u rn a l gagnèrent sans cesse des adhérents, m a lg ré  l ’o p pos ition  1
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1. Voir ci-dessus, p. 162. 11 faut signaler encore un autre organe de la renaissance 
slave : des sociétés se formèrent pour payer les frais d’impression de livres écrits dans les 
langues ressuscitées ; ce furent les Matices (ruches). I l  y  eut une Matice tchèque, une 
Matice serbe, puis d’autres suivirent.
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d ’une p a rtie  du  clergé ou l ’ ind iffé rence  des classes élevées. 
Celles-ci changèrent peu à peu d ’a tt itu d e  : Gaï, q u i a v a it  déjà 
pou r lu i  la  jeunesse, le  bas clergé, les in te lle c tue ls , v i t  les nobles 
Se ra llie r  à sa cause; la  m ode le favo risa  : les dames se re m ire n t

p o rte r le  costum e n a tio n a l.
Gaï é ta it un  hom m e d ’ a c tio n  beaucoup p lus q u ’un  lin g u is te . 

Chez les Serbes, au co n tra ire , le m ouvem ent fu t  d irigé  p a r un  
grand ph ilo logue , V o u k  K a ra d jitc h  (1787-1864). C e lu i-c i a v a it 
eU quelques précurseurs, te ls  que le m oine D osithée O brado- 
v itc h  ; m ais i l  tro u v a  d e va n t lu i  une tâche d iffic ile , car le clergé 
serbe, seul d é te n te u r de la  science e t de l ’ éduca tion , déda i
gna it la  langue p o p u la ire  e t ne s’in té ressa it q u ’à la  langue de 
CÉglise o rthodoxe , le s lavon. Le  ré fo rm a te u r é ta it  un  a u to d i
dacte paysan, p a tie n t e t pe rsévé ran t; i l  eu t la  doub le  chance 
d ’o b te n ir l ’a m itié  de K o p ita r , q u i lu i  fo u rn it  à la  fo is  des conseils 
scien tifiques e t une p ro te c tio n  efficace, e t d ’être  rem arqué  p a r 
les frères G rim m , q u i f ire n t conna ître  son œ uvre à l ’A lle 
magne savante . Son Recueil des chants popu la ires et épiques des 
Serbes (1814) ré p o n d a it si b ien  aux  goûts du  ro m a n tism e  que 
Ce p re m ie r vo lum e , pu is le second, p u b lié  en 1823 à la  dem ande 
des G rim m , re n co n trè re n t un  succès in a tte n d u . Sa g ram m a ire  
serbe (1814), tra d u ite  en a llem and  p a r Jacob G rim m , fu t  b ie n tô t 
su iv ie  d ’un  d ic tio n n a ire  ; i l  com p lé ta  l ’ a lphabe t serbe e t, com m e 
Gaï, déclara que la  langue de Raguse d e v a it se rv ir  de langue 
lit té ra ire  com m une a u x  Slaves du sud. Les Serbes fu re n t 
Plus len ts  que les é trangers à com prendre  la  va le u r de Y o u k . 
Le clergé, d ir ig é  p a r l ’archevêque de K a r lo w itz  (a u jo u rd ’h u i 
É a rlovac), condam na l ’hom m e q u i poussa it à nég lige r l ’ é tude 
du slavon. q u i osa it p u b lie r un  ca lend rie r où les noms des saints 
et des fêtes é ta ie n t m arqués dans la  langue des paysans, q u i 
é d ita it à V ienne  une tra d u c tio n  serbe du  N ouveau  T e s ta m e n t; 
dans la  Serbie indépendan te  ses écrits fu re n t long tem ps in te r 
d its , et le p rince  M ilo ch  le persécuta e t le protégea to u r  à to u r . 
La constance de V o u k  K a ra d jitc h  d e va it à la  f in  l ’em porte r. 
Q uant aux  Bu lgares, ils  a va ie n t peu de ra p p o rts  avec les 
gerbes ; m ais nous avons v u  que chez eux égalem ent quelques 
ecriva ins ressusc ita ien t la  langue p o p u la ire 1.

Ce m ouvem ent q u i ra p p ro c h a it tous les Slaves engendra 
j  idée du « panslav ism e ». Le m o t p a ra ît a v o ir été em ployé p o u r 
a Prem ière fo is  p a r u n  é c riva in  s lovaque, H e rke l, dans un  é c r it

t* Voir ci-dessus, p. 162.
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la t in  su r la  langue slave un ive rse lle  (1826) ; i l  y  pa rle  du  perus 
panslavism us. Le  te rm e  re p a ru t ensu ite  chez K o lla r  e t Cha- 
fa r ik , pu is d e v in t d ’u n  usage cou ran t. I l  s’ag issa it d ’u n  pans
lav ism e  in te lle c tu e l e t m o ra l ; m ais le renouveau l it té ra ire  ne 
p o u v a it m anque r d ’a vo ir, com m e chez les Ita lie n s  ou les 
A llem ands , des conséquences p o lit iq u e s . Celles-ci n ’ a p p a ru re n t 
guère a v a n t 1848. Les in it ia te u rs  de la  renaissance slave en 
A u tr ic h e  é ta ie n t de lo y a u x  su je ts des H absbourgs. Quelques- 
uns é p ro u va ie n t une sym p a th ie  p a rtic u liè re  p o u r la  Russie, 
la  seule n a tio n  s lave q u i fû t  pa rvenue  à créer e t à m a in te n ir  
u n  É ta t  ind é pe n d a n t e t p u issa n t; m ais la  p lu p a r t é ta ie n t recon
naissants a u x  em pereurs a u tr ich ie n s  de respecter dans leurs 
É ta ts  la  v a rié té  des races e t des langues, de n ’encourager n i 
le g e rm an isa tion  à l ’ouest n i la  m a g ya risa tio n  à l ’est ; ce fu re n t 
les théo ric iens  de « l ’austros lav ism e. »

Ils  n ’ a va ie n t eu q u ’à se lo u e r de l ’ em pereur F ranço is , to u 
jo u rs  dés ireux d ’a p p liq u e r le précepte : « d iv ise r p o u r régner ». 
S e ld n itz ky , le  g rand  chef de la  po lice , o rig in a ire  de Bohêm e 
com m e K o lo w ra t ,  a v a it  décidé le souve ra in  à fa ire  p a rv e n ir  u n  
tém oignage de s a tis fa c tio n  au v ie il  abbé D o b ro vsky , si a t ta 
ché à la dynastie . F ranço is  p a rta g e a it l ’avis de K o p ita r , au d ire  
de q u i p ro tége r les nova teu rs , c ’é ta it  les é lo igne r de la  Russie. 
Ne s e ra it- il pas bon  égalem ent de se s e rv ir  d ’eux c o n tre  les 
M agyars, si d iffic ile s  à condu ire  ? L ’em pereur accorda en 1834 
une audience à Gaï, q u i re ç u t la  pe rm iss ion  de fo n d e r son jo u r 
n a l;  quelques années p lus ta rd  le  jo u rn a lis te  re ce va it o ffic ie lle 
m e n t u n  cadeau du  nouveau  so u ve ra in ; e t ce fu t  au m épris  des 
H ong ro is  que S tu r o b t in t  l ’ a u to r is a tio n  de fo n d e r sa gazette  
s lovaque en 1845.

M e tte rn ic h  mêm e encouragea it ce tte  m éthode. M a lg ré  son 
o rig ine , m a lg ré  sa v o lo n té  de m a in te n ir  à l ’A u tr ic h e  e t aux  
classes dom inan tes le  caractère  a llem and , i l  a v a it renoncé à la  
p o lit iq u e  de ge rm an isa tion  de Joseph I I  e t t r o u v a it  convenable  
de la isser a u x  d ive rs  peuples de l ’ em pire  l ’usage de le u r langue. 
Ce ré v e il l i t té ra ire  e t p h ilo lo g iq u e  lu i p a ra issa it peu dange
reux . I l  p a y a it  sa co tisa tio n  à la  société du  Musée n a tio n a l 
de P rague e t f i t  donner dans ce tte  v i l le  u n  poste à C ha fa rik . 
P a rfo is  cependan t son n a tu re l soupçonneux repa ra issa it ; i l  se 
d e m a n d a it si les sociétés lit té ra ire s  slaves n ’ é ta ie n t p o in t du  
nom bre  de ces sociétés secrètes, de ces « sectes » q u i dem eu
ra ie n t son cauchem ar ; la  po lice , en e ffe t, s igna la  chez certa ines 
d ’e n tre  elles des tendances p o lit iq u e s  subversives. Q uelquefo is
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aussi la  colère des M agyars l ’o b lig e a it à l ’a c tio n  : en 1843 
Une ordonnance ro ya le  in te rd it  d ’em p loye r p u b liq u e m e n t les 
ïu ° ts  « I l ly r ie  » e t « i l ly r ie n  » m is  à la  mode p a r Gaï. Q u a n t à 
Ivo low ra t, i l  se m o q u a it des cra in tes inspirées à son r iv a l  p a r 
Q tchéqu ism e. E t  M e tte rn ich , lu i  aussi, t r o u v a it  l ’austros la - 
v isme u tile  con tre  la  Russie e t con tre  les H ongro is .

La  renaissance slave fu t  accue illie  de façons très  d iffé ren tes 
Par les deux peuples dom inan ts  de la  m onarch ie  danub ienne. 
Les A llem ands n ’ y  v ire n t q u ’u n  m ouvem en t l it té ra ire  in te re s 
a n t ,  co n d u it p a r des élèves des U n ive rs ité s  a llem andes, in s 
piré pa r les idées e t les sen tim ents  du  rom an tism e  germ anique. 
La Gazette d ’A ugsbourg  fé l ic ita it  le  gouve rnem en t a u tr ic h ie n  
^  accorder un  égal respect à tou tes  les n a tio n a lité s . Le  p re m ie r 
Président du  Musée n a tio n a l à P rague fu t  le  com te  S ternberg , 
l *n ami de Gœ the ; le g rand  poète lu i-m ê m e  s’ in téressa aux  
tra v a u x  des Tchèques e t f i t  bon  accueil à V o u k . Lo rsque  l ’em - 
pereur F ranço is  m o u ru t, Gaï le  loua  dans son jo u rn a l d ’a v o ir  
com pris la  v a le u r de seize m illio n s  de sujets slaves fidèles et 
d a vo ir encouragé leurs e ffo rts  p o u r se donner une langue 
Oui que.

Les M agyars se m o n trè re n t beaucoup p lus dé fian ts . E u x  q u i 
d isa ient p ro ve rb ia le m e n t : « Le  S lave n ’est pas u n  hom m e », 

s’ in q u ié ta ie n t de v o ir  leurs su je ts slaves se ré ve ille r. Chez 
,.® Slovaques ils  m u lt ip liè re n t les e ffo rts  p o u r h â te r la  m agya- 

r,8a tio n  ; ils  cherchèrent à u n ir  l ’ Ég lise lu th é rie n n e , q u i é ta it 
slovaque ou a llem ande, avec l ’ Ég lise  ca lv in is te , pu re m e n t 
hongroise. M ais ils  eu ren t s u r to u t a ffa ire  a u x  Croates à propos 

H  question  des langues. La  D iè te  croa te  d ’A g ra m  possédait 
due existence autonom e, to u t  en e n vo ya n t des députés siéger 
a L e s t; dans l ’une e t l ’a u tre  v ille , ju s q u ’en 1825, on em p loya  
P °ur les d é libé ra tions  le  la t in ,  u n  « la t in  de hussards », d isa ie n t 
j es m oqueurs. Lorsque  la  D iè te  hongro ise e u t su b s titu é  au 
la tin  le hongro is, les députés croates à Pest réc lam èren t le  
,r ° i t  de c o n tin u e r à p a rle r la  langue ancienne ; les M agyars 

! y  re fusèrent, e t le c o n flit  d e v in t a igu. Le gouvernem ent de 
lenne, après a v o ir  te rg ive rsé  long tem ps, s’ a rrê ta  au com prom is 

de 1 8 4 4  : au b o u t de s ix  ans, les députés croates se ra ien t tenus 
,e pa rle r hongro is à Pest, m ais le la t in  re s te ra it la  langue  o ffi- 

e ie lle d ’A g ram . L a  so lu tio n  m écon ten ta  les C roates; com m e le 
u i iu  é ta it en baisse chez eux de même q u ’a illeu rs , u n  groupe 
e plus en p lus n o m b re ux  com m ença une cam pagne p o u r la  
d b s titu t io n  du  croa te  au la t in  com m e langue de la  D iè te
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d ’A g ram . Ce c o n f l i t  avec les H ongro is  a v a it passionné tou tes 
les classes ; leurs pa rtisans , les « M agyarones », é ta ie n t consi
dérés p a r les p a tr io te s  com m e des tra ître s . O n c ita it  ces paroles 
m enaçantes de Gaï : « Les M agyars ne son t q u ’une île  q u i f lo tte  
sur le g rand  océan slave ; je  n ’a i créé n i cet océan n i ces flo ts  ; 
m ais que les M agyars fassent b ien  a tte n tio n  de ne pas déchaîner 
cet océan, de peu r que les flo ts  ne passent par-dessus le u r tê te  
e t que l ’île  ne s’ engloutisse. »

Quelques M agyars c o m p rire n t q u ’i l  y  a v a it  là  u n  p é r il p o u r 
l ’a ven ir. Széchenyi déclara q u ’une des tâches essentielles de la 
D iè te  hongroise rénovée se ra it d ’assurer l ’ en ten te  avec les 
au tres peuples soum is à la  couronne de S a in t-É tie n n e . Mais 
K o ssu th  v o u la it  m a te r les allogènes, les Slaves com m e les 
R oum a ins . C eux-c i, de beaucoup les p lus n o m b re ux  en T ra n 
sy lva n ie , fo rm a ie n t une masse paysanne in c u lte , à peine a ffra n 
chie du  servage, méprisée p a r les p ro p r ié ta ire s  nobles, q u i é ta ie n t 
des M agyars, com m e p a r les bourgeois des v ille s , q u i é ta ie n t 
des A llem ands , des Saxons. C ependant i l  y  a v a it  au-dessus des 
paysans une é lite  ro um a ine  in s tru ite , q u i s’ efforça de fa ire  
pén é tre r chez eux le se n tim e n t de la  n a tio n a lité . D epu is 1837 
u n  jeune  professeur, B a r it ,  p u b lia it  à K ro n s ta d t (a u jo u rd ’h u i 
B rasov) u n  jo u rn a l ro u m a in  de sciences générales e t a p p li
quées. Lo rsque  l ’évêque de l ’É g lise  ro um a ine  o rth o d o xe  à 
IT e rm a n n s ta d t (a u jo u rd ’h u i S ib iu ) m o u ru t en 1845, le clergé 
proposa com m e successeur A n d ré  Saguna, personnage éner
g ique, d o m in a te u r, q u i a l la it  in ca rn e r les revend ica tions  de 
son peup le  ; V ienne  le nom m a o ffic ie lle m e n t évêque en ja n v ie r  
1848. Les paysans opprim és p rê tè re n t l ’o re ille  aux  paroles de 
certa ins  p rê tres  p a tr io te s  q u i les e x c ita ie n t con tre  les seigneurs 
étrangers. P endan t ce tem ps, K ossu th , à la  D iè te  de Pest, sou
le v a it  des applaud issem ents unanim es en fu lm in a n t con tre  
le  gouve rnem en t ro y a l, parce q u ’i l  n ’a v a it  pas encore accom p li 
l ’u n io n  d é fin it iv e  de la  T ra n sy lva n ie  avec la  H on g rie .
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C H A P IT R E  I I

L ’A U T O C R A T IE  E N  P R U S S E  E T  E N  R U S S IE 1 2

Si la  Prusse e t la  Russie a va ie n t u n  rég im e p o lit iq u e  analogue 
à ce lu i de l ’A u tr ic h e , le u r s tru c tu re  sociale é ta it  très  d iffé ren te . 
Ic i p o in t de n a tio n a lité s  m u ltip le s , à peu près égales en nom bre , 
p a r la n t chacune son id io m e , conse rvan t des coutum es d is tinc tes  
grâce à une to lé rance  tra d it io n n e lle  ; p o in t de pays au tonom e 
e t in d o c ile  com m e la  H o n g rie . Dans l ’u n  e t l ’a u tre  É ta t ,  si l ’on 
m e t à p a r t  les P o lona is , i l  y  a u n  peup le  d o m in a n t d o n t tous 
les m em bres p a r le n t la  m êm e langue e t possèdent les mêmes 
tra d it io n s . N éanm oins le  p o u v o ir  des au tocra tes est menacé 
Par des tendances nouve lles : u n  e sp rit d ’o p p o s itio n  a p p a ra ît, 
encouragé en Prusse p a r les promesses e t les hés ita tions  du  ro i, 
rép rim é  en Russie p a r la  sévérité  im p ito y a b le  d u  tsa r.

I .  —  LES PR EM IÈR ES AN N É ES  DE FR É D ÉR IC -G U IL
LA U M E  IV  [1840-1847)*.

L a  Prusse fu t  gouvernée ju s q u ’ en 1840 p a r F ré d é ric -G u il
laum e I I I .  Ce p rince , q u i régna q u a ra n te -tro is  ans com m e 
Franço is I er en A u tr ic h e , a v a it  v u  Iéna  e t T i ls i t t ,  pu is  L e ip z ig  
et  W a te r lo o ; fa tig u é  de bou leversem ents, m é fia n t à l ’ égard

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — Sur la Prusse, outre l ’histoire de 
^reitschke (citée p. 13), voir Hans von Zwiedineck-Südenliorst, Deutsche Geschichte von 
der Auflösung des alten bis zur E rric h tu n g  des neuen Kaiserreiches, t. I I  (Stuttgart, 1903, 
gr. in-8°) ; Ernest Denis, U  Allemagne, 1810-1852 (Paris [1898], im8°, de la « Biblio
thèque d ’histoire illustrée »). Sur la Russie, outre l ’ouvrage de Schiemann cité p. 62, 
consulter Presniakov, Apogueî samaderjavia. Nicolai I  [L ’apogée de l ’autocratie. 
Nicolas I er] (Leningrad, 1925, in-8°).

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . '— Outre l ’ouvrage de Max Lenz, cité p. 210, consulter les 
biographies des chefs libéraux, surtout A. Caspary, Ludolf Camphausen (Stuttgart,

in-8°), et A. Bergengrün, David Hansemann (Berlin, 1901, in-8°) ; en outre, Paul 
Matter, Bismarck et son temps, t. 1 (Paris, 1905, in-8°) ; W illy Andreas, Die russische 
Diplomatie und die Politik Friedrich-Wilhelms IV , dans les Abhandlungen der preus- 

s}$chem Akademie der Wissenschaften, ann. 1926; Ernst Czöbel, Zur Geschichte des 
^wnunislenbundes, dans VArchiv fü r die Geschichte des Sozialismus, t.  X I  (1923),
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des p ro je ts  tro p  a m b itie u x  présentés p a r les pa rtisans  de l ’u n ité  
a llem ande, i l  s’ é ta it  s u r to u t a p p liq u é  à m a in te n ir  la  Prusse 
in ta c te  e t soumise. M ais ses tendances conserva trices ne 
l ’ a va ie n t p o in t amené, com m e l ’em pereur d ’ A u tr ic h e , à éca rte r 
sys té m a tiq u e m e n t to u te  in n o v a tio n . Les fon c tio n n a ire s  in te l l i 
gents et p le ins d ’in it ia t iv e  q u i l ’ e n to u ra ie n t a va ie n t pu , mêm e 
après C arlsbad, m êm e après 1830, c o n tin u e r leurs ré form es : 
ta n d is  q u ’A lte n s te in  fa v o r is a it l ’essor des U n ive rs ité s , M o tz , 
Maassen e t leurs co llabo ra teu rs  a va ie n t réussi à fa ire  v iv re  
depuis 1833 ce tte  in s t i tu t io n  du  Z o lîve re in  q u i, très  fra g ile  
encore, in s p ira it  dé jà  de la  fie rté  à la  p lu p a r t  des A llem ands . 
L ’ arm ée prussienne é ta it  la  seule d ’ E u rope  où l ’on e û t in s titu é  
le service o b lig a to ire  sans rem p lacem en t ; les o ffic iers y  a va ie n t 
app ris  l ’a r t  de la  guerre  ju s q u ’en 1831 sous la  hau te  d ire c tio n  
in te lle c tu e lle  e t m ora le  de C lausew itz . L a  bu re a u cra tie , dure, 
hau ta ine , tracassière, m ais p robe, laborieuse e t en trep renan te , 
a m é lio ra it to u te s  les pa rties  du  royaum e. R ic h a rd  Cobden en 
1838 cé lé b ra it la  Prusse com m e le  m odèle  des É ta ts  a c tifs  e t 
nova teu rs .

Le  v ie u x  m onarque  y iv a i t  en bons te rm es avec les au tres 
au tocra tes . S a tis fa it de la  prépondérance économ ique obtenue 
p a r la  Prusse dans la  C on fédé ra tion , i l  s u iv a it généra lem ent 
les av is  du  chance lie r a u tr ic h ie n  en p o lit iq u e , s u r to u t quand  i l  
fa l la i t  sév ir con tre  les ré vo lu tio n n a ire s . P lus in tim e s  encore 
é ta ie n t ses re la tio n s  avec N ico las I®r  ; le  ts a r  a v a it  épousé 
sa fille , e t ce m ariage  q u i fu t  heu reux  co n so lid a it l ’a lliance  
dem eurée to u jo u rs  s tab le  depuis 1815. Les Prussiens q u i asp i
ra ie n t à une v ie  p lus lib re  sava ien t que F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  
ne change ra it rie n , n ’ a cco rde ra it r ie n ; ils  a tte n d a ie n t l ’ avène
m e n t de son fils .

C e lu i-c i in s p ira it  de grandes espérances. Très d iffé re n t de son 
père e t de la p lu p a r t des Ilo h e n z o lle rn , i l  a v a it une im a g in a tio n  
v iv e , une sens ib ilité  a rd e n te ; a m i des le ttre s  e t des a rts , a y a n t 
des c la rtés de to u t ,  c ’é ta it  u n  causeur in ta ris sa b le  e t sédu isant, 
M ais ceux q u i le conna issa ien t a va ie n t app ris  à re d o u te r chez

p. 299-335, article qui montre, entre autres choses, les progrès du communisme chez les 
officiers prussiens. Voir aussi Victor Fleury, Le  poète Georges Herwegh  (Paris, 1909, 
in-8°) ; du même, Les précurseurs de la  république allemande, dans la R évolution de 1848, 
t. X IV  (1918-1919), p. 133-152 ; Schalck de la Faverie, Robert B lu m , dans la même revue, 
t. X V I (1919-1920), p. 49-65. —  Sur le mouvement ouvrier, Wilhelm Friedensburg, 
Stephan B o rn  und die O rganisalionsbeslrebim gen der B e rlin e r A rbe ile rscha ll, 184Q-J848  
((Leipzig, 1928, in-8°, fasp. 1 des « Beihefte zum Archiv für die Geschichte deg Sozia
lismus »),
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lu i  le m anque de bon  sens e t d ’ é q u ilib re , l ’h a b itu d e  de se griser 
de m ots , la  fa c il ité  à fa ire  des promesses irréa lisab les , q u ’ i l  
n ia it  ensu ite  avec une com plè te  s incé rité . Les souvenirs de sa 
jeunesse e n tre te n a ie n t chez lu i  la  ha ine  de la  F rance  ; les leçons 
d ’A n c illo n  lu i  in s p ira ie n t la  ha ine de la  R é v o lu t io n  e t du  
Senne siècle. E n to u ré  de théo ric iens  d u  ro m a n tism e , i l  s’ é ta it  
de bonne heure p ris  de passion p o u r le m oyen  âge, le bon  v ie u x  
tem ps. l ’É ta t  ch ré tie n  a llem and  d ’O tto n  le G rand  e t de F rédé ric  
Barberousse. I l  a d o p ta it la  d o c tr in e  de S av igny  sur la  v a le u r ines
tim a b le  de la  cou tum e e t sur le respect sacré de la  tr a d it io n  p o p u 
la ire  q u i se pe rsonn ifie  dans le ro i. De là  son h o rre u r p o u r 
les c o n s titu tio n s  m odernes, ces « feu illes  de p a p ie r » q u i v ie n n e n t 
s’ in te rpose r en tre  le m onarque  e t son peuple. N o n  m oins 
grande é ta it  sa répugnance p o u r les assemblées form ées p a r 
des électeurs a y a n t tous le m êm e d ro it  au vo te  : la  ré p a r t it io n  en 
« ordres » é ta it, selon lu i,  la  base d ’u n  rég im e socia l du rab le . 
Son in flu e nce  a v a it  c o n tr ib u é  à fa ire  réd ige r la  lo i de 1823, q u i 
c réa it des É ta ts  p ro v in c ia u x  d iv isés en tro is  ordres : noblesse, 
■villes, paysans. C ette  lo i d e v a it s e rv ir  de p o in t de d é p a rt aux  
libe rtés  nouvelles. D ’a illeu rs  les m o ts  usuels p re n a ie n t dans 
sa bouche u n  sens to u t  p a r t ic u lie r  : Ce q u ’i l  a p p e la it la  « lib e rté  
a llem ande », c ’ é ta it  l ’ obéissance v o lo n ta ire  e t joyeuse au ro i.

Les p rem iers jo u rs  du  nouveau  règne fu re n t une v ra ie  
lune de m ie l. Les p a tr io te s  u n ita ire s  v ire n t avec jo ie  F ré 
d é ric -G u illa u m e  IV  s’associer à l ’ exp los ion  d ’ enthousiasm e 
ga llophobe q u i a c c u e illit les menaces de la  F rance  après le  tra ité  
de L o n d re s 1. Les p ro te s ta n ts  o rthodoxes fu re n t charm és p a r 
la  fe rve u r ch ré tienne  du ro i, p a r les effusions de p ié té  q u i 
re m p lire n t ses p rem ie rs  discours. Les ca tho liques  ap p ré c ia ie n t 
son a d m ira t io n  p o u r leurs m onum ents  e t lu i sava ien t gré d ’e ffa
cer a u ss itô t les dernières traces dü  c o n flit  q u i, à propos de l ’a rche
vêque de Cologne, a v a it éclaté en tre  la  Prusse e t la p a p a u té 3. 
Les lib é ra u x  fu re n t p lus sa tis fa its  encore lo rs q u ’une a m n is tie  
o u v r it  les po rtes des prisons aux  « démagogues » pun is  après 
1819 et 1830, lo rsque  Ja h n  fu t  ré h a b ilité , A rn d t  ré in té g ré  dans 
sa cha ire  e t D oyen, l u n  des anciens chefs du  p a r t i   ̂ ré fo r
m a teu r, nom m é au Conseil d ’É ta t .  Comme successeur d A lte n - 
s te in  le ro i ch o is it E ic h h o rn , u n  p a tr io te  q u i a v a it  co m b a ttu  
avec le m a jo r  S Chili en 1809, avec les vo lo n ta ire s  en 1813, et

J* Voir ci-dessus p. 156.
“ • Voir ci-dessus pi. 1S0<

Les premières années de Frédéric^ G uillaum e I V  (1840-1847)
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q u i passa it p o u r fa vo ra b le  à to u te s  les libe rtés . L a  suppression 
de la  censure p réa lab le  a p p a ru t com m e le signe a v a n t-co u re u r 
d ’ u n  rég im e nouveau.

L a  dés illus ion  com m ença b ie n tô t. Les d ive rs  groupem ents 
comblés p a r le souve ra in  de bonnes paro les s’ape rçu ren t q u ’elles 
ne rép o n d a ie n t à aucune ré a lité  ; les promesses libé ra les ne 
s’acco rda ien t guère avec son a tta ch e m e n t au dogme du  d ro it  
d iv in  des ro is . I l  a v a it  annoncé l ’ in te n tio n  d ’assurer à l ’U n i
ve rs ité  de B e r lin  u n  éc la t in com pa rab le  ; m ais, com m e E ic h h o rn , 
i l  p a ru t s u r to u t préoccupé d ’en changer l ’ e sp rit, de su b s titu e r 
à l ’ in fluence  de H egel l ’ in flu e nce  p lus re lig ieuse, p lus conser
v a tr ic e  de S che lling . C e lu i-c i, appelé de M u n ich  en 1841, n ’eu t 
q u ’u n  succès m éd iocre . L a  cha ire  occupée a u tre fo is  p a r Gans, 
le  g rand  ju r is te  à l ’e sp rit si o u ve rt, f u t  donnée à S tah l, le th é o 
r ic ie n  du  m ys tic ism e  p ié tis te  e t de la  ré a c tio n  p o lit iq u e . Le  
ro i dès 1840 a v a it  accordé a u x  h u it  assemblées d ’ Ë ta ts  p ro 
v in c ia u x  quelques a tt r ib u t io n s  nouvelles, n o ta m m e n t la  p é rio 
d ic ité , avec le  d ro it  de p u b lie r les p rocès-ve rbaux de leurs  d é li
bé ra tions  ; ensu ite  h u i t  com m issions élues p a r eux fu re n t 
convoquées à B e r lin  p o u r a p p ro u ve r u n  e m p ru n t destiné  à 
la  c o n s tru c tio n  des chem ins de fe r. I l  f u t  annoncé e n fin  q u ’on 
é tu d ia it  u n  p ro je t de c o n s titu t io n . M ais des années se passèrent, 
e t les études n ’abou tissa ien t pas.

C ette  longue a tte n te  in q u ié ta , tro u b la  l ’ o p in io n  p u b liq u e  e t 
augm enta  le nom bre  des opposants. I l  y  en a v a it  de d iffé ren tes 
nuances. Les lib é ra u x  p ro p re m e n t d its  é ta ie n t n o m b re u x  à 
l ’ouest, dans ce tte  Prusse rhénane où s’ é ta it  fo rm ée une b o u r
geoisie in d u s tr ie lle  e t com m erçante , p a re ille  à celles de F rance 
e t d ’ A n g le te rre  ; les no tab les de Cologne e t d ’A ix - la -C h a p e lle  
d é s ira ie n t une c o n s titu t io n  sem blab le  à celle de la  B e lg ique . 
M ais i l  y  a v a it  aussi des ra d ic a u x  à Cologne, les rédacteurs  
de la  Gazette rhénane où débu ta  K a r l  M a rx . O n en t r o u v a it  
éga lem ent à l ’a u tre  b o u t du  royaum e , à K œ n igsberg  où Jacoby, 
u n  p u b lic is te  audac ieux  e t m o rd a n t, ré u n it  de n o m b re u x  
pa rtisans . E t ,  de rriè re  eux le  peup le  com m ença it à s’a g ite r ; 
on s ig n a la it d iverses traces de m écon ten tem en t chez les p a y 
sans.

Les ré form es re n c o n tra ie n t aussi de n o m b re u x  adversaires. 
L ’ancien  p a r t i  des féodaux , si p u issan t p e n d a n t le règne p ré 
cédent, ne désespérait pas de rep rendre  son in flu e nce  ; i l  s’ac
c o rd a it souven t avec le  g roupe des am is de jeunesse de F rédé ric - 
G u illa u m e  IV ,  des ro m a n tiq ue s  réac tionna ires , ce lu i q u ’ on
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aPpela b ie n tô t le  p a r t i  de la  Gazette de la  cro ix . Ces opposants 
de d ro ite  p o u v a ie n t co m p te r sur le frè re  du  ro i, le p rince  de 
Prusse, h é r it ie r  p ré so m p tif d u  trô n e  (le fu tu r  em pereur G u il
laum e 1er) . i l  p ré te n d it mêm e un  in s ta n t que le ro i n ’ a v a it  
Pas le d ro it  de changer le rég im e p o lit iq u e  sans l ’ a p p ro b a tio n  
de la fa m ille  roya le . E n f in  F ré d é ric -G u illa u m e  IV  re ce va it 
les avis de ses a lliés de V ienne  et de S a in t-P é te rsbou rg , très 
défavorables à une ré fo rm e  co n s titu tio n n e lle  q u i e x c ite ra it 
ehez leurs su je ts des asp ira tions  dangereuses. M e tte rn ic h  
M u lt ip l ia it  les conseils de prudence ; le tsa r, p lus  in q u ie t 
eUcore, in v i t a i t  son beau-frè re , cri te rm es to u r  à to u r  am icaux  
et m enaçants, à ne pas jo u e r avec le feu  en Pologne, à ne pas 
com prom e ttre  l ’a lliance  de la  Prusse e t de la  Russie.

E n tre  ces avis  opposés le ro i h é s ita it, changea it sans cesse 
d 'o p in io n . U ne ca rica tu re  fam euse le m o n tra  te n a n t d une m a in  
<c ordre », de l ’a u tre  « co n tre -o rd re  », e t « désordre » in s c r it  sur 
le fro n t. Son m in is tre  B ode lschw ingh  che rcha it va in e m e n t une 
Solution m oyenne. Ces v a r ia tio n s  tro u b la ie n t la  bu re a u c ra tie  
Prussienne, accoutum ée à des d ire c tive s  précises. Les fo n c t io n 
naires eux-m êm es é ta ie n t d iv isés : si les uns c ra ig n a ie n t de 
v ° i r  se dé tendre  la  fo r te  a rm a tu re  de la  Prusse, les autres, sou
ve n t en lu t te  avec les hobereaux, dé s ira ie n t u n  rég im e lib é ra l 
Pour co n tin u e r les ré form es p ra tiq u e s . L a  presse, laissée lib re  
Pendant que lque tem ps, a v a it  f in i  p a r a tta q u e r d ire c te m e n t le 
ro i. O n dévora  le p a m p h le t où l ’a u te u r de la  V ie  de Jésus, 
Strauss, ra c o n ta n t l ’h is to ire  de J u lie n  l ’A p o s ta t, fa is a it en 
réa lité  la  sa tire  du  ro i ; son l iv re  a v a it  p o u r t i t r e  : U n  rom an
tique sur le trône des Césars. Le  ro i laissa fa ire  que lque tem ps. 
Le poète ra d ic a l Georges H erw egh , ré fug ié  en Suisse depuis 
Plusieurs années, au to risé  à re n tre r, e u t une audience de lu i  en 
1842 ; un a u tre  poète vaguem en t socia lis te , F re ilig ra th , re çu t 
d ’abord une pension. P u is F ré d é ric -G u illa u m e  se fâcha  d e va n t 
<( l ’ in g ra titu d e  » scandaleuse de tous ces m écontents  ; i l  expu lsa 
Herweo-h, su p p rim a  la  Gazette rhénane de K a r l M a rx  e t les 
Annales allemandes, m enaça F re ilig ra th ^  q u i p r i t  la  fu ite ,  
in v ita  la  censure à dép loye r son ancienne sévérité . I l  p o u rs u iv it  
Même les opposants à l ’ é trange r ; ce fu t  à la  dem ande du  gou- 
Vernem en t p russien que le  m in is tè re  frança is  en ja n v ie r  i  
v o u lu t expu lser une douza ine  d ’ écriva ins  a llem ands, d o n t 
H erwegh, A rn o ld  R uge e t K a r l  M a rx . Ces vio lences ne réussis- 
soient guère : u n  « p r iv a t-d o z e n t » de F U n iv e rs ité  de B o n n , 
E runo  B auer, fra p p é  d ’ une in te rd ic t io n  d ’ enseigner, re n co n tra
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de n o m b re u x  défenseurs dans le  corps ense ignant com m e dans 
la  presse ; u n  m a g is tra t, H e n r i S im on, i r r i té  p a r une lo i q u i 
s u p p r im a it l ’ indépendance des tr ib u n a u x , donna sa dém ission 
e t d e v in t u n  des chefs des ra d ica u x . « L a  d isso lu tio n  de la  v ie ille  
m ach ine  p o lit iq u e  prussienne est u n  fa i t  accom p li », é c r iv a it 
M e tte rn ic h  dès 1843, « la  nouve lle  m ach ine  est encore à créer ».

O n d is c u ta it sans re lâche su r ce q u ’i l  fa l la it  c ra in d re  ou espérer 
quand  p a ru t su b ite m e n t, p a r u n  v é r ita b le  coup de th é â tre , 
la  « p a te n te  » de fé v r ie r  1847. E lle  d é c id a it la  ré u n io n  de tous 
les É ta ts  p ro v in c ia u x  à B e r lin  dans le  L a n d ta g  U n i, avec 
p o u v o ir  de v o te r  les im p ô ts  n o uveaux  e t de p résenter des p é t i
tio n s  ; à p a r t  cela, son rô le  d e v a it ê tre  p u re m e n t c o n s u lta tif,  e t la 
p é rio d ic ité  ne lu i  f u t  pas ga ran tie . Si les ra d ic a u x  déc la ra ien t 
ces concessions r id icu le s , beaucoup de lib é ra u x  a ccu e illire n t 
q u and  m êm e avec p la is ir  u n  p re m ie r pas dans la  vo ie  co n s ti
tu tio n n e lle . M ais le  d iscours d ’o u ve rtu re  du  ro i les ir r i ta | i

H é ritie r d ’une couronne que j ’ai reçue in tacte  et que je dois et 
veux laisser in tacte  à mes successeurs, jamais je  ne perm ettra i 
qu ’une feuille écrite vienne s’interposer, pour jouer le rôle d ’une 
deuxième Providence, entre Dieu, notre Seigneur du ciel, et ce pays, 
pour nous gouverner pa r ses paragraphes et pour remplacer par eux 
la sainte et antique fidélité ... La même franchise m ’engage m ainte
nan t à vous donner ma parole de ro i que jam ais je  ne vous aurais 
convoqués si j ’avais eu le m oindre soupçon que vous puissiez songer 
à jouer le rôle de soi-disant représentants du peuple.

Les débats p ro u v è re n t au ro i que ce langage n ’é ta it  p lus de 
m ise. Une m in o r ité  de féodaux, où l ’on rem arqua  p o u r la  p re 
m iè re  fo is  le jeune B ism a rck , p ro te s ta  v io le m m e n t con tre  les idées 
nouve lles , s u r to u t con tre  la  pensée de déc la re r les d ro its  p o li
tiq u e s  « indépendan ts  des confessions relig ieuses » ; m ais la 
m a jo r ité , menée p a r des nobles progressistes com m e V in cke , 
e t p a r les grands bourgeois lib é ra u x  des bords d u  R h in , Becke- 
ra th , Ila n se m a n n , C am phausen, rappe la  les promesses fa ites  
p a r F ré d é ric -G u illa u m e  I I I  en 1815 e t repoussa les deux 
e m p ru n ts  auxque ls  te n a it  s u r to u t le gouve rnem en t, l ’un  p o u r 
les banques hypo théca ires , l ’a u tre  p o u r les chem ins de fe r. 
Le  ro i, de son côté, m a in t in t  le  re fus d ’ accorder la p é r io 
d ic ité  des sessions. I l  n ’y  eu t pas de ru p tu re  o ffic ie lle , m ais 
l ’assemblée se sépara sans aucun  ré s u lta t ( ju in  1847) ; elle a v a it 
passionné l ’o p in io n  p u b liq u e  e t révé lé  de grands ta le n ts . « I l  
ne d e v a it pas o u v r ir  la  po rte , é c r iv it  M e tte rn ic h ; i l  l ’a ouverte ,
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et ce q u i est une fo is  en tré  p a r là, on ne p e u t p lus le fa ire  sor
t i r .  » F ré d é ric -G u illa u m e  IV  dem eura encore hésitant. : Cepen
d a n t les « com m issions réunies », qu  i l  a v a it  p rom is  de convoquer 
tous les q u a tre  ans, fu re n t appelées à B e rlin  en ja n v ie r  1848 
Pour donner u n  av is  su r le  p ro je t de code pénal.

H . —  NICOLAS  1 er E T  SON G O U VER N EM EN T1.

Les ve llé ités  e t les v a r ia tio n s  du  ro i de Prusse fa isa ie n t m ie u x  
re sso rtir la  constance in fle x ib le  d u  despote q u i g o u ve rn a it 
la  Russie. Les événem ents a va ie n t fo r t i f ié  la  fo i de N ico las I er 
dans l ’a u to c ra tie . A r r iv é  au trô n e  u n  jo u r  de ré v o lu tio n , ob ligé 
p lus ta rd  de d o m p te r la  Pologne, i l  g a rd a it la  ha ine  e t le 
m épris de ce t O cc iden t q u i ré p a n d a it les idées anarch iques. 
Cet hom m e irré p ro ch a b le  dans sa v ie  p rivée , a ttaché  à des 
conceptions m ora les très  ferm es, q u i d is a it : « Je considéré la 
v ie  com m e u n  service », v o u lu t fa ire  p a r to u t régner l ’ o rdre. 
C’é ta it  l ’ o rd re  e x té r ie u r q u i se m an ifes te  p a r des fon c tio n n a ire s  
p o rta n t co rrec tem en t l ’u n ifo rm e , p a r des collégiens sagem ent 
assis à le u r banc, s u r to u t p a r des b a ta illo n s  b ien  alignés et 
im m ob iles  sous les armes. P o u r ceux q u i v io la ie n t l ’ o rdre , to u te  
Peine é ta it  lé g itim e , y  com pris  la  salle de po lice  prod iguée aux  
fon c tio n n a ire s  c iv ils  à p ropos de fau tes  légères. N ico las a im a it 
aussi la  m agn ificence  e t, quo ique  peu c u lt iv é , d é s ira it assurer 
à son règne le p restige  que donne l ’ éc la t des le ttre s  e t des a rts . 
I l  a rracha  P ou ch k in e  aux  fré q u e n ta tio n s  ré vo lu tio n n a ire s  en 
se fa isa n t son p ro te c te u r ; G ogol f u t  com blé de ses b ie n fa its .

. V  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres indiqués p 5 et 62 et dont le plus 
'«portant est celui de Schiemann, il faut joindre G. Tchoulkov Les derniers Isars
n . . .  _ ,-iv a n n o  • o n t . A « àt!.- t n-ir Ixihrilfif 1 HmPVn hn

, .....in-8°), quoique ne se rapportant pas spécialement a ce règne est précieux pour
le faire comprendre. On peut y joindre les études generales de Masaryk, Russland 
}rnd Europa (Iéna, 1913, in-8«), et de Paul Milioukoy, La crise russe (Pans, 1907, 
!n'8°) ; voir aussi Maxime Kovalewsky, Institutions politiques de la Russie (Pans, lÿOo 
' “ '16).-S u rlaquestion  agraire en particulier, Kovalewsky, LerêgiMè economique delà 
Russie (Paris, 1898, in-8°) ; Plékhanov, Introduction u l  histoire sociale ae la Hume, 
fiaduction (Paris, 1926, in-8°) ; Schkaff, La question agraire en Russne (Paris,J1922, 
!n-8°) ; Ivalia Bcrkéroff, Étude sur le servage en Russie (Grenoble, 1912, in-8 ) Sur 
‘ ««e l ’histoire russe d^ la première moitié du x ix *  siècle, on utilisera les travaux 
,1A-E. Presniakov, Alexandre 1«  (Leningrad, 1924, in-8»), etude sur le caractère de 
| empereur ; du même, 14'diekabria 1825 goda fie 14 décembre l 8 2 o] (Moscou, 1924, 
1îî-8°) ; (]u même> on consultera le livre déjà «filé (j>. d87) sur riidcuàs 1 .
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L e  g rand  m usic ien  G lin ka  composa L a  vie p o u r le tsar, opéra 
q u i célèbre un  héros paysan de Russie tué  p a r les P olonais ; 
la  p rem iè re  re p résen ta tion  de ce tte  pièce (1836) fu t  une grande 
cérém onie à la  fo is  a r t is t iq u e  e t n a tiona le . Les a rch itec tes 
m ire n t à la  m ode u n  s ty le  pseudo-russe a n tiq u e . On e n tre p r it 
aux  fra is  du  T réso r deux superbes p u b lica tio n s , les A n tiq u ité s  
de l ’em pire de Russie  e t les A n tiq u ité s  du Bosphore cim m érien.

Ses v ic to ire s  a va ie n t donné à N ico las I er une confiance très 
g rande en lu i-m êm e. Les m in is tre s  n ’osa ient guère se hasarder à 
co m b a ttre  ses vues, à p résen te r leurs ob jec tions . Le  seul à q u i 
sa com pétence g a ra n tît une a u to r ité  v é r ita b le  fu t  le  Hessois 
K a n k r in e , m in is tre  des finances, à q u i l ’ em pereur d is a it u n  jo u r  : 
« T u  sais q u ’i l  y  a deux hom m es en Russie q u i ne p e u ve n t pas 
donner le u r dém ission, m o i e t to i.  » Ce tra v a il le u r  acharné q u it ta  
ses fo n c tio n s  en 1844 seulem ent, quand  la  v ie illesse l ’y  ob ligea. 
Spéransky re n tra  en fa ve u r, m ais après a v o ir  consenti à d ir ig e r 
la  p u n it io n  des décem bristes, à re n ie r ses p ro je ts  lib é ra u x  ; 
i l  se co n ten ta  de re s te r u n  hab ile  a d m in is tra te u r e t u n  bon  
ju r is te , q u i e u t l ’honneur d ’achever le code russe. Nesselrode, 
q u i d e v in t chance lie r t i tu la ire  en 1835, a v a it  renoncé peu à 
peu à to u te  in it ia t iv e  dans la  p o lit iq u e  ex té rieu re  e t se b o rn a it 
à tra d u ire  sous une fo rm e  élégante e t m odérée les ordres im pé- 
r ia u x r Ces hom m es a va ie n t débuté  sous A le xa n d re  I er, à l ’ époque 
des belles ré form es e t des grandes espérances ; les m in is tre s  
fo rm és sous N ico las ne les v a la ie n t pas. L e  p lus in te llig e n t, 
O u va ro v , m in is tre  de l ’ in s tru c t io n  p u b liq u e , a m i des le ttre s  
e t des écriva ins , se f i t  le  défenseur de l ’obscuran tism e p o u r p la ire  
au souve ra in  ; c ’est lu i  q u i in v e n ta  la  fo rm u le  devenue chère à 
N ico las : « a u to c ra tie , o rth o d o x ie , n a tio n a lism e  ». Tous les 
m in is tre s  sava ien t que le ts a r n ’a cco rd a it ja m a is  sa confiance 
d ’une façon  d é fin it iv e , q u ’ une d isgrâce d e m e u ra it possib le ; 
tous  v o y a ie n t que sa fa v e u r a l la i t  s u r to u t a u x  m ilita ire s , aux  
hom m es chargés de m a in te n ir  l ’ o rdre , à P a sk ié v itch , le 
d o m p te u r de la  Pologne, à B enckendo rf, le général q u i assu
r a i t  à la  po lice  e t à la  gendarm erie , avec une o rg a n isa tio n  
savan te , u n  p o u v o ir  sans lim ite s .

L a  d o c tr in e  o ffic ie lle , adoptée p a r tous , é ta it  n e tte m e n t o p t i
m is te . Le  peup le  russe, d isa ie n t- ils , est c o n te n t de son so rt. 
Le  rég im e du m ir  lu i  assure le p a in  e t l ’ empêche d ’im ite r  
l ’ égoïsme féroce des paysans p ro p r ié ta ire s  ; l ’o r th o d o x ie  le  
pro tège con tre  le ra tio n a lism e  p ro te s ta n t e t la  ty ra n n ie  rom a ine . 
F a it  p o u r le  rég im e p a tr ia rc a l, ce peup le  a im e l ’ em pereur com m e
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un père ; i l  fa u t le  te n ir  à l ’ a b r i des tro u b le s  q u i o n t to u jo u rs  
eu p o u r cause des e x c ita tio n s  venues de l ’ é tranger. N ico las 
r épé ta it ces fo rm u les , et souven t i l  y  c ro y a it. C ependant i l  
c°nna issa it tro p  b ien  la  ré a lité  p o u r ne pas sa vo ir q u ’elle é ta it  
en c o n tra d ic tio n  avec les apologies offic ie lles. C’est ce q u i fa i t  

caractère tra g iq u e  de son règne : ce despote obéi de tous  
trem b la  to u te  sa v ie  d e va n t le danger d ’ une ré v o lu t io n  sociale ; 
mais i l  n ’ osa pas en trep rend re  les ré form es propres à la  p réve 
n ir, fa u te  de tro u v e r  le personnel capable de les a p p liq u e r. 
P arm i les hau ts  fo n c tio n n a ire s , on  c i ta i t  quelques spécialistes 
c°m pé ten ts , in c ité s  au t r a v a il  p a r 1 exem ple e t les récom 
penses de l ’ em pereur. Q u a n t à la  masse des fo n c tio n n a ire s  
in fé rieu rs , aucun  s t im u la n t ne la  poussa it à b ien  fa ire . Peu 
in s tru its , m a l payés, recru tés au hasard, ils  jo u issa ie n t d un  
Pouvoir quasi d isc ré tio n n a ire  dans leurs c irco n sc rip tio n s  ;

p lu p a r t en abusa ien t, so it p o u r im poser l ’o rd re  m éca
nique et p u é r il q u i p la is a it au souve ra in , so it p o u r amasser 
de l ’ a rgen t. L a  concep tion  o rie n ta le , d ’ après la q u e lle  le  pou- 
v ° i r  est fa i t  d ’ abo rd  p o u r le  bénéfice de ceux q u i le  d é tiennen t, 
a va it de to u t  tem ps p ro d u it  chez les m em bres du  tchine  des 
effets co rru p te u rs . Le  ts a r n ’ ig n o ra it  pas ces p ra tiq u e s , m ais 
Se se n ta it hors d ’ é ta t de les co rrige r. I l  se co n te n ta  d ’une ve n 
geance ino fïens ive  : q uand  G ogol eu t d é c r it dans sa comédie 
'lu  Réviseur les tra v e rs  des fo n c tio n n a ire s  de p ro v in ce , N ico las 
supprim a le ve to  de la censure, v in t  assister à la  p rem ière  
reP résenta tion  e t s tupé fia  l ’ a u d ito ire  en a p p laud issan t les 
Passages les p lus  sa tiriques .

Le prob lèm e d o u lou re u x  de la  Russie d e m e u ra it ce lu i du  
servage. Les p ro p r ié ta ire s  fonc ie rs , les nobles, e n tenda ien t le 
conserver ; N ico las s’ efforça de les co n te n te r parce q u ’ils  
M a in tena ien t l ’ o rd re  dans leurs  te rres ; d ’ a illeu rs  les fils  de 
Paul R r n ’on t  ja m a is  oub lié  ce q u ’i l  en c o û ta it à u n  ts a r de 
Se b ro u ille r  avec la  noblesse. N éanm oins, com m e C atherine  I I ,  
comme A le xa n d re , i l  v o y a it  les m a u x  du  rég im e se igneuria l. 
Le servage é ta it  devenu p lus rig o u re u x  que ja m a is  ; beaucoup 
j^c serfs a va ie n t la  c o n d itio n  de vé rita b le s  esclaves ; leurs fem m es, 
eOrs filles  d e va ien t su b ir tous  les caprices des nobles C ontre  
Çs ré ca lc itra n ts  i l  e x is ta it  une peine p lus te r r ib le  que le roue t, 

c é ta it l ’ envo i au ré g im e n t, la  pe rspective  de ces v in g t-c in q  
de service m ili ta ire  q u i fa isa ie n t fré m ir  les p lus  endurc is . 

Le servage n u is a it a u x  nobles eux-m êm es parce q u  i l  em pê
cha it to u t  progrès économ ique. C erta ins d ’ en tre  eux songèrent
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à m e ttre  en p ra tiq u e  les préceptes de T haer, le g rand  agronome 
allem and^ su r l ’e x p lo ita t io n  ra tio n n e lle  e t in te n s ive  du  sob 
P o u r cela i l  fa l la it  des c a p ita u x  e t des m achines perfectionnées i 
les c a p ita u x , ils  n ’ en a va ie n t pas ; la  m ach ine  é ta it  rem placée 
p a r le  t r a v a il  d u  serf, q u ’on ne p o u v a it p o in t  rend re  m e ille u r 
n i p lus  p ro d u c t if . Quelques m in is tre s  m é d itè re n t des am élio - 
ra tio n s . Le  général K isse lev, à q u i le succès de son gouverne* 
m e n t dans les pays roum a ins  fa is a it pa rd o n n e r des idées libé - 
ra ies e t progressives, rédigea des p ro je ts  in té ressants. U n  a u tre  
m in is tre , P é ro vsky , é c r iv a it dans u n  m ém oire  o ffic ie l que beau
coup de nobles « com m encent à com prendre  que les paysans 
so n t u n  fa rdeau  p o u r eux, e t q u ’i l  se ra it désirab le  de changer 
des ra p p o rts  désavantageux p o u r les uns e t les au tres ». M ais 
ce n ’ é ta it  v ra i que p o u r une m in o r ité . L ’em pereur en 1842 
essaya une ré fo rm e  très  m odeste ; i l  p e rm it a u x  serfs d ’acqué rir 
les b iens q u i le u r se ra ien t cédés p a r les seigneurs m o ye n n a n t 
une redevance fix e  annue lle . O r le  chargé d ’a ffa ires frança is  
é c r iv i t  à son gouve rnem en t que la  résistance passive de la  
noblesse d é c id a it l ’em pereur à ne pas a p p liq u e r son oukase. U n  
g e n tilho m m e  a llem and  com pé ten t, b lax thausen , f u t  appelé 
en Russie p a r N ico las p o u r é tu d ie r le rég im e du  m ir  e t donner 
son av is  su r les changem ents possibles ; b ien  q u ’i l  e û t rassem blé 
des docum ents  in té ressants, le  ré s u lta t fu t  n u l. E n  1847 le 
ts a r  p ro m it  la  lib e rté  a u x  serfs q u i achè te ra ien t les te rres g re 
vées de dettes e t d ’hypo thèques ; la  noblesse d e v a it fa ire  a b o lir  
ce t oukase en 1849.

N i la  ty ra n n ie  des seigneurs, n i celle des fo n c tio n n a ire s  n 'e m 
pêchèren t les masses, en apparence dociles e t passives, de m a n i
fes te r que lque fo is  le u r colère p a r des accès de ré vo lte . Les 
a rch ives  d u  m in is tè re  de l ’ in té r ie u r , ouvertes aü x x e siècle, 
nous a p p re n n e n t que de 1825 à 1854 i l  y  e u t 547 émeutes 
a g ra ire s ; que lques-unes, causées p a r une fa m in e  ou p a r les 
promesses d ’u n  im p o s te u r, fu re n t v ra im e n t dangereuses. E lles  
ne te n d a ie n t p o in t  à un  changem ent p o lit iq u e  : les ém eutie rs 
p a r la ie n t to u jo u rs  du  ts a r com m e de le u r p ro te c te u r n a tu re l 
con tre  les burines  e t les tch inovn iks. I l  y  e u t aussi des révo ltes 
in d u s tr ie lle s . C erta ins seigneurs a c tifs  e t dés ireux d ’augm ente r 
leurs  revenus V o u la ie n t im ite r  l ’O cc iden t, créer des fab riques  
su r leurs  te rres. Les Serfs q u it ta ie n t avec répugnance le t r a 
v a i l  de la  te r re  p o u r  s’ en fe rm er dans des usines q id  le u r sem
b la ie n t des prisons ; la  lo i po lic iè re  de 1835 augm enta  encore 
le u r  a n tip a th ie  p o u r la  v ie  de fa b r iq u e . L a  lo i p ro te c tr ic e  do
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18-45, in te rd is a n t le  t r a v a il  de n u it  p o u r les en fan ts  de m oins 
cje douze ans, ne fu t  pas m ie u x  observée que la  lo i frança ise  
vê 1841. Les actes de vengeance in d iv id u e ls  n ’ é ta ie n t p o in t 
r:Wes : de 1835 à 1859 i l  y  e u t 142 assassinats de p ro p r ié ta ire s  
ét 175 te n ta tiv e s  m anquées. Mêm e dans les colonies m ilita ire s , 
Ce tr is te  hé ritage  d ’ A le xa n d re  e t d ’A ra lç tchéev, on co n n u t des 
^ d é liio n s  furieuses : celle de 1831 dans le gouve rnem en t de 
N ovgorod, après a v o ir  coûté la  v ie  à deux généraux e t à une 
Ceîita in e  d ’o ffic iers, fu t  pun ie  p a r le  k n o u t et p a r d ’au tres châ- 
h inents  in flig é s  à 3.272 so lda ts, A  la  m êm e époque, le gou- 
Vei’Uement pe rsé cu ta it les Ju ifs , to r tu r a i t  les U nia tes, O n corm  
Prend le m o t de P ou ch k in e  à G ogol : « D ieu  ! com m e n o tre  Russie 
®st  tr is te  ! » B ié lin s k y  pa rla  aussi de 1a. « hideuse ré a lité  russe », 

légende a jo u ta it  aux  choses vra ies des anecdotes s in is tres ; 
011 c o n ta it dans les salons q u ’après la  con d a m n a tio n  d ’ un  
rha lheureux à la  p riso n  pe rpé tue lle , le ts a r le f i t  déc la re r m o r t, 
P rescriv it de m a rq u e r sa tom be  au c im e tiè re  e t ob ligea sa fem m e 
^ P orte r le deu il.

I I I . LA POLICE IN TE LLE C TU E LLE  E N  R U S S IE 1.

C ra ignan t to u jo u rs  les révo ltes  paysannes, le ts a r ne v o y a it  
I n ’un  m oyen  de m a in te n ir  le  peuple  dans le d e vo ir, c’ é ta it  
^ ’empêcher les classes élevées de co n ta m in e r ces i lle tt ré s  
Par les idées de l 'O c c id e n t2, I l  aggrava les mesures prises a v a n t

I J -  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  — Voir les livres cités p. 62 et 893, ainsi que les 
«stpires de la littérature russe. Ou y joindra Alilioukov, Essais sur Vhistoire do la 
yUlisation russe (Paris, 1901, in-8°) ; Émile Haumant, La culture française en Russie 
lçariSi 1910 in-8°) ; G. Alexinsky, La Russie et l ’Europe (Paris, 1917, in-16). Deux livres 
^ « n ta  ont*une importance particulière : Raoul Labry, Alexandre Ivanovié Herzen 
(Paris, 1928. în-S°l : Alexandre Koyré, La philosophie et le problème national en Russie

10 de la « Bibliothèque de l ’ InstitutT ‘ début du X IX e siècle (Paris, 1929, in-8», fasc. U 
jf4QÇais de Leningrad»). — Sur l ’opposition de la jT, -vois ae Lemnirad») — sur 1 u p p u s . „ . . „ j e u n e  noblesse, voir les mémoires de 
h^PQtkine, d o n û l a donné un texte français intitu lé Autour d’une oie (Paris, 1902, 
¡î'12)- Parmi les articles de revues, citons E. Haumant, Nicolas et la France, dans a 
r*e(JUe de Paris 15 avril 1902 p. 835-857; du même, Les Allemands en Russie, dans la 
pQ»e revue 15 janvier 1917,’ p. 297-320 ; du même, La crise du patriotisme russe, dans 
a même revue 15 janvier 1919, p. 405-419 ; Dumaine, Le marquis de Custine et la

^ ’ d a n S l a

^ h  cour

, meme rev„„, . ---------------- , , . . , ,
lis , dans la Revue des Deux-Mondes, 15 janvier 1928, p. 3a9-386, intéressant tableau 
m cour. ,, , ...

|, ' '  Cette peur du soulèvement populaire était bien antérieure a 1 avènement de ISico- 
Quand Alexandre 1er eut prononcé ou 1818 le discours liberal de Varsovie, bperansky 

tlv i t  ; « Le danger est que dans la masse obscure du peuple s est iormee la conviction 
23e »on seulement la  liberté lu i est promise, mais déjà donnée, et que seuls les proprie- 

res einpêehen t qu’elle soit proclamée ou cachent qu’elle 1 a déjà été.,. Ce q.ui peut

me I e»’février 1922, p. 476-502 ; la princesse Mathilde, Sou-

r<isult,**  de eeei est terrible et facile à imaginer, »
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lu i  : défense a u x  Russes d ’a lle r en E u rope  sans perm ission, 
défense aux  Européens d ’ e n tre r dans l ’em p ire  sans p o u v o ir 
in d iq u e r de répondan ts , guerre a u x  liv re s  ve n a n t de l ’é tranger. 
N ico las se d é fia it  de la  science, des U n ive rs ité s  : « V o ic i l ’an tre  
d u  lo u p  », d is a it - i l  en re g a rd a n t celle de Moscou. C ependant 
on ne p o u v a it s’en passer ; on  en créa mêm e une nouve lle  
à K ie v  (1833) p o u r co m b a ttre  le po lon ism e en U k ra in e . Mais 
O u va ro v  im posa a u x  U n ive rs ité s  l ’enseignem ent de la  th é o 
log ie  e t de l ’h is to ire  ecclésiastique ; i l  in v ita  tous les p ro fes
seurs à e x a lte r la  re lig io n , ceux de sciences na tu re lles  à fa ire  
re sso rtir à la  fo is  la  sagesse d iv in e  e t l ’ im p e rfe c tio n  de nos 
organes, ceux d ’h is to ire  à m o n tre r que la  Russie a v a it  p ris  
la  p rem iè re  p lace dans le m onde. L ’ enseignem ent de la  p h i
losophie  s u b it p lus ieurs  a m p u ta tio n s  ; dans ce lu i du  d ro it  
on f in i t  p a r su p p rim e r l ’exposé des in s t itu t io n s  occidenta les. 
N éanm oins l ’e sp rit l ib é ra l de beaucoup d ’é tu d ia n ts  e t de 
quelques professeurs dem eura p o u r le  gouve rnem en t un  su je t 
d ’in q u ié tu d e .

N ico las te n a it  à se p ro cu re r le  personne l de savants, d ’ingé 
n ieurs  e t d ’a d m in is tra te u rs  q u i lu i  fa is a it dé fau t. I l  s’adressa 
donc à l ’A llem agne , où la  Prusse a u to c ra tiq u e  et les p e tits  É ta ts  
su rve illés  p a r M e tte rn ic h  sem b la ien t échapper a u x  in fluences 
ré vo lu tio n n a ire s  de l ’O cc iden t. L a  Russie depuis P ie rre  le G rand 
n ’a v a it  pas cessé de re c ru te r en A llem agne  q u a n tité  de fo n c
tio n n a ire s  in s tru its  e t la b o rie u x . N ico las  e u t p a rm i ses m in is tre s  
u n  Nesselrode e t un  K a n k r in e  ; dans l ’arm ée q u i v a in q u it  les 
T u rcs  en 1829, le général en chef D ié b itc h  e t onze généraux 
su r v in g t-s ix  é ta ie n t des A llem ands . Beaucoup de professeurs 
a llem ands occupèren t des chaires dans les U n ive rs ité s  russes 
e t y  f ire n t p éné tre r les liv re s  de le u r pays. M ais, com m e ces 
U n ive rs ité s  ne d o n n a ie n t le  p lus so uven t q u ’une in s tru c t io n  
insu ffisan te , les é tu d ia n ts  russes fu re n t au torisés à sé journer 
dans les U n ive rs ité s  d ’A llem agne, p a rtic u liè re m e n t à B e rlin . 
I ls  y  fu re n t éblouis p a r la  science des m a îtres , p a r la  cu rios ité  
in te lle c tu e lle  des élèves, p a r la  v ie  in tense q u i, en d é p it des 
cu ra teu rs  é tab lis  après 1820. fa is a it de ces hautes écoles de 
rem arquab les  foyers  sc ien tifiques . L a  ph ilosoph ie  a llem ande 
s a tis fit  le u r g o û t p o u r les cons truc tions  idéales, p o u r les sys
tèm es édifiés en dehors de la  ré a lité . S che lling  en sédu is it 
p lus ieurs , m ais ce fu t  H egel s u r to u t q u i les a t t ir a  : chaque 
l iv re ,  chaque b ro ch u re  du  m a ître  de ve n a it, com m e les versets 
des É c ritu re s , u n  te x te  l iv ré  a u x  s u b tilité s  de l ’exégèse. B eau 
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coup d ’a illeu rs  a d o p ta ie n t les in te rp ré ta tio n s  ré vo lu tio n n a ire s  
de Feuerbach e t de la  gauche hégélienne.

L ’in fluence  a llem ande é ta it  la  p lus fo r te  ; m ais l ’in flu e nce  fra n 
çaise, q u i a v a it  régné ju s q u ’ en 1812, ne fu t  ja m a is  e n tiè rem en t 
éclipsée ; elle é ta it  favorisée p a r la  connaissance de la  langue, 
to u jo u rs  demeurée à la  m ode. N ico las, q u i d é te s ta it la  F rance  
de L o u is -P h ilip p e , se s e rv a it du  frança is  dans ses le ttre s  in tim e s  
à la  tsa rine . Ceux q u i se lassa ien t des com m enta ires sans f in  
sur les théories  nébuleuses de l ’A llem agne  tro u v è re n t en F rance  
des liv re s  c la irs , e n tra în a n ts , fa its  p o u r l ’ a c tio n . Les p ro h ib i
tions o ffic ie lles n ’em pêchèrent pas ces liv re s  d ’e n tre r en Russie ; 
même i l  é ta it  de bon to n , chez les gens cu ltivé s , de p o u v o ir  
d ire  q u ’ on possédait les ouvrages in te rd its . U n  Russe de ce 
tem ps, S a lty k o v , ra p p e la n t ses souvenirs des années 1846 et
1847, a d i t  :

De la France, nature llem ent pas de la  France de Louis-Philippe 
et  de Guizot, mais de la  France de Saint-Simon, Cabet, Fourier, 
Louis B lanc et su rtou t de George Sand, cou la it en nous la fo i en 
l ’hum anité ; d ’elle rayonna it chez nous la persuasion que l ’âge 
d ’or n ’est pas derrière, mais devant nous.

I l  se fo rm a  donc une classe d ’é c riva ins , de jo u rn a lis te s , le 
com m encem ent de « l ’ in te llig e n ce  » russe. E lle  composa e t lu t  
de no m b re ux  périod iques, so i-d isan t ph ilosoph iques e t l i t t é 
ra ires, q u i e ffle u ra ie n t vo lo n tie rs  la  p o lit iq u e . Ce ne f u t  pas 
sans risque  p o u r les au teurs . T chaada jev , u n  ca th o liqu e  défa
vo rab le  à l ’É g lise  o rthodoxe , p u b lia  en 1836 u n  a rtic le  pessi
m iste  su r la  Russie : dem eu ran t isolé en tre  l ’O cc iden t e t l ’O r ie n t, 
d is a it- il,  ce pavs ne s’ est assim ilé  aucune des deux  cu ltu res  
et n ’a r ie n  donné au m onde. L  audac ieux  réd a c te u r f u t  déclaré 
fou, l iv ré  a u x  m édecins p e n d a n t u n  an, pu is acheta sa grâce 
par des ré tra c ta t io n s  h u m ilia n te s . Beaucoup d  autres, sans 
com m ettre  de pare illes im prudences, a rr iv a ie n t à se fa ire  com 
prendre  dans un  pays où les gens in s tru its  sava ien t l ire  
entre  les lignes. M a lg ré  les v in g t-d e u x  censures spécialisées q u i 
fo n c tio n n a ie n t dans l ’em pire , les discip les de l ’ E u rope , les O cc i
den taux , com m e on les a p p e la it, ne cessèrent ja m a is  d écrire  
G t d o  f< ï i r 0  d o s  b  ( i  o p t e s

Le ty p e  le p lus  re p ré se n ta tif de ce tte  o p p o s itio n  de 1 é lite  
celairée au rég im e despotique fu t  A le xa n d re  H erzen. É tu d ia n t à 
Moscou de 1829 à 1833, i l  partagea l ’ enthousiasm e de ses cam a
rades à la  nouve lle  de la  ré v o lu tio n  paris ienne de ju i l le t  1830,
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de la  ré v o lu tio n  polonaise de novem bre  ; i l  pa rtagea  b ie n tô t 
leurs déceptions e t leurs colères. Im p liq u é  dans u n  procès de 
société secrète (1834), i l  est relégué à P e rm , e t la  grâce ne v ie n d ra  
q u ’au b o u t de c in q  ans. C ependant, lib re  ou in te rn é , i l  dévore 
les écrits  de l ’ E u rope , frança is  e t a llem ands, L e  sa in t-s im o 
nism e d ’abo rd  l ’é b lo u it, si b ien  q u ’i l  é c rira  ve rs  la  f in  de sa 
v ie  : « Le  sa in t-s im on ism e  d e v in t la  base de nos co n v ic tio n s , 
e t i l  l ’est resté im m u a b le m e n t dans ce q u ’i l  a d ’essentiel. » 
M ais b ie n tô t i l  est conquis p a r H ege l e t fa i t  de la  Phénoméno
logie  son l iv re  de chevet. Comme nous l ’ avons v u , H ege l o f f ra it  
de q u o i sa tis fa ire  e t les conserva teurs e t les ré vo lu tio n n a ire s . 
C’é ta ie n t les conserva teurs q u i l ’a v a ie n t d ’abo rd  a ccu e illi, 
e t p a rm i eux deux  des p lus b r illa n ts  con tem pora ins  de H erzen, 
B ié lin s k y  e t B a ko u n in e . M ais b ie n tô t, désabusés p a r le spec
tac le  de l ’a u to c ra tie  russe, ils  changent de cam p ; B ié lin s k y  
d e v ie n t le g rand  c r it iq u e  lib é ra l ; B a ko u n in e  se ra llie  à l ’idée 
ré v o lu tio n n a ire  e x tré m is te . H erzen  encourage le u r convers ion . 
Lu i-m ê m e , to u t  en g a rd a n t le  respect de la  ph ilosoph ie  a lle 
m ande, s’ intéresse de p lus en p lus a u x  écrits  des socia listes 
frança is  ; le c te u r fidè le  de P ie rre  L e ro u x  depuis long tem ps, 
i l  é tud ie  avec a d m ira t io n  V H is to ire  de d ix  ans de L o u is  B lanc , 
la  Destinée sociale de C onsidéran t, pu is  s’ a ttache  a u x  p rem iers 
éc rits  de P roudhon . F in a le m e n t i l  v e u t s o r t ir  de Russie, o b tie n t 
en 1847 la  pe rm iss ion  d ’a lle r en E u rope , en F rance. L e  Paris  
de L o u is -P h ilip p e , où régnen t les puissances d ’ a rgen t, le scan
dalise à p rem iè re  v u e ; m ais ses im pressions sur l ’ O cc iden t son t 
encore assez confuses lo rsque s u rv ie n t la  ré v o lu tio n  de 1848, 
I l  fa u t a jo u te r que ce fils  de fa m ille  r ich e  a v a it  v u  de bonne 
heure le m épris  des hom m es de sa classe p o u r les in fé rie u rs , le u r 
du re té  p o u r les paysans. T ou rguenav, lu i  aussi riche  e t nob le , 
a v a it  une m ère féroce p o u r les serfs q u i lu i  a p p a rte n a ie n t, e t 
p a re ille m e n t K ro p o tk in e  assista dans son enfance à des scènes 
odieuses q u i d e va ien t lu i  la isser une im press ion  ine ffaçab le .

I l  y  eu t donc to u jo u rs  une o p p o s itio n  libé ra le , q u i se re c ru 
t a i t  dans la  m in o r ité  in s tru ite  ; e t p a rm i les m em bres de « l ’ in 
te lligence  » on v o y a it ,  chose nouve lle , non  p lus seu lem ent des 
nobles, m ais des fils  de bourgeois e t mêm e des p ro lé ta ires . 
Ne se c o n te n ta n t pas des revues censurées, ils  fa isa ie n t bon 
accueil à la  l it té ra tu re  « illéga le  », liv re s  russes im p rim é s  en 
cachette  (ou m êm e c irc u la n t m anuscrits ) e t liv re s  étrangers 
q u i p é n é tra ie n t sans tro p  de peine en contrebande. Ce se ra it 
p o u r ta n t une  e rreu r de c ro ire  que ce t e sp rit d ’o p p o s itio n  fû t
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d o m in a n t dans la  noblesse. E lle  a p p ré c ia it la  s itu a tio n  q u i lu i  
é ta it fa ite  p a r les tsars. C atherine  I I  a v a it  supp rim é  p o u r e lle  
l ’o b lig a tio n  de s e rv ir l ’É ta t ;  ses h é ritie rs  a va ie n t achevé 
d ’ém anciper la  hau te  classe, q u i g a rd a it a ins i les bénéfices de 
l ’é ta t socia l e x is ta n t sans en su b ir les charges. C ette  généro- 
sité des em pereurs envers la  classe d o m in a n te  s’e xp liq u e  p a r 
le m o t de N ico las I er m o n tra n t l ’ avan tage  de posséder a ins i 
<( 150.000 p ré fe ts  de po lice  g ra tu its  ». L a  ré a c tio n  con tre  la  
d é v o lu t io n  frança ise  a v a it  développé chez les seigneurs u n  é ta t 
d e sp rit conserva teur. Le  vague lib é ra lism e  en h o nneu r sous 
A lexand re  I er, q u i assura ta n t  de sym path ies a u x  décem bristes, 
d i t  contreba lancé p a r l ’o rgue il n a tio n a l, si développé depuis 
le tr io m p h e  de 1812. Lo rsque  l ’h is to rie n  K a ra m z in e  p u b lia  en 
1816 les prem ie rs  vo lum es de l ’ ouvrage q u i e x a lta it  le passé de 
d  Russie, les 3.000 exem pla ires parus fu re n t vendus en tro is  
semaines. L a  ré v o lu tio n  de V a rsov ie  éve illa  d ’ ardentes colères 
contre  l ’ e sp rit ana rch ique  de l ’ O cc iden t ; on a d m ira  le  souvera in  
Çm b a t ta it  la  T u rq u ie , d o m p ta it  la  Pologne e t fo rç a it  l ’entrée 
de l ’Asie cen tra le . P lusieurs des écriva ins q u i p ro c u ra ie n t à la  
Russie une g lo ire  nouve lle  se ra lliè re n t au systèm e a u to c ra tiq u e . 
R ouchkine, dans les dernières années de sa cou rte  v ie , aban
donna les idées ré vo lu tio n n a ire s  e t lança l ’ana thèm e aux  
ca lom n ia teurs  de son pays. G ogol é c r iv a it q u ’u n  É ta t  sans 
U ionarque absolu  est com m e u n  o rchestre  sans chef.

A  l ’ école des O cc id e n ta u x  s’ opposa donc celle des S lavo- 
Philes. D ’après eux, tou tes  les na tions  de l ’ O cc iden t, après 
a vo ir connu des jo u rs  de g lo ire , son t m a in te n a n t v ie illie s . 
" Dans to u te  l ’ h u m a n ité  c iv ilisée , d i t  le jeune Iv irêevsk i, deux 
Peuples seu lem ent ne p a rta g e n t p o in t l ’ engourd issem ent géné
ra l, deux peuples jeunes e t fra is  re sp ire n t l ’espérance : ce son t 
les É ta ts -U n is  d ’A m é riq u e  e t n o tre  p a tr ie . » L u i  e t ses am is 
reprochen t à l ’ E u rope  de n ’a v o ir  fa i t  q u ’une œ uvre inco m p lè te  : 
sa cu ltu re  ne développe que l ’ in te lligence  e t néglige le sen ti- 
raent ; son in d iv id u a lis m e  m ene, p ré c ise -t- il, à la  lu t te  effiénée 
de tous con tre  tous ; son rég im e social a créé le p ro lé ta ire  anglais, 
esclave de l ’usine et p r iv é  de fo ye r, ta n d is  que le paysan russe 

protégé p a r le  m ir  e t possède la  te rre . Les s lavophiles 
c ire n t  le u r ph ilosophe  dans K iré e v s k i, le u r théo log ien  dans 
R h o m ia ko v , le u r h is to rie n  dans C ons tan tin  A ltsa ko v . « L  h is- 
1 ° ire  de la  Russie, é c r iv a it ce de rn ie r, a la  v a le u r d une^ h is- 
^oire sa in te ; e lle  d o it  ê tre  lue  com m e une hag iograph ie . » L  ave- 
rd r, pensent-ils , sera encore p lus beau que le passé. M a lg ré
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le u r déda in  p o u r l ’ O cc iden t, les S lavophiles a va ie n t sub i l ’ in 
fluence du ro m an tism e  a llem and  e t l ’em p re in te  de H egel ; 
i ls  a dop tè ren t sa théo rie  du  peuple  élu, m ais ce peuple  d e va it 
ê tre  cherché p a rm i les Slaves, e t non  chez les G erm ains. Aucune  
in te n tio n  serv ile  ne p e u t le u r être  im p u té e  ; ils  condam na ien t 
l ’œ uvre de P ierre  le  G rand, b lâ m a ie n t le despotism e des bu re a u 
crates, v o u la ie n t p le ins pouvo irs  p o u r le souvera in , p le ine  lib e rté  
de pa ro le  p o u r le  peuple . S u rto u t ils  ré c la m a ie n t l ’a b o lit io n  
d u  servage e t p la ça ie n t dans le  m o u jik  une confiance presque 
m ys tiq u e .

C ette  école é p ro u v a it une sym pa th ie  n a tu re lle  p o u r le m o u 
v e m e n t pans lav is te  ; l ’a ffranch issem ent des Serbes, la  guerre 
con tre  les T u rcs  déve loppè ren t ce tte  sym pa th ie  en Russie. 
K a ra m z in e , d o n t Y H is to ire  de Russie  (1816) exa lta  l ’ o rgue il na 
t io n a l,  consacra it sa préface au passé m a lheu reux , à l ’a ve n ir 
c e rta in  des Slaves. Le  panslav ism e in te lle c tu e l o b t in t  la  p ro 
te c t io n  du  gouvernem ent. O u va ro v , dés iran t fa ire  enseigner les 
langues slaves dans les U n ive rs ité s  russes, envoya q u a tre  jeunes 
é ru d its  les é tu d ie r en E urope  ; ils  p u re n t, n o ta m m e n t à Prague, 
s’aboucher avec les au teurs de la  renaissance ph ilo lo g iq u e , 
e t com m encèrent leurs cours en 1843. Pogodine, professeur 
d ’h is to ire  à l ’ U n iv e rs ité  de Moscou, a m i des S lavophiles, re n 
d i t  v is ite  a u x  p r in c ip a u x  nova teu rs , à K o lla r  en tre  a u tre s ; 
dans ses m ém oires au m in is tre , i l  in s is ta  sur la  sym pa th ie  
de tous les Slaves d ’A u tr ic h e  p o u r la  Russie e t recom m anda 
le p rogram m e de K o lla r  su r les in s t itu t io n s  destinées à ra p p ro 
cher tous  les groupes de la  race. Le  ts a r envoya des cadeaux 
à C h a fa rik , à Gaï, à H a n ka , e t p e rm it à une société p rivée  de 
se fo rm e r p o u r a ider financ iè rem en t leurs p u b lica tio n s .

M ais si N ico las se co m p la isa it dans ce rô le  de mécène, i l  se 
m é fia it  des rêves du  panslav ism e p o lit iq u e . Cela se n ta it la  
ré v o lu tio n , e t c’é ta it  une dé loyau té  envers l ’em pereur d ’A u 
tr ic h e  ; i l  p ré fé ra it conserver l ’a lliance  des tro is  au tocra tes. 
S u rto u t i l  ne v o u la it  pas que le ré v e il des Slaves au tr ich ie n s  
n u is ît a u x  e ffo rts  q u ’i l  te n ta it  p o u r ru ss ifie r tous les Slaves de 
son em pire . I l  s’é ta it fo rm é  à K ie v  en 1845 une société secrète, 
la  société des Sain ts C y rille  e t M éthode, q u i a s p ira it à ressus
c ite r  l ’ U k ra in e , à fa ire  de la  Russie une fé d é ra tio n  de peuples 
slaves ; elle a v a it aussi un  p rog ram m e socia l in sp iré  de S a in t- 
S im on et de F o u rie r. E n  1847 les a u to rité s  p u re n t la  d é co u v rir, 
la  dissoudre et ch â tie r ses m em bres : des tro is  chefs de la  rena is
sance uk ra in ie n n e , l ’u n , le poète C hevtchenko , fu t  envoyé à la
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caserne; le  second, l ’h is to r ie n  K o s to m a ro v , fu t  in te rn é ; le  t r o i 
sième, le ro m a n c ie r K o u litc h , se v i t  in te rd ire  de r ie n  p u b lie r. 
Le ts a r désorm ais redoub la  de défiance envers le  pans lav ism e : 
n ’a va it-o n  pas découve rt une ép ître  en thousiaste  adressée p a r 
Lhevtchenko  à C h a fa rik  ? '

T o u t en haïssant l ’ O ccident, N ico las te n a it  à gagner l ’o p in io n  
européenne ; ses voyages en A ng le te rre  (1844) e t en I ta lie  (1845) 
lu i p e rm ire n t de dép loye r son a r t de séduction . Seul Lou is - 
P h ilippe , à q u i le  ts a r é ta it heu reux  d ’a v o ir  in flig é  la  dé fa ite  
d ip lo m a tiq u e  de 1840, resta  p o u r lu i le ro i u su rpa teu r, le  p ro 
je te u r  des ém igrés po lona is ; les re la tio n s  en tre  les deux pays 
dem eurèrent très  fro ides, b ien  que la  p o lit iq u e  de p lus en p lus 
conservatrice de G u izo t en E u rope  se re n c o n trâ t p a rfo is  avec 
celle de S a in t-P é te rsbourg . N ico las in v i ta i t  vo lo n tie rs  des é tra n 
gers de m arque  e t le u r a cco rda it une h o s p ita lité  fastueuse : 
A lexandre  de H u m b o ld t, p e n d a n t son g rand  voyage en Russie, 
R ouva p a r to u t les fo n c tio n n a ire s  préparés à le  fê te r ; H orace 
A ernet, appelé à la  cour im p é ria le  e t chargé de com m andes, fu t  
comblé de cadeaux e t d ’honneurs. Si quelques personnages de 
1 a ris to c ra tie  o b te n a ie n t la  perm iss ion  d ’e n tre r dans cet em pire  
Icrm é, ils  é ta ie n t reçus avec égards, prom enés dans les grandes 
H iles, e t revena ien t de ces tournées à la  P o te m k in e  avec une 
haute idée de la  Russie e t de son m a ître . U n  seul f i t  e xcep tion  : 
h: m arqu is  de C ustine, b ien  a ccu e illi p o u r ta n t à la  cour, p u b lia  
eU 1843 u n  long  ouvrage, L a  Russie en 1839, q u i ré v é la it tou tes  
^es cruautés e t les faiblesses de l ’ a u to c ra tie . « L a  Russie, d is a it- il, 
est le pays de la  te rre  où les hom m es son t le p lus m a lheu reux , 
Parce q u ’ils  y  sou ffren t à la  fo is  des inconvén ien ts  de la  b a rba rie  
et de ceux de la  c iv ilis a t io n . » I l  m o n tra it  les nobles incapables 
de rie n  fa ire  p o u r l ’É ta t ,  m ais to u t-p u issa n ts  p o u r le  m a l dans 
leurs terres. L a  de scrip tio n  d ’une ré vo lte  de m o u jik s , b rû la n t 
h P e tit feu  leurs seigneurs e t dévas tan t une p ro v in ce  au c r i de 
« A ive  l ’em pereur ! » c o m p lé ta it ce tab leau . L ’ ouvrage e u t un  
sùccès re te n tissa n t, m ais fu t  v ite  oub lié .

Les émigrés p o lit iq u e s  n ’é ta ie n t pas encore assez no m b re ux  
assez connus p o u r a g ir su r l ’op in io n  européenne. Le  p n n - 

c iPal d ’en tre  eux, le décem briste  M . J . T ou rguénev (un  hom o
nyme du  rom anc ie r), tâ ch a  va in e m e n t de fa ire  conna ître  la  
^è rité  dans u n  ouvrage p a ru  en 1847. L ’ O cc iden t ne sa va it r ie n  

n p é ril socia l qui m enaça it les hautes classes. P lus d u n  E u ro - 
Péen a d m ira it l ’ em pereur to u t-p u is s a n t e t inéb ran lab le . Owen 
et Considérant ne songèrent-ils point à invoquer son aide pour
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la  ré a lisa tio n  de leurs u top ies ? P lus n o m b re u x  é ta ie n t ceux 
q u i en p a rla ie n t avec e ffro i. E n tre  F ré d é ric -G u illa u m e  de Prusse, 
h é s ita n t et b a va rd , e t F e rd in a nd  d ’A u tr ic h e  p resqu ’id io t ,  
le tsa r appa ra issa it com m e la  p e rso n n ifica tio n  redou tab le  du 
despotism e conquéran t. Les écriva ins  anglais ré p é ta ie n t les 
p ré d ic tions  s in is tres d ’ U rq u h a rd t sur le tr io m p h e  de la  ty ra n n ie  
russe dans les ' pays tu rcs  e t en Asie. Les écriva ins  frança is 
com m e n ta ien t le m o t de N apo léon : « L ’ E u rope  sera ré p u b li
caine ou cosaque. » Les p a rtis  d ’ o p pos ition  dans l ’E u rope  cen
tra le  é ta ie n t p lus in q u ie ts  encore. À  Pest les ra d ic a u x  p ro c la 
m a ie n t que, la  Pologne a y a n t succombé, la  H o n g rie  deve
n a it  le  b o u leva rd  avancé de l ’E u rope  con tre  l ’ in va s io n  mosco
v ite . A  la  C ham bre du g rand-duché de Bade le ra d ic a l H ecke r 
d é c la ra it en 1846 que, p o u r te n ir  tê te  à la  Russie appuyée 
su r le panslav ism e, l ’A llem agne  d e v a it réa lise r son u n ité . 
Personne a lors ne p o u v a it c ro ire  que le colosse eû t des pieds 
d ’a rg ile .
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C H A P IT R E  I I I

L E S  P E U P L E S  S O U M IS  A  L ’A U T O C R A T IE 1

E n  A u tr ic h e  com m e en Prusse e t en Russie, quelles que fussent 
^5  raisons de p la in tes  ou de colère, le loya lism e  des sujets envers 
le souvera in  d e m e u ra it u n  se n tim e n t tra d it io n n e l, très  fo r t  
dans tou tes  les classes. M ais les au tocra tes im posa ien t le u r 
Auto rité  à tro is  autres peuples, q u i n ’a va ie n t aucun  m o t if  
de le u r tém o igne r une fid é lité  personnelle . Les Polonais 
connaissaient les m a u x  de l ’ oppression é trangère ; les I ta 
liens é p ro u va ie n t une avers ion  cro issante p o u r le  m onarque  
aü tr ich ie n  q u i p ré te n d a it les d o m in e r; en fin  les A llem ands, q u i 
116 p o u va ie n t considérer les souvera ins de R e rlin  e t de V ienne 
c°Qixne des étrangers, asp ira ie n t à u n  rég im e nouveau. Chez ces 
Rois peuples appa ra issa it l ’ idée de l ’u n ité .

I .  — LES ESSAIS DE R ÉSISTANC E CHEZ LES POLONAISK

Les Po lona is, à la  d iffé rence des Tchèques ou des Croates, 
N’a va ien t, p o u r p rendre  p le ine  conscience d ’eux-m êm es, aucun 
besoin d ’ une renaissance lin g u is tiq u e  ou l it té ra ire , car le u r 
N a tiona lité  depuis des siècles de m e u ra it v ivace , e t pen d a n t

t -  O u v r a g e s  
« G r a

• I I I

____d’ensemble a consulter. —  Sur la Pologne, outre le manuel de
Grappin*(cité p 127), voir le livre déjà cité (p. 62) de Schiemann sur Nicolas I er. - 

fu r l ’ Italie l ’ouvrage d’Italo Raulich (cité p. 52) donne un tableau d’ensemble au t . I  
(1844-18481 Voir en oütrej la bibliographie de la p. 134, ainsi que l ’ouvrage împor- 
P h t de Ch Vidal Charles-Albert et le Risorgimento italien (Paris, 1927, in-80). Pour 
‘ Allemagne, les livres de Zwiedineck-Südenhorst et d’Ernest Denis, cités p. 387, traitent 
de toutes lès parties de la Confédération. . . .  ,,

2- Ouvrages a consulter. — Aux livres cités p. 123 et 127, i l  faut joindre 1 ouvrage 
l u'\  juriste, Bohdan Winiarski, Les institutions politiques en Pologne au X IX e siecle 
v  aris [19181. in-8°), qui fa it connaître particulièrement la vie agitée de la république 
® Cracovie. On trouvera des renseignements sur les écrits polonais dans Br. Chlebowski, 

trl} eratura Polska 1795-1905 [Littérature polonaise] (Lwow et Varsovie, 1923, in-8°) ; 
Wojciechowski. Dzieje Literatury Polskiej [Histoire de la littérature polonaise! (Lwow 
^Varsovie, 1926, gr. in-8°) — Sur la Galicie en 1846, voir l ’ouvrage de Schlitter cité 

; sur la Posnanie, Kunkel, Der Posener Marcinkowski-Verein jü r  Unterricht- 
lHe* dans la Vierteljahrschrijt jü r  Sozial-und Wirtschaftgeschichle, t. X V I (1921), 

; sur les mystiques de l ’émigration polonaise, Szerlecka, Un saint des temps 
°dernes (Paris, 1912, in-8°), consacré à Towianski.
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le p re m ie r q u a rt du  x i x e siècle N apo léon, pu is A le xa n d re  leu r
a va ie n t donné l ’ espoir d ’u n  ré tab lissem en t de le u r  u n ité - 
A ussi leurs écriva ins  e t leurs savants s’in té ressèren t-ils  fo r t  à 
la  renaissance slave. La  « Société des A m is  des sciences ■», q u i 
t ra v a il la  à V a rsov ie  en tre  1800 e t 1832, fu t  la  p rem ière  à 
exposer la  m iss ion  h is to riq u e  des peuples slaves, la  nécessite 
p o u r eux de se conna ître  e t de s’ u n ir  ; c’est dans les A nnlaes  
de ce tte  société que S tasz itch  déclara d é fin it iv e  l ’u n ion  des 
Po lona is et des Russes. Le  ph ilo logue  L in d e , am i de D o b ro vsky  
e t de Iv o p ita r , p u b lia  son grand  d ic tio n n a ire  po lonais, où i l  
d é ve lop p a it l ’ idée d ’ une langue slave u n ique  ; Le lew e l, p ro 
fesseur à l ’ U n iv e rs ité  de V a rsov ie , m o n tra  chez les Slaves 
p r im it i fs  l ’a tta ch e m e n t au rég im e dém ocra tique .

A près la  ré v o lu tio n  de 1830 e t la  fo rm id a b le  répression de 
1832, i l  ne fu t  p lus question  de lin g u is tiq u e  n i d ’h is to ire , n i 
de fra te rn ité  slave. Le jo u g  des tro is  au tocra tes é trangers se 
f i t  se n tir  lo u rd e m e n t à leurs sujets po lona is, m ais ce lu i du  ts a r 
fu t  le p lus d u r. N ico las organisa une sorte  d ’é ta t de siège p e r
m anen t, sous les ordres du  fe ld -m a récha l P a sk ié v itch , p rince  
de V arsovie , q u i fu t  nom m é gouve rneu r général avec des p o u 
vo irs  spéciaux. Le  ts a r v o u la it  s u r to u t la  ru in e  progressive 
des restes d ’au tonom ie  que se m b la it m a in te n ir  le S ta tu t o rga
n ique  de 1832. Le  Conseil d ’ É ta t  po lona is fu t  supp rim é  en 1841, 
de m êm e que le t r ib u n a l de cassation e t la  cou r d ’ appel ; la  
m onna ie  polonaise d is p a ru t la  même année. L ’ au tonom ie  
douanière fu t  d im inuée  en 1842 ; le code pénal russe rem p laça  le 
code po lona is en 1845. L ’enseignem ent p u b lic , fa is a n t seul ex
cep tion , se d o n n a it encore en po lona is ; m ais depuis 1839 i l  fu t  
soum is à un  cu ra te u r q u i re le v a it d ire c te m e n t de S a in t-P é te rs 
b o u rg  e t q u i, p o u r a d m in is tre r les écoles, em p loya  souvent 
des offic iers. A u  d é b u t de 1846 le tsa r, passant à V arsov ie , 
o rdonna  b rusquem en t la  fe rm e tu re  des gymnases, c’ est-à -d ire  
des collèges secondaires de la  v ille . P o u r les fonc tionna ires  
l ’essentiel de m e u ra it l ’ œ uvre po lic iè re , la  su rve illance  des 
com plo ts . U n  ém issaire des réfugiés de F rance, a rrê té  en 1838, 
fu t  to r tu ré , pu is fu s illé . E n  1844 P a s k ié v itc h  annonça la 
découverte  d ’une co n sp ira tio n  ; p lus ieurs P olonais fu re n t 
envoyés en S ibérie.

L ’accord de M u ncheng ræ tz1 a v a it  g a ra n ti au ts a r  l ’ e ffo rt 
s im u lta n é /d e  ses deux a lliés con tre  la  n a tio n  rebelle . Tand is

Les peuples soumis à l'autocratie

1. Voir ci-dessus, p. 139.
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que P a sk ié v itch  t r a v a il la i t  à la  ru ss ifica tio n , F lo t tw e ll à Posen, 
avec une m éthode p lus savante, p o u rs u iv a it l ’œ uvre de ger
m an isa tion . L ’A u tr ic h e , m o ins ac tive , possédait cependant une 
police égalem ent v ig ila n te  ; quand  elle e u t découve rt en G alic ie  
Une société secrète q u i g ro u p a it de n o m b re u x  a ffiliés (1838), 
le procès, p ro longé  pendan t p lus ieurs années, se te rm in a  p a r 
une série de condam nations. E n fin  les tro is  souvera ins ne 
Perda ient pas de vue  le de rn ie r débris de la  Pologne in d é pe n 
dante, ce tte  v i l le  l ib re  de C racovie  que pas u n  seul n ’a v a it  
consenti en 1815 à la isser à u n  de ses vo is ins. E lle  é ta it  sous 
la  p ro te c tio n , c’ est-à -d ire  sous la  tu te lle  soupçonneuse des 
tro is  rés idents. Soupçons ju s tif ié s  d ’a illeu rs  : c ’est là  que les 
consp ira teurs pourchassés p a r l ’une des tro is  polices ve n a ien t 
chercher u n  asile, que les émissaires des sociétés secrètes p o u 
va ie n t se concerte r.

L ’accord des tro is  souvera ins p o u r la  répression p a ru t p rend re  
fin  à l ’avènem en t de F ré d é ric -G u illa u m e  IV . Le  ro i sur q u i 
ta n t d ’A llem ands fo n d a ie n t leurs espérances p a rla  aussi de 
sa tis fa ire  les asp ira tions  des P olonais. F lo t tw e ll  f u t  déplacé, 
la ge rm an isa tion  o ffic ie lle  se m odéra, l ’ am n is tie  q u i s u iv it  
l ’avènem ent c o m p r it les insurgés po lona is de 1831 ; la  p ré 
dom inance de la  langue polonaise fu t  ré ta b lie  dans les écoles 
et  dans les tr ib u n a u x . Sous ce nouveau  rég im e la  Posnanie 
respira e t se déve loppa. « Soyons p lus in s tru its  e t p lus riches 
fioe les A llem ands », a v a it  d i t  u n  gen tilhom m e de Posen dès 
1829 ; ce conseil f u t  a p p liq u é  p a r quelques hom m es d ’é lite . 
A in s i le m édecin  M a rc in ko w sk i, fils  d ’u n  auberg is te , i l lu s tré  
Par ses e ffo rts  heu reux  con tre  le cho léra en A n g le te rre  e t en 
é lance , tra v a il la  pendan t d ix  ans à Posen à créer des œ uvres 
d ’in té rê t p u b lic , s u rto u t la  « Société p o u r le soutien  de la  jeunesse 
studieuse », q u i a subsisté ju s q u ’ à nos jo u rs . Quelques mécènes 
Patrio tes fo n d è re n t des b ib lio thèques ; des philosophes, des 
Poètes, f ire n t de Posen un  fo ye r de v ie  in te lle c tue lle .

La  to lé rance  du ro i p ro f ita it  a u x  autres Slaves de Prusse, 
q u i p a rt ic ip è re n t à la  renaissance in te lle c tu e lle  de lem  lace. 
Tandis que ceux de Lusace, a ya n t le u r centre  à B au tzen , sub is
saient l ’ in fluence  de P rague, les Kachoubes, m isérables pêcheurs 
catho liques h a b ita n t la  v ie ille  Prusse, é ta ien t ramenés p a r le u r 
clergé à la  langue polonaise. Le ro i v o u lu t aussi créer des chaires 
de langues slaves dans les U n ive rs ités  ; quand  la  Russie e llé- 
^è rn e  en in s t i tu a it ,  la  Prusse, le  pays m odèle de 1 enseignem ent 
supérieur, ne p o u v a it fa ire  m oins. E lle  essaya d a tt ir e r  Cha-
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fa r ik  ; ce lu i-c i, to u t  en re fusan t, s o u m it u n  p rog ram m e d é ta illé  
au  m in is tre  e t f i t  donner à u n  ph ilo logue  tchèque  no to ire , 
C he lakovsky  (ou C e lakovsld ), la  cha ire  de B reslau  (1842). E n fin  
c’ est au ro i de Prusse, au m oins a u ta n t q u ’a u x  instances de la 
F rance, que fu t  due la  f in  de l ’o ccupa tion  m ili ta ire  de C racovie 
en 1841. Tous les P olonais a p p rire n t avec jo ie  que la  p e tite  
ré p u b liq u e  re c o u v ra it une sem i-indépendance.

M ais la  bonne v o lo n té  de F ré d é ric -G u illa u m e  se h e u r ta it  à 
de n o m b re ux  obstacles. E n  Prusse, fon c tio n n a ire s  e t féodaux 
p ro te s ta ie n t avec une m êm e énergie con tre  des mesures q u i 
m e tta ie n t les Slaves du royaum e su r u n  p ied  d ’éga lité  avec 
les A llem ands . Le  ts a r c ra ig n a it les p ro je ts  co n s titu tio n n e ls  
d u  m onarque  prussien, m ais i l  re d o u ta it b ien  davan tage  les 
concessions fa ites  a u x  P o lonais : le ttre s  personnelles, v is ite  
de l ’ im p é ra tr ice  de Russie à son frè re  q u i l ’a im a it, notes de la  
po lice  de S a in t-P é te rsbou rg , to u t  fu t  em ployé p o u r d é tou rne r 
le  danger. P a sk ié v itch  é c r iv a it à son m a ître  que, si la  Posnanie 
o b te n a it des libe rtés  étendues, la  s itu a tio n  des Russes à V a r 
sovie d e v ie n d ra it d iffic ile . L a  fa v e u r tém oignée p a r F rédé ric - 
G u illaum e  IV  au clergé ca th o liqu e  ne f i t  q u ’ augm en te r le  m écon
te n te m e n t de N ico las I er. E n f in  certa ines résistances ve n a ien t 
des Po lona is eux-m êm es. C ’é ta it  l ’a r is to c ra tie  q u i, dans les tro is  
p a rtie s  de l ’ancienne Pologne, fo rm a it l ’oppos ition , im b u e  de 
l ’ idée n a tio n a le  ; b ien  rares é ta ie n t les gentilshom m es, dans la  
p e tite  noblesse p rin c ip a le m e n t, q u i renonça ien t à l ’espo ir de 
l ’ indépendance com plète .

L a  noblesse de G alic ie , p lus rude , p lus ru ra le , a v a it p a ru  
dem eurer long tem ps in d iffé re n te  aux  questions générales ; 
aussi les au tres P olonais tra ita ie n t- i ls  les Galic iens de Béotiens. 
P o u rta n t le ré v e il in te lle c tu e l a v a it comm encé là  aussi, p a r t i 
cu liè re m e n t sous l ’ in fluence  d ’u n  g rand  seigneur, le  com te  
O sso linsk i. I l  a v a it  fondé  à Lem be rg  (a u jo u rd ’h u i L v o v ) en 
1817, u n  an a v a n t la  c réa tion  du  Musée n a tio n a l de Prague, un  
In s t i t u t  q u i, com prenan t une b ib lio th è q u e , u n  musée et des 
arch ives, d o n n a it des cours pub lics  et p u b lia  que lque tem ps une 
revue . O n l ’ in a u gu ra  com m e étab lissem ent n a tio n a l en 1827. 
Des fon c tio n n a ire s  tchèques sem blen t a v o ir aussi co n tr ib u é  
à fa ire  péné tre r l ’idée slave dans la  p rov ince . Le  p rob lèm e  se 
c o m p liq u a it ic i à cause de la  présence d ’un  a u tre  peup le  slave, 
ce lu i des R uthènes. C eux-ci, p a r la n t la  m êm e langue que les 
U k ra in ie n s  de Russie, a va ie n t eu ju s q u ’au x i x e siècle une classe 
supérieure à peu près e n tiè rem en t polonisée. Grâce à la  rena is 
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sance slave, ils  eu ren t désorm ais leurs h is to riens, leurs p h i
lologues. Le  p r in c ip a l, S a ch k ié v itch , é ta it en re la tio n s  avec 
les grands m a îtres , K o p ita r  e t C h a fa n k . A pres les chants 
popula ires ru thènes, q u i p a ru re n t à Lem berg  en 1843, le 
recueil prépare  p a r lu i,  L e- N ym phe du D n ie s tr , p a ru t hors 
de G alic ie  en 1847. Le  clergé ru thène , en m a jo r ité  u n ia te , 
se d iv is a it  en pa rtisans  du  po lon ism e et pa rtisans  de la  langue 
Popula ire . La  noblesse ga lic ienne f i t  de son m ie u x  p o u r 
é tou ffe r le m o u ve m e n t ru th è n e  : les P olonais, a illeu rs  persécutés, 
P rena ien t ic i  figu re  de persécuteurs. Le  d iffé rend  fu t  aggravé 
Par la  ques tion  agra ire . C ette im m ense p rov ince , où i l  n  y  
a v a it pas une seule vé r ita b le  v ille , é ta it  exc lus ivem en t ru ra le . 
L ’ A u tr ic h e  v o u la it  q u ’elle le re s tâ t ; c ’é ta it une colonie, q u i 
d e va it fo u rn ir  des denrees e t acheter les p io d u its  fab riques  de 
V ienne ou de la  Bohêm e. Les paysans é ta ie n t la  com m e p a r
to u t soum is à la  dure  a u to r ité  des seigneurs ; ils  a va ie n t de 
lourdes redevances à paye r, de nombreuses corvées à fa ire . 
Le  là  un  c o n f l i t  d ’ a u ta n t p lus v i f  que, dans une bonne p a rtie  
de la  p rov ince , les paysans é ta ie n t ru thènes e t les p ro p rié ta ire s  
po lonais. Le  gouvernem ent a u tr ic h ie n  ne v o y a it  aucun inconvé 
n ie n t à cet an tagon ism e, q u i p o u v a it au besoin se rv ir con tre  
Une noblesse ré ca lc itra n te . Celle-ci f u t  laissée lib re  de fa ire  
enseigner le po lona is dans les écoles ; m ais elle tro u v a  peu 
d ’aide p o u r les ré form es économ iques. E lle  e u t de la  peine à 
créer une banque ; lo rsque la  D iè te  galic ienne en 1843 p ré 
senta u n  p rog ram m e p o u r le ra ch a t des corvées, les bu re a u 
crates de V ienne a jo u rn è re n t la  so lu tio n , so it p a r ha b itu d e , 
so it p o u r m a in te n ir  la  lu t te  des classes.

D é liv rée  des troupes étrangères, C racovie  é ta it  redevenue 
nn centre  d ’a g ita tio n  panpolonaise, e t cette- a g ita tio n  é ta it 
encouragée p a r les émigrés. I l  y  a v a it une Pologne du dehors, 
s u rto u t en F rance. A u  com m encem ent de 1846, d après une s ta tis 
tiq u e  d ’ a illeu rs  peu sûre, on c o m p ta it 5.300 fa m ille s  emigrees, 
d o n t 4.800 en F rance, 300 en A n g le te rre , 100 en B e lg ique , 
le reste en Suisse e t en A m érique . Mêlés depuis 1833 à tous les 
m ouvem ents ré vo lu tio n n a ire s  de l ’O cc iden t, les émigrés te n a ie n t 
L ien davan tage  à en fo m e n te r dans le u r pays d o rig ine  ; 
ceux q u i p a r la ie n t à Posen de progrès le n t et p a c ifiq u e  é ta ie n t 
considérés p a r eux com m e des tra ître s . Que ques dém ocrates 
Polonais de Paris , touchés p a r la  propagande socia liste, son
geaient à l ’ u t i l is e r  p o u r gagner à l ’ idée n a tio n a le  leurs com pa
tr io te s  paysans, jusque  là  si in d iffé re n ts . P ro f ita n t de la  lib e rté
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re la tiv e  accordée p a r la  Prusse, i ls  o rgan isè ren t dès 1843 à 
Posen un  com ité  ce n tra l c landestin , q u i v o u la it  a g ir  dans les 
tro is  Polognes, m ais en la issan t de côté p ro v iso ire m e n t la  
Pologne russe, où la  su rve illance  é ta it  t ro p  rigoureuse. Beaucoup 
de nobles, de prê tres m êm e, tra v a il lè re n t à répandre  le  co m m u 
nism e en G aiic ie . Q u a n t au généra l en chef désigné p a r les 
ém igrés, c ’é ta it  M ie ros ław sk i, personnage b r i l la n t  e t th é â tra l, 
sédu isant e t léger. I l  se co n ten ta  de p ré p a ra tifs  à peine ébau
chés ; on a v a it  peu d ’a rgen t, peu d ’ hom m es, peu d ’armes, et 
l ’on v o u la it  va in c re  à la  fo is  la  Prusse, l ’A u tr ic h e  e t la  Russie.

Le  sou lèvem ent d e v a it com m encer à Posen le 22 fé v r ie r  
1846. La  po lice prussienne prévenue a rrê ta  M ie ros ław sk i 
e t ses p r in c ip a u x  lie u te na n ts , pu is  m it  la  m a in  su r e n v iro n  sept 
cents in d iv id u s  suspects. L ’équipée r id ic u le  d ’un  nob le  de 
Posen en Pologne russe ne s ig n if ia it  r ien . I l  n ’ y  e u t de troub les  
sérieux q u ’en A u tr ic h e . Le  gouve rnem en t a v a it  opéré des 
a rres ta tions  à Lem berg , m ais quelques révo ltés  gagnèrent 
C racovie , où s’ é ta b lit  une d ic ta tu re  à la  fo is  n a tio n a lis te  et 
socia liste , q u i réuss it à m e ttre  en fu ite  une colonne au tr ich ie n n e  
m a l com m andée. A lo rs  le général Benedek, app rouvé  p a r son 
gouvernem ent, e xc ita  les paysans con tre  les seigneurs. Les serfs 
ru thènes a va ie n t peu com pris  le com m unism e q u ’on ch e rch a it 
à le u r p rêcher ; ils  co m p r ire n t fo r t  b ien  les appels con tre  leurs 
m aîtres po lona is ; ils  c o m p rire n t m ie u x  encore les agents o ff i
c ieux  q u i p ro m e tta ie n t une p rim e  de d ix  flo rin s  p o u r to u t  
p ro p r ié ta ire  sé d itie ux  l iv ré  m o r t ou v i f .  Ils  assassinèrent leurs 
seigneurs —  162, s u iv a n t une lis te  q u ’on possède —  avec 
des ra ffinem en ts  de c ruau té  q u ’un  té m o in , le jeune Sacher 
M asoch, d e v a it décrire  p lus ta rd  dans u n  de ses rom ans. L ’entrée 
des troupes russes e t au trich iennes à C racovie m a rqua  la  f in  
de ce tte  ré b e llio n  m a l préparée, m a l d irigée.

L a  répression a l la i t  su ivre . N ico las m u lt ip lia  les mesures de 
ru ss ifica tio n , si b ien  que P a s k ié v itc h  f i t  en tendre  q u ’on a lla it  
u n  peu lo in . E n  Prusse une enquête m inu tieuse  p répara  le 
procès, q u i a b o u tit  à la  con d a m n a tio n  à m o r t ( f in  1847) de 
M ie ros ław sk i avec d ix  com p lices ; la  ré v o lu tio n  de 1848 d e v a it 
le u r rend re  la  lib e rté . C racovie fu t  condam née à d isp a ra ître  
com m e v il le  lib re . F ré d é ric -G u illa u m e  IV  h é s ita it à la  la isser 
à l ’A u tr ic h e  ; M e tte rn ic h  le désarm a p a r des concessions éco
nom iques, o b t in t  le consentem ent du  ts a r et p roc lam a  l ’annex ion . 
L ’A n g le te rre  e t la  F rance  p ro te s tè re n t ; le chancelier, rassuré pa r 
le c o n flit  q u i v e n a it d ’éc la te r en tre  les deux puissances occiden-
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ta ies1, ré p o n d it à leurs notes p a r des d isse rta tions  savantes. 
En A u tr ic h e  un  m an ifes te  de l ’ em pereur à « ses fidèles G a li
ciens » rem erc ia  les paysans ; cependant le gouvernem ent conser
v a te u r de M e tte rn ic h  é ta it  e ffrayé  p a r leurs re ve nd ica tions  
et le u r refus des redevances a u x  nobles. I l  se co n ten ta  de fa ire  
quelques légères concessions, sans to u ch e r au rég im e de la  p ro 
p rié té  U ne ordonnance anodine p répara  un  m e ille u r am éna
gem ent des d ro its  féodaux et des corvées (novem bre  1 8 4 6 ); 
mais le nouveau gouverneur en a jo u rn a  1 exécu tion  pen d a n t 
to u te  l ’année 1847. L a  seule nouveau té  ra p id e m e n t réalisée 
fu t  la  d iv is io n  de ce tte  vaste  rég ion  en deux provinces : G alic ie
o rien ta le  e t G alic ie  occidenta le . .

Les P olonais a va ie n t encore une fo is  échoue. Leurs souffrances 
les re n d a ie n t de p lus en p lus in d iffé re n ts  à 1 idée pans lav is te , 
et les p lus  ferm es te n a n ts  de ce tte  idée se tro u v a ie n t gênés, 
paralysés p a r l ’ abîm e de ha ine q u i sépa ra it les deux peuples 
slaves C erta ins d ’en tre  eux b lâ m a ie n t l ’ in trans igeance  des 
Polonais, le u r iso lem en t fa rouche, le u r dure té  p o u r les R uthènes. 
Le Tchèque Ju n g m a n n  a v a it  a p p lau d i, au  nom  de l ’ in te re t 
général des Slaves, à la  v ic to ire  de la  Russie, à la  prise de 
Varsovie  en 1831. Quelques hom m es p a rlè re n t de ré co n c ilia tio n . 
H ne s’ ag issa it pas seulem ent du  p rince  L u b e c k i ; devenu conseil
le r du  ts a r à S a in t-P é te rsbou rg , i l  s’ é ta it  d é fin itiv e m e n t sépare 
de ses com pa trio tes . M ais un  gen tilhom m e q u i a v a it p ris  p a rt 
à l ’ in s u rre c tio n  de 1830, le  com te G u row sk i, p u b lia  en 1834 
L a  vérité  su r la  Russie, e t recom m anda une en ten te  p ro f ita b le  
pou r la  grande race to u t  en tière . Ce langage dem eura sans écho 
ju sa u ’ au io u r  où l ’oppression a u tr ich ie n n e  sem bla dépasser en 
cruauté” 1 oppression rasse. Lu  m a rqu is  W i. lo p o ls H  f i t  p a ra ître  
en 1846 la  Lettre d’ un  gentilhom me polonais sur les massacres 
de Galicie  ; après a v o ir f lé t r i  la  p e rfid ie  c rim in e lle  de 1 A u tr ic h e  
i l  y  in v i ta i t  son peuple  à se rapp roche r de la  Russie dans 1 in te re t 
de tous les Slaves. De son côté, le  s lavoph ile  russe Pogodm e, 
dans un  m ém oire  adressé à O u va ro v  co n se illa it au gouve r
nem ent du  ts a r la  douceur envers la  Pologne, le  respect de 
sa langue e t de sa c u ltu re , s’i l  v o u la it  gagner les peuples appa 
rentés à la  Russie p a r leurs orig ines. L a  pensee d u n  ra p p ro c  e- 
m en t re p a ru t chez les grands poètes de la^ Pologne ; elle îm p ira  
les leçons v ib ra n te s  et nuageuses que M ick ie w icz  f i t  a 
lège de F rance  depuis 1840. E lle  in sp ira  aussi les m ys tiq u e s ,

1- Voir ci-dessous, p. 448.
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annoncia teurs  d ’un  n o u ve l é ta t re lig ie u x , p o lit iq u e  e t social, 
que la  Pologne p ro d u is it a lors en g rand  nom bre , depuis le 
m a th é m a tic ie n  Hoéné W ro n s k i ju s q u ’au th a u m a tu rg e  A nd ré  
T o w ia n sk i.

M ais le  p ro je t d ’une a llia n ce  po lono-russe p ro vo q u a  des 
p ro te s ta tio n s  nom breuses e t ind ignées. U n  savan t, C yp rien  
R o b e rt, successeur de M ick ie w icz  dans sa cha ire  du  Collège de 
F rance, conseilla  d ’opposer au panslav ism e russe, re d ou tab le  
p o u r le m onde e n tie r p a r sa v o lo n té  de d o m in a tio n , le  pans la 
v ism e  occ iden ta l q u i ra p p ro ch e ra it tous  les peuples de la  mêm e 
race, à l ’e xcep tion  des su je ts du  tsa r. L a  noblesse polonaise, 
ém igrée ou enferm ée dans ses châ teaux, pers is ta  dans une 
o p p o s itio n  ir ré d u c tib le  à la  Russie. Q u a n t a u x  ré vo lu tio n n a ire s , 
ils  co n fonda ien t la  cause de la  Pologne avec celle de tou tes  les 
classes opprim ées. On p u t le v o ir  le 29 novem bre  1847, quand  
M a rx  e t Engels à Londres, B akoun ine  à P aris , p r ire n t la  paro le  
dans les réun ions organisées en souven ir de la  ré v o lu tio n  
va rsov ienne  du 29 novem bre  1830.

I L  —  L E  M O U V E M E N T  N A T IO N A L  E N  IT A L IE  K

S i l ’A u tr ic h e  p a rta g e a it la  su rve illance  de la  Pologne avec 
ses alliées, c’ é ta it  elle seule q u i e n te n d a it régen te r l ’ I ta lie . 
E n  1838, à la  su ite  d ’un  accord conclu  en tre  Paris  e t V ienne, 
les troupes envoyées p a r C as im ir P é rie r à Ancône a va ie n t évacué 
l ’ É ta t  p o n tif ic a l en m êm e tem ps que les soldats a u tr ich iens . 
D epu is ce m o m e n t l ’ a u to r ité  a u tr ich ie n n e  dans la  pén insu le  
é ta it  sans r iv a le . D ’a illeu rs  la  rég ion  ita lie n n e  a p p a rte n a n t 
à l ’em pereur, le  royaum e  lo m b a rd -v é n itie n , a v a it  une a d m i
n is tra t io n  q u i p o u v a it su p p o rte r avantageusem ent la  com pa
ra ison  avec celles de R om e ou de N aples. C’é ta it  la  p a rtie  1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres cités p. 134, on joindra les suivants : Maz- 
zio tti, Napoleone I I I  e VItalia  (Milan, 1925, in-8°) ; Fr. Guardione, La Sicilia nella 
rigenerazione polilicad’Ita lia , 1795-1860 (Palerme, 1912, in-8°) ; G. Prato, La metamorjosi 
economico-sociale del Piemonte di Carlo-Alberto, dans la Nuova rivista storica, t. IV  
(1920), p. 250-277 ; G. Andriani, Socialismo e comunismo in  Toscana Ira i l  1846 edil 1849, 
dans la meme revue, t. V  (1921), p. 3-28 ; Iiortis , Le reunioni degli scienziati italiani 
prima delle guerre delVindependenza ^1839-1847^, dans les A tli délia Società ilaliana 
per i l  progresso delle scienze (Città di Castello, 1922, in-8°).— Sur la jeunesse deCavour, 
l ’important ouvrage de Ruffîni, La giovinezza del conte di Cavour (Turin, 1912, 2 vol. 
m-8°) a été suivi du livre français de Paul Matter, Cavour et Vunité italienne, 
t. I  (Paris, 1922, in-8°), et du livre anglais do A. J. W liyte, The early life and letter.s 
of Cavour (Oxford, 1925, in-8°). Voir aussi les premiers chapitres de George Macaulay 
Trevelyan, M anin and the Venetian Révolution of 1848 (Londres, 1923, in-8°). — 
Sur les débuts de Pie IX , se reporter aux livres indiqués p. 186,
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la  p lus prospère de l ’ I ta lie , grâce a u x  progrès accom plis 
depuis v in g t  ans p a r l ’ a g ric u ltu re  e t l ’ in d u s tr ie . Les fo n c tio n 
naires se m o n tra ie n t généra lem ent honnêtes ; la  ju s tic e  e t la  
police é ta ie n t m o ins dures, m o ins b ru ta le s  q u ’ à M odène ou à 
Païenne ; les écoles p rim a ire s  e t les collèges é ta ie n t m ie u x  
organisés q u ’ en A n g le te rre . L a  L o m b a rd ie  fa b r iq u a it  des tissus 
de co ton  très  recherchés ; Venise p ro f ita it  du  g ra n d  arsenal 
in s ta llé  p a r le  gouve rnem en t de V ienne  p o u r sa m a rine  m i l i 
ta ire . E t  m a lg ré  cela, si les paysans accep ta ien t sans se p la in d re  
la  d o m in a tio n  des A u tr ic h ie n s , to u te s  les au tres classes le u r  
devena ien t de p lus en p lus hostiles. Apres 1 avenem ent de 
l ’ em pereur F e rd in a n d  une am n is tie  a v a it  ram ené beaucoup de 
détenus e t de bann is, m ais sans les ra llie r  à la  cause du gouve r
nem ent. L a  hau te  classe, in te llig e n te , cu ltivé e , m u lt ip l ia n t  les 
cabinets de le c tu re  dans tou tes  les v ille s , s o u ffra it d être  tenue  
à l ’éca rt des fo n c tio n s  les p lus élevées, d ’ o b te n ir  avec peine 
des passeports en vue de voyages au dehors, e t s u r to u t on ne 
P a rd o n n a it p o in t  a u x  A u tr ic h ie n s  d ’ ê tre  des m aîtres étrangers ; 
d ’ une e x tré m ité  à l ’ a u tre  de l ’ I ta lie  g rand issa it le m êm e sen ti- 
tt ie n t de ha ine  con tre  les Tedeschi.

U n is  dans ce tte  ha ine  con tre  l ’A u tr ic h e , les p a tr io te s  i ta 
liens re s ta ie n t p ro fo n d é m e n t d ivisés. Les consp ira teurs , les 
ré vo lu tio n n a ire s  é ta ie n t to u jo u rs  n o m b re ux , p rê ts  à recom 
m encer leurs  entreprises dangereuses. P o u r ne c ite r q u ’un  
de ces m ili ta n ts  com m e exem ple, R ic io t t i,  su je t du  pape, 
a rrê té  dès 1821, condam né à v in g t  ans de p rison , fu t^  libé ré  
au b o u t de neu f ans ; i l  r e p r it  les arm es en 1831, p u t  s’ e n fu ir  
en F rance, a lla  en Espagne co m b a ttre  les carlis tes, re v in t  p rend re  
P a rt a u x  m ouvem ents  ita lie n s  de 1843, succom ba e n fin  dans la  
ré vo lte  des B and ie ra . Les hom m es de ce tte  trem pe , q u i n ’ é ta ie n t 
P o in t rares, su iva ie n t presque tous  les d ire c tive s  de M azz im . 
Après l ’échec de l ’ e xp é d itio n  de Savo ie  en 1834, ce lu i-c i é ta it  
resté en Suisse, e rra n t d ’ asile en asile, osant mêm e créer à 
B ienne u n  jo u rn a l, la  Jeune Suisse, p o u r donner des conseils 
aux dém ocrates d u  pays q u i l ’a b r ita it .  Les gouvernem ents des 
E ta ts  vo is ins  o b tin re n t e n fin  q u ’i l  q u i t tâ t  1 E u rope  cen tra le  
Pour a lle r se f ix e r  à Londres (1836). Les débu ts  fu re n t très durs 
Pour l ’e x ilé  dans la  g rande v ille  brum euse e t in d iffé re n te  ; 
i l  d u t y  lu t te r  con tre  la  m isère e t l ’ o u b li. M ais u n  hom m e te l 
que lu i  d e v a it se re leve r b ie n tô t, p a r l ’ e ffe t de ce tte  « a tt ra c t io n  
M agnétique  » dé jà  signalée dans le ra p p o r t d u n  p o lic ie r a u t r i
ch ien en 1821. I l  d e v in t l ’ ido le  de quelques salons w h igs, où ses
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rencon tres fu re n t fréquentes avec un  a u tre  ex ilé , Lou is -N apo* 
léon  B onapa rte . C a rly le  se lia  d ’une é tro ite  a m itié  avec lu i. 
M a zz in i p u t a ins i fa ire  conna ître  aux  A ng la is , p a r ses a rtic les  
et ses brochures, les m a u x  e t les vœ u x  de l ’ I ta lie . Q uand 
on a p p r it  que le m in is tè re  anglais, p o u r p la ire  à M e tte rn ich , 
fa is a it o u v r ir  ses le ttre s , la  presse e t le P a rlem en t ex igè ren t 
l ’abandon de pare ils  procédés.

M azz in i énonça it pa rfo is  des vues é tonnantes sur l ’ a ve n ir ; 
le ré v e il des peuples slaves, si peu connu en O cc iden t, l ’ intéressa 
de bonne heure, e t en 1843 i l  a ffirm a  que le sou lèvem ent des 
Croates e t des Slovènes, appuyé  p a r les Ita lie n s , e fface ra it l ’A u 
tr ic h e  de la  ca rte  de l ’ E urope . M ais cela ne l ’ em pêcha it p o in t 
de t r a v a il le r  p o u r le p résent : non  c o n te n t de g roupe r e t d ’en
d o c tr in e r les a rtisans ita lie n s  de Londres, i l  ressusc ita it la  Jeune 
Ita lie . U n  m in is tre  de C h a rles -A lbe rt a v a it  d i t  ju s te m e n t que 
cet a vo ca t sans ressources é ta it  « le p lus te r r ib le  ennem i q u i se 
fû t  a tta q u é  à la  R e s ta u ra tio n  ». Ses com pa trio tes  réfug iés 
en d ive rs  pays re g a rd a ie n t to u jo u rs  vers lu i.  G a r ib a ld i, p a r t i 
d ’ I ta lie  depuis 1834 à cause de sa p a r t ic ip a tio n  à des com plo ts  
m azzin iens, lu i  é c r iv it  du  B ré s il en 1836 : « Pas u n  jo u r  ne 
s’ écoule sans que v o tre  nom  so it prononcé avec respect à 
R io . » Les exilés se ré p é ta ie n t ses enseignem ents : « L a  v ie  est 
une m iss ion . L a  v e r tu  est le sacrifice . L e  sacrifice  seul est sa in t. » 
N o u rr is  de ces fo rm u les , beaucoup é ta ie n t p rê ts  à co m b a ttre  
dès q u ’i l  l ’ o rd o n n a it. Le  « m oderne C a tilin a  », com m e l ’ appela 
M e tte rn ic h , l ’o rd o n n a it souven t. Ce ro m a n tiq u e  b a n n i, v iv a n t  
lo in  d u  m onde, espéra it que des m illie rs  d ’hom m es se lè ve ra ie n t 
à l ’ appe l d ’une poignée de consp ira teurs . I l  c ru t chaque fo is  à la 
v ic to ire  p rocha ine  ; m ais la  dé fa ite  e lle-m êm e n ’ é ta it  pas in u 
t i le ,  parce que les exem ples d ’héroïsm e donnés p a r les m a r ty rs  
fa isa ie n t l ’ éduca tion  des fou les ita liennes . N om bre  d ’hom m es 
fanatisés p a r lu i  d o n n è ren t le u r  v ie  sans p ro fé re r u n  m u rm u re  
con tre  l ’a pô tre  q u i re s ta it à l ’a b r i d u  p é r il dans son log is de 
Londres. P lus ieurs  de ses fidèles se lancè ren t mêm e dans des 
en treprises fo lles , q u o i q u ’i l  e û t fa i t  p o u r les re te n ir . C’ est ce 
q u i a rr iv a  en R om agne en 1843, en C alabre en 1844. Dans 
les deux  cas i l  se tro u v a  u n  tra î t re  p o u r a v e r t ir  la  po lice. 
Les p lus célèbres de ces insurgés fu re n t les deux  frères B a n d ie ra , 
fils  d ’u n  Ita lie n  devenu a m ira l dans la  f lo t te  a u tr ich ie n n e , 
e t eux-m êm es o ffic ie rs de m a rin e  ; p a rtis  de C orfou  avec q u a ra n te  
hom m es p o u r sou lever la  Calabre, ces deux jeunes enthousiastes 
fu re n t p ris  e t m o u ru re n t en c r ia n t : « V iv e  l ’ I t a l ie !  » (1844).
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I l  se fo rm a  p a rm i les p a tr io te s  une a u tre  école, n e tte m e n t 
opposée à M azz in i, parce q u ’ elle lu i  re p ro c h a it d ’envoye r à la 
m o r t les p lus  héroïques des ita lie n s  e t de fo u rn ir  p a r des émeutes 
Puériles u n  p ré te x te  com m ode a u x  réactions v io len tes .O n  d e va it, 
selon elle, p ré p a re r l ’ a ve n ir en d é ve loppan t chez les Ita lie n s  de 
tou tes les classes le se n tim e n t n a tio n a l ; si la  ré v o lu tio n  v e n a it 
alors, e lle t ro u v e ra it  le te r ra in  préparé. T ou tes les m a n ife s ta 
tions  de la  v ie  l it té ra ire ,  s c ie n tifiq ue , te chn ique  fu re n t consé- 
dérées p a r ces op p o rtu n is te s  com m e de n a tu re  à p ropager 
I idée p a tr io t iq u e . U ne é lite  de gentilshom m es nova teu rs , te ls  
<fue le com te  B a lbo , le  ba ro n  R icaso li, le com te P e t i t t i ,  les deux 
m arqu is  d ’ A zeg lio , t r a v a i l la i t  dans ce tte  vo ie , aidée p a r p lus ieurs  
in te lle c tue ls  q u i a va ie n t renoncé à l ’a c tio n  ré v o lu tio n n a ire . Les 
congrès le u r s e rv ire n t beaucoup. E n  1839 se ré u n it  à Pise, 
avec la perm iss ion  du  g rand -duc  de Toscane, le p re m ie r congrès 
sc ie n tifiq ue  ita l ie n  ; un  B o n a p a rte , le p rince  de C an ino , a v a it  
con tribué  à l ’ o rganiser. D epu is lo rs ces réun ions se re n o uve lè ren t 
chaque année, tenues successivem ent dans chacun des É ta ts  
ita lie n s  avec l ’a u to r is a tio n  de princes q u i ne v o u la ie n t p o in t 
P ara ître  p lus d é fian ts  ou m o ins généreux que les autres. Dans 
ces réun ions ino fîens ives la  grande pensée repa ra issa it to u jo u rs  : 
la  géographie m o n tra it  l ’ I ta lie  p a rfa ite m e n t une ; les com m u- 
nica tions  techn iques p réc isa ien t les m oyens d ’é tendre  au m id i 
ies procédés de c u ltu re  p lus avancés en usage dans le  n o rd  ; 
les études économ iques p o rta ie n t sur la  façon de réa lise r l ’ u n ité  
des po ids, des mesures, des m onnaies. U n  t r a v a il  sur les ré su lta ts  
du  Z o llve re in  suggéra it la  pensee de 1 u n io n  douan ière  ita lie n n e . 
Ees ph ilo logues e t les le ttre s  sa c rifia ie n t les d ia lectes rég ionaux 
d la  langue l it té ra ire  de la  Toscane. Les hom m es d ’a ffa ires s igna
i e n t  tous les essais de chem ins de fe r, tous les tronçons de 
lignes commencés un peu p a rto u t, e t ré c la m a ie n t les grandes 
v oies pén insu la ires u tile s  p o u r <( coudre la  b o tte  ». ^

E n  mêm e tem ps quelques écriva ins  p résen tè ren t à 1 I ta lie  
Un idéa l de renaissance m ora le  e t p o lit iq u e . Le  p r in c ip a l fu t  
E io b e rti. Ce p rê tre  p ié m o n ta is  se m êla de bonne heure à la  
P o litique  ; b a n n i p a r le gouvernem ent de C h a rle s -A lb e rt en 
dS33, i l  sé journa  quelque tem ps à P aris , pu is  v in t  se fix e r  à 
B ruxelles où des Ita lie n s  lu i  tro u v è re n t u n  poste de professeur. 
Quelques tra v a u x  ph ilosoph iques, où i l  d is c u ta it Joseph de 
y la is tre  e t B e n ja m in  C onstan t, H egel e t Cousin, 1 a va ie n t ram ené 
d l ’ idée ch ré tienne , à la  n o tio n  d ’u n  ca tho lic ism e  ra je u n i e t 
I&Vorable a u x  asp ira tions  m odernes. E n  1843 i l  p u b lia  le P  r i -
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mato, dédié à S ilv io  P e llico , le  m a r ty r  d u  Spie lberg, l ’hom m e 
q u i p e rs o n n ifia it l ’a lliance  d u  p a tr io tis m e  e t de la  re lig io n . Ce 
l iv re ,  com m e l ’ in d iq u e  le t i t r e ,  est destiné à d é m o n tre r la 
« p r im a u té  » des Ita lie n s  en E u rope . « L a  m odestie  excessive, 
d i t - i l ,  que lque fo is  louab le  chez les hom m es p rivés , est to u jo u rs  
b lâ m a b le  chez u n  peuple , d o n t elle a f fa ib l i t  la  v ig u e u r néces
saire p o u r les grandes actions. » I l  s’ app liq u e  donc à ré v e ille r 
l ’ o rgue il de la  n a tio n  q u i a p ro d u it  D a n te , V ico , N apo léon  ; 
i l  g lo r if ie  R om e, la  R om e des Césars com m e celle des papes. 
De m êm e que F ic h te  a v a it  re n d u  à ses co m pa trio tes  la  confiance 
en eux-m êm es p a r les D iscours de la  na tio n  allemande, G io b e rti 
ra p p e la it à u n  peup le  asservi quelles m erve illes  i l  é ta it  capable 
d ’a ccom p lir . Q u a n t à son p rog ram m e p o lit iq u e , i l  f u t  très  
m odéré , avec une lacune v o lo n ta ire  sur le  rô le  de l ’A u tr ic h e . La  
p apau té , Seule capable de fa ire  l ’u n ité  m ora le  du  pays, p rés i
d e ra it la  fé d é ra tio n  des souvera ins ita lie n s ; elle s’a p p u ie ra it 
p rin c ip a le m e n t su r le  P ié m o n t, É ta t  m ili ta ire  e t v igou reux .«  De 
l ’u n io n  de R om e e t de T u r in  dépend le des tin  de l ’ I ta lie . »

Ce l iv re  f i t  de G io b e rti le r iv a l  de M azz in i. Les deux 
hom m es a va ie n t eu des ra p p o rts  am ica u x  vers 1833 ; m ais G io 
b e r t i,  après la  fo lle  e x p é d it io n  de Savoie, n ’a v a it  pas caché à 
M a zz in i son dessein d ’a d o p te r à l ’a v e n ir une a u tre  m éthode. 
E n  1840 i l  opposa it à l ’ école m azzin ienne  l ’école de la  lib e rté  
tem pérée, « m ora le , re lig ieuse, ita lie n n e , une école de c iv i l i 
s a tio n  aussi éloignée de la  pensée des démagogues que de celle 
des despotes. » Ils  d iffé ra ie n t à la  fo is  su r les m oyens e t su r le 
b u t  de la  p o lit iq u e . P o u r M azz in i, com m e la  n a tio n a lité  est 
sacrée, i l  fa u t  réa lise r l ’u n ité  ; la  fé d é ra tio n , acceptée p a r G io 
b e r t i,  n ’ est q u ’u n  systèm e m a té ria lis te  e t anarch is te , fa vo ra b le  
a u x  égoïsmes locaux. M a zz in i v e u t la  ré p u b liq u e ; G io b e rti 
la  sacrifie  à la  conquête de l ’ indépendance. N éanm oins les 
deux  théo ric iens  ennem is dé fenda ien t p lus ieurs  idées com m unes. 
Tous les deux  a v a ie n t fo i dans l ’ I ta lie  e t ju g e a ie n t que son 
passé ré p o n d a it de son a v e n ir : le peuple  ita lie n  est p o u r M azz in i 
ce que le peup le  a llem and  est p o u r H egel, le peup le  russe p o u r 
A k s a k o v , le peuple-m essie d o n t l ’h u m a n ité  a besoin. Tous les 
deux  pensa ien t que R om e, e t R om e seule, p e u t ê tre  la  ca p ita le  
de l ’ I ta lie . Tous les deux e n fin  p ro te s ta ie n t con tre  la  p lace p r i 
v ilég iée  que la  p lu p a r t  des dém ocrates européens acco rda ien t 
à la  F rance  ; après a v o ir  c o m b a ttu  le sceptic ism e v o lta ir ie n , ils  
n ia ie n t la  p r im a u té  ré v o lu tio n n a ire  de P aris . L a  ga llophob ie  
d ’A lf ie r i  s’é ta it  transm ise  à l ’u n  com m e à l ’au tre .
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C erta ins a d m ira te u rs  de G io b e rti ne d iss im u lè re n t pas les 
faiblesses de son l iv re .  I l  re p re n a it la  t r a d it io n  des guelfes ; 
d  rep ré se n ta it ce tte  école néo-guelfe d o n t les h is to riens  s 'a p p li
qua ien t depuis v in g t  ans à oo m b a ttre  la  th é o rie  de M ach iave l, 
a t t r ib u a n t à la  papau té  l ’ échec de to u s  les essais d ’u n ité  
ita lienne . Beaucoup d ’ Ita lie n s , q u i v o y a ie n t G régoire  X V I  à 
l ’œ uvre, ne pa rta g e a ie n t p o in t la  confiance de l ’ é c riv a in  dans 
la v o lo n té  ré fo rm a tr ic e  du  S a in t-S iège; au-dessus des n o m b re ux  
Curés p a tr io te s  ils  aperceva ien t u n  ép iscopat réa c tio n n a ire . 
Le silence de G io b e rti sur le  rô le  fu tu r  de l ’A u tr ic h e  le u r  sem bla 
ind igne d ’u n  hom m e q u i v o u la it  p répa re r l ’ a ven ir. E n f in  sa 
ga llophob ie  o ffensa it to u t  u n  groupe de lib é ra u x  a ttachés à 
la F rance, com m e R om agnosi e t F e rra r i q u i, f ix é  à P aris  
depuis 1836, f in i t  p a r se fa ire  n a tu ra lis e r F rança is . E lle  dép la i- 
sa it aussi à l ’hom m e q u i, to u t  en g lo r if ia n t G io b e rti, essaya 
de le com p lé te r. Le  com te  César B a lb o  lu i  déd ia  ses Espérances 
d’ Ita lie  (1844). G io b e rt i a b ien  fa it ,  d is a it- il,  de désavouer les 
com plots, de lo u e r le ch ris tia n ism e ; i l  a eu t o r t  de t ro p  co m p te r 
su r le pape e t de ne r ie n  d ire  de l ’A u tr ic h e . C elle-c i d o it  aban
donner le  royaum e  lo m b a rd -v é n itie n . C om m ent l ’y  déc ider ? 
E n  lu i  ré se rva n t l ’hé ritage  de l ’em p ire  o tto m a n  q u i va  ê tre  
d isponib le . A u x  Ita lie n s  de se te n ir  p rê ts  a fin  d ’im pose r cet 
cchange au gouve rnem en t de V ienne.

Si B a lb o  d é d ia it son l iv re  à G io b e rti, d ’A zeg lio  déd ia  le  sien à 
La lbo . L ’É ta t  p o n tif ic a l, où subs is ta ien t les in s t itu t io n s  les p lus 
Surannées d u  m oyen  âge, m a jo ra is , b iens de m a in  m o rte , avec 
des tr ib u n a u x  confiés à u n  clergé ig n o ra n t, c o n te n a it beaucoup 
de m écontents. L a  R om agne. to u jo u rs  in fla m m a b le , fu t  en 
1845 le th é â tre  de tro u b le s  v ite  réprim és. Le  jeune m a rq u is  
M axim e d ’A zeg lio , jusque  là  occupé s u rto u t d ’a r t  e t de l i t t é 
ra tu re , les ra co n ta  dans une co u rte  b rochu re  q u i e u t u n  succès 
éc la tan t (1846). L u i  aussi b lâ m a it les émeutes, que la  g rande 
^asse ita lie n n e , dépourvue  d ’éduca tion  c iv iq u e , ne songeait 
P e in t à s o u te n ir; lu i  aussi a f f irm a it son a tta ch e m e n t a 1 É g lise , 
tnais sa d e sc rip tio n  du  gouve rnem en t p o n tif ic a l révé la  tous les 
ïriaux d ’u n  rég im e d ’a rb itra ire  e t d ’im m o b ilité .

Les p a tr io te s  séparés de l ’ecole ré p u b lica in e  de M a zz in i 
appe la ien t de leurs vœ u x  le souve ra in  q u i s a u ra it se m e ttre  
d la tê te  de l ’ I ta lie . C erta ins a va ie n t c ru  a u tre fo is  le  tro u v e r  
dans le p rince  énerg ique a rr iv é  au trô n e  des D eux-S ic iles  en 
■1830, parce q u ’ i l  a ff irm a it sa v o lo n té  de ne pas ê tre  le  vassal 
de l ’A u tr ic h e  ; m ais le  bou rreau  des B a nd ie ra  ne p o u v a it
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p lus ê tre  p o u r eux q u ’u n  ennem i, e t l ’ a c t iv ité  de F e rd in a n d  II> 
très  féconde p e n d a n t quelques années, s’ é ta it  ré d u ite  à la  lu tte  
perm anen te  con tre  les com p lo ts  lib é ra u x . I l  fa l la i t  donc se 
re to u rn e r vers C h a rle s -A lb e rt ; d ’ a ille u rs  G io b e rti, B a lb o  et 
d ’A zeg lio , tro is  P ié m o n ta is , conna issa ien t e t ap p ré c ia ie n t la 
fo rce  de l ’ É ta t  su b a lp in . Que p o u v a it-o n  a tte n d re  de Charles- 
A lb e r t?  Le  m in is tre  de F rance  en 1831, B a ra n te , le  dépe igna it 
« tr is te , découragé, m é fia n t, s o lita ire , in s t r u i t  e t ra isonnab le , 
m a is  sans c o n v ic tio n  fo r te , sans v o lo n té  arrê tée , c ra ig n a n t l ’ in 
fluence d ’a u tru i sans sa vo ir exercer la  sienne, v a i l la n t  dans 
l ’a c tio n , t im id e  dans la  d é te rm in a tio n , peu b ie n v e illa n t p o u r 
les personnes, sans fo i dans les op in ions  ». Ce p o r t ra it  p a ra is 
s a it encore v ra i qu inze  ans p lus ta rd . Les lib é ra u x  n ’o u b lia ie n t 
n i  les accusations portées con tre  lu i  en 1821, n i sa cruau té  
fro id e  en 1833; m ais ils  ne p o u v a ie n t m éconna ître  l ’ im p o r
tance  de l ’œ uvre accom plie  sans b ru i t  p a r ce m onarque  s ilen 
c ieux. M o d é ra n t le p ro te c tio n n ism e  rig o u re u x  accepté p a r ses 
prédécesseurs, i l  signa v in g t-s ix  tra ité s  de com m erce e t de n a v i
g a tio n , déve loppa le p o r t de Gênes, am é lio ra  les rou tes, supp rim a  
le rég im e des co rp o ra tion s  ; ta n d is  que ses vo is ins  ita lie n s  
co n s tru isa ie n t quelques pe tites  voies ferrées d ’u n  in té rê t 
assez re s tre in t, i l  f i t  dresser u n  p la n  d ’ensemble soigneusem ent 
é tud ié . Son œ uvre sociale n ’é ta it  pas m oins im p o rta n te  ; i l  
s u p p r im a it le  rég im e féoda l en Sarda igne, m e t ta it  f in  a u x  p e r
sécutions con tre  les Y audo is , e n fin  d o n n a it au pays to u t  e n tie r 
u n  code in sp iré  de l ’ e sp rit m oderne. O n le s a va it an im é de l ’an
t ip a th ie  tra d it io n n e lle  des souvera ins p iém on ta is  con tre  l ’A u 
tr ic h e  ; ce lle -c i v e n a it p réc isém ent d ’engager avec lu i  une âpre 
quere lle  douanière. B a lb o  e t d ’A zeg lio , q u i n ’ a va ie n t sub i aucune 
d isgrâce p o u r leurs liv re s  audac ieux, se dem anda ien t ju s q u ’où 
i r a i t  son appu i. D ’A zeg lio , v o u la n t en a v o ir  le  cœ ur n e t, a lla  
lu i  exposer les p ro je ts  des p a tr io te s , e t fu t  ém u d ’en tend re  le 
ro i lu i  d ire  de son to n  g lac ia l que, l ’occasion venue, « sa v ie , 
celle de ses fils , ses forces, ses trésors, son arm ée, to u t  se ra it 
dépensé p o u r la  cause ita lie n n e  ». M ais d ’au tres, conna issant 
les tendances d ’ une bonne p a rt ie  de son entourage, e t s u rto u t 
de son p r in c ip a l m in is tre , conse rva ien t le u r  dé fiance envers le 
p rin ce  ve rsa tile  e t peu sû r q u ’u n  poète  sa tir iq u e  su rnom m a le 
R o i G iro u e tte .

L ’ année 1846 v i t  d isp a ra ître  F ranço is  IV ,  le  despote de 
M odène, pu is G régoire X Y I ,  le  pape ré a c tio n n a ire  q u i repoussa it 
to u te s  les nouveautés, y  com pris  les chem ins de fe r  o*u les
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congrès sc ien tifiques . L e  conclave é lu t ra p id e m e n t P ie  IX .  
L ’am n is tie  accordée p a r lu i  dès les p rem iers jo u rs  aux  condamnés 
p o lit iq u e s  déchaîna dans l ’É ta t  ro m a in , pu is  dans to u te  l ’ I ta lie , 
un  enthousiasm e q u i a l la it  gagner peu à peu le m onde e n tie r. 
Le  pape annoncé p a r G io b e rti, l ’hom m e p ro v id e n tie l é ta it  
en fin  venu  ! Q uand on le  v i t  su p p rim e r la  censure p ré v e n tiv e  
des liv re s , accorder la  fo rm a tio n  d ’une garde c iv iq u e , la  jo ie  
dopu la ire  se m an ifes ta  p lus b ru y a m m e n t que ja m a is  sur les 
fio rds du  T ib re . L a  R om agne si souven t révo ltée  acclam a le 
p o n tife ; les v ille s  de ce tte  rég ion , séparées p a r des in im itié s  
tra d it io n n e lle s , fra te rn is è re n t dans l ’a m ou r de P ie  IX .  C e lu i-c i 
d ’a illeu rs  étonné, tro u b lé  p a r les espérances q u ’on m e t ta it  en 
lu i,  ch e rch a it à ca lm er les illu s io n s  : « Je ne v e u x  pas fa ire , 
d is a it- il,  ce que v e u t M azz in i, je  ne peux  pas fa ire  ce que v e u t 
G io b e rti. » M ais l ’ I ta lie  en tiè re , éb louie  p a r les nouvelles de 
R om e, s o r ta it  de sa to rp e u r e t de son ind iffé rence . O n a p p re n a it 
avec fie rté  les succès de G a r ib a ld i à M o n te v id e o 1, e t dans 
tous les É ta ts  ita lie n s  s’ o u v ra it  une so u sc rip tio n  p o u r lu i  
o f f r ir  une épée d ’honneur. B ie n tô t l ’ exem ple de P ie  I X  p o rta  
ses f r u its  : le g rand -duc  Lé o p o ld  de Toscane, u n  H absbourg , 
accorda une am n is tie , la  lib e r té  de la  presse, la  fo rm a tio n  d ’une 
garde n a tiona le , la  c ré a tio n  d ’une C onsulte  d ’É ta t  (m a i Í8 4 7 ). 
C ha rles -A lbe rt, m a lg ré  les conseils pac ifiques de son confesseur, 
opposa une ra id e u r de p lus en p lus m arquée a u x  réc lam a tions  
de l ’A u tr ic h e , m êm e appuyées p a r une no te  h a u ta in e  de la  
Russie. I l  accorda lu i-m ê m e  des ré form es p o lit iq u e s , é lec tion  
des conseils com m unaux  e t p ro v in c ia u x , rég im e p lus d o u x  p o u r 
la  presse : quelques nouveaux  jo u rn a u x  p r ire n t naissance, 
en tre  au tres le R isorg im ento , inaugu ré  à T u r in  (décem bre 1847) 
sous la  d ire c tio n  de B a lb o  e t d ’ un  jeune  seigneur encore peu 
connu, C avour. E n  m êm e tem ps le ro i se d é c id a it à congé
d ie r Solaro dé lia  M a rg h e rita , le m in is tre  h a b ile  e t a c t if  q u i a v a it  
si long tem ps défendu auprès de lu i  la  p o lit iq u e  de la  S a in te- 
A lliance .

Ce ré v e il i ta lie n  é ta it  u n  re v e il a n tia u tr ic h ie n  ; M e tte rm ch  
le v o y a it  e t s’en in q u ié ta it .  Le  royaum e lo m b a rd -v é n itie n , 
si calm e depuis une d iza ine  d ’ années, se tro u v a  gagné à son 
to u r  p a r l ’a g ita tio n  générale. M ila n  v e n a it de m a n ife s te r p o u r 
a p rem iè re  fo is  en décem bre 1846 aux  funé ra ille s  du  com te  
C on fa lon ie ri, l ’ ancien p ro s c r it ; la  h au te  société m ilana ise  n ’ac-

Voir ci-dessous, p. 544.
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cepta  p lus les in v ita t io n s  du  v ic e -ro i. Venise, long tem ps docile , 
f u t  secouée p a r l ’ a voca t M a n in , q u i d e v in t l ’âm e d u  congrès 
sc ie n tifiq u e  te n u  dans ce tte  v i lle  en 1847, e t p a r Tom m aseo, u n  
D a lm a te  de c u ltu re  ita lie n n e  q u i d é s ira it l ’a lliance  des homm es 
de la  pén insu le  avec les Slaves du  sud. O n osa ra p p e le r aux  
gouve rnan ts  a u tr ich ie n s  le  m an ifes te  l ib é ra l que leurs devan 
ciers a va ie n t adressé à l ’ I ta lie  en a v r i l  1815 e t dem ander p o u r
q u o i les promesses d ’a u tre fo is  é ta ie n t com p lè tem en t oubliées. 
C ette  o p p o s itio n  in a tte n d u e  a v a it  exaspéré dès le p re m ie r 
jo u r  le co m m a n d an t de l ’ arm ée a u tr ich ie n n e  dans le ro yaum e , 
le  v ie u x  m arécha l R a d e tz k y  ; cédan t à ses instances, M e tte r- 
n ic h  laissa la  garn ison  de la  c ita d e lle  de F e rra re  occuper ce tte  
v i l le  p o n tif ic a le  (a oû t 1847), com m e Je p e rm e tta it  le  t ra ité  de 
V ienne  en cas d ’a g ita tio n  dangereuse. A  ce tte  nouve lle  to u te  
l ’ I ta lie  s’in d ig n e  con tre  l ’ ou trage  fa i t  à P ie  IX .  C h a rle s -A lb e rt 
envo ie  au pape une le ttre  où i l  lu i  o ffre  son a p p u i sans réserve, 
e t en laisse p u b lie r une a u tre  où i l  a p rom is  de condu ire  l ’arm ée 
dans une guerre fa ite  p o u r l ’ indépendance ita lie n n e ; G a r ib a ld i 
é c r it d ’A m é riq u e  à P ie  I X  p o u r lu i  o f f r ir  son épée. U n  com 
p ro m is  te rm in a  l ’in c id e n t, q u i a v a it  encore augm enté  la  p o p u 
la r ité  d u  pape. N e fa v o r is a it- il  p o in t aussi le  p ro je t, cher a u x  
p a tr io te s  ita lie n s , de réa lise r l ’ u n io n  douan iè re  e n tre  les É ta ts  
de la  pén insu le  ?

L ’A u tr ic h e  n ’é ta it  cependant pas la  seule à rés is te r au cou
ra n t. Le  nouveau  duc de M odène se m o n tra it  d igne de son père, 
e t les B ou rbons dem eu ra ien t irré d u c tib le s . L ’un  d ’eux, Charles- 
L o u is , a im a  m ie u x  vend re  son duché de Lucques au g rand -duc  
de Toscane que d ’im ite r  la  p o lit iq u e  lib é ra le  de ce de rn ie r ; 
devenu peu après, con fo rm ém en t a u x  conven tions  de 1815, duc 
de P arm e à la  m o r t de M arie -Lou ise  (décem bre 1847), i l  
annonça la  ré so lu tio n  de ne r ie n  in n o ve r. L ’a u tre  B o u rb o n , 
le ro i des D eux-S ic iles , é ta it  in q u ie t du  con tras te  chaque 
jo u r  p lus  saisissant q u i s’ accusa it en tre  la  con d u ite  de P ie  I X  
e t la  sienne ; aussi o rd o n n a -t- il à sa po lice  p lus de r ig u e u r que 
ja m a is , à N aples com m e en S ic ile . Ce jo u g  si d u r  décida les 
l ib é ra u x  des deux  m o itié s  du  royaum e  à la isser de côté la  r iv a 
l i té  tra d it io n n e lle  q u i a v a it  a idé souven t le  despotism e à va in c re  
ses adversaires. L a  S ic ile  conse rva it encore, avec des supers
t i t io n s  dignes d ’a u tre fo is , u n  a tta ch e m e n t passionné p o u r 
ses coutum es p ropres, p o u r son rég iona lism e o r ig in a l ; aussi les 
S ic iliens é ta ie n t- ils  p rê ts  à su iv re  les p a tr io te s  con tre  le  ro i 
q u i a v a it  supp rim é  les dern iers vestiges de le u r au tonom ie .
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L à  aussi le  c r i de ra llie m e n t dans les m a n ife s ta tio n s  fu t  : « V iv e  
P ie I X  ! » E lles p ré lu d è re n t à la  ré v o lu tio n  de S ic ile  q u i a l la it  
ê tre  en 1848 la  p rem iè re  des ré v o lu tio n s  européennes.

U  agitation politique en Allemagne

I I I .  —  L ’A G IT A T IO N  P O LIT IQ U E  E N  A L L E M A G N E 1,

P lus heureuse que la  Pologne e t que l ’ I ta lie , l ’A llem agne  
n ’a v a it  p o in t de m aîtres é trange rs ; les H absbourgs e t les H ohen- 
zo lle rn  é ta ie n t des A llem ands. Si M e tte rn ic h  re sp e c ta it la  langue 
et les coutum es des M agyars e t des Slaves, i l  d is a it quand  
mêm e en 1847 à l ’ am bassadeur p russien : « L ’A u tr ic h e  est 
a llem ande p a r son h is to ire , p a r le  noyau  de ses p rov inces , pa r 
sa c iv ilis a t io n . » Le  condom in ium  aus tro -p russ ien  c o n tin u a it 
à fo n c tio n n e r sans t ro p  de c o n flits  ; le chance lie r a u tr ic h ie n , 
m a lg ré  les in q u ié tu d e s  que lu i in s p ira it  le  Z o llve re in , la issa it 
la  Prusse l ’ o rgan iser, le  fo r t i f ie r  ; la  d ip lo m a tie  prussienne, en 
re to u r, l ’ a id a it  si b ie n  que les chauv ins  de B e r lin  accusaient 
les am bassadeurs de le u r m onarque  à V ienne  d ’ ê tre  de bons 
A u tr ich ie n s . Cet accord des deux cours p e rm e tta it  à la  D iè te  
de F ra n c fo r t de c o n tin u e r sa v ie  som nolente  e t in u t ile .

M ais les in s t itu t io n s  de 1815 d e v in re n t odieuses à u n  nom bre  
cro issan t d ’A llem ands  d o n t le  p rog ram m e te n a it  en deux  m o ts  : 
lib e rté , n a tio n a lité . L a  lib e rté  p o lit iq u e  é ta it  dem andée p a r 
tous les nova teu rs , lib é ra u x  ou ra d ic a u x  ; ceux m êm e q u i 
a d o p ta ie n t les nouvelles idées com m unistes s’ associa ient aux  
autres p o u r so u te n ir quelques ré form es précises, lib e rté  de 
la presse, garde n a tio n a le , p u b lic ité  des audiences ju d ic ia ire s , 
e t s u r to u t p o u r réc lam er une c o n s titu t io n  m oderne, sem blab le  
à celle de la  B e lg ique . M ais com m ent fo r t i f ie r  la  n a tio n a lité  ? 
Ic i  l ’accord  é ta it  p lus d iffic ile . E n  A llem agne  com m e en Ita lie .  
Peu d ’hom m es possédaient la  n o tio n  précise de l ’u n ité  : beau
coup p lus q u ’ en I ta lie  ce tte  u n ité  pa ra issa it une ch im ere, 
P u isqu ’ i l  fa l la i t  ch o is ir en tre  deux  grandes puissances L  u n ité  
sous la  d ire c tio n  de l ’A u tr ic h e  é ta it  rendue  im poss ib le  p a r le

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Outre les livres cités p. 405, on consultera plusieurs 
articles du recueil de Haupt sur la Burschenschaft indiqué p. 46 Le vieil inT°)’
René Taillandier Études sur la révolution en Allemagne (Paris, 1853 2 vol ln  S , 
Mérite eu“ être h. ainsi que le livre de « v  B ru lil L ^
(Paris, 1890 in-16). Voir aussi Rachfahl, Deutschland, König Friedrich-Wilhelm IV  

die Berliner Märzrevolution (Halle, 1901, in-8») ; Erich Brand«abuivg,Die deutsche 
Revolution (Leipzig, 1912, in-8°, n° 74 de la collection « Wissenschaft und Bildung ) , 
Pranz Mehring, Sozialistische Lyrik, dans VArchiv fü r die Geschichte des Sozialismus, 
'•  IV  (1913), p. 191-222.
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re fus ce rta in  de V ienne  e t p a r l ’ existence d ’ une m a jo r ité  non 
ge rm an ique  dans les É ta ts  des H absbourgs. L ’u n ité  sous la 
d ire c tio n  de la  Prusse ne p o u v a it se fa ire  que si l ’on é c a rta it 
l ’A u tr ic h e  ; la  p lu p a r t  des p a tr io te s  ne se rés igna ien t p o in t à 
fa ire  u n  p a re il sacrifice , à créer la  P e tite  A llem agne  au d é tr i 
m e n t de la  G rande. M ais tous pensa ien t q u ’on d e v a it aban
donner le  rég im e de 1815, avec son organe ce n tra l d é p ou rvu  
d ’ in it ia t iv e  e t de m oyens d ’a c tio n  ; presque tous v o y a ie n t dans 
l ’é lec tion  p o p u la ire  le m e ille u r procédé p o u r su b s titu e r l ’É ta t  
fédéra l (Bundesstaat) à la fé d é ra tio n  d ’É ta ts  (S taatenbund). Ces 
idées se déve loppè ren t à la  su ite  d u  g rand  élan n a tio n a l p ro 
voqué  p a r la  menace frança ise  de 1840 ; M e tte rn ic h  re m a rq u a it 
sans p la is ir  que l ’é ta t d ’e sp rit de l ’A llem agne  é ta it  redevenu 
ce lu i de 1813.

I l  a u ra it  fa l lu  a u x  souvera ins des p e tits  É ta ts  a llem ands 
beaucoup de sagesse et de sens p o lit iq u e  p o u r lu t te r  con tre  
ces tendances nu is ib les à le u r  au tonom ie , p o u r m énager ce tte  
f id é lité  que H e n r i H e ine  s ig n a la it, non  sans iro n ie , com m e le 
t r a i t  d is t in c t i f  du  peup le  a llem and . P lus ieurs  d ’e n tre  eux, au 
c o n tra ire , sem b lè ren t p rend re  à tâche  d ’i r r i te r  leurs su je ts. 
L ’exem ple le u r a v a it  été donné, a v a n t 1840 dé jà , p a r le  ro i de 
H a n o v re . E n  1837 l ’avènem ent de la  re ine  V ic to r ia  au  trô n e  de 
G rande-B re tagne  a v a it  f a i t  passer le  H a n o v re , f ie f m ascu lin , 
au  duc de C um berland , oncle de la  jeune  re in e ; les jo u rn a u x  
ang la is  m a rq u è re n t le u r sa tis fa c tio n  de v o ir  s’ é lo igner de 
Lond res  ce to r y  u ltra -co n se rva te u r. I l  tro u v a  dans son nouveau  
ro ya u m e  la  c o n s titu t io n  accordée après 1814 p a r les souvera ins 
b rita n n iq u e s  e t respectée depuis. D ’après l ’ ancien d ro it  m o n a r
ch ique, u n  p rin ce  q u i p rend  la  couronne p e u t considérer com m e 
caducs les engagements de ses prédécesseurs ta n t  q u ’i l  ne les 
a pas con firm és ; E rn e s t-A u g u s te  in vo q u a  ce tte  règle p o u r sup
p r im e r la  c o n s titu t io n  e t ré ta b lir  des É ta ts  p ro v in c ia u x  à 
l ’ancienne mode. G rande fu t  la  colère dans l ’ é lite  éclairée : 
sept professeurs de l ’ U n iv e rs ité  de G œ ttingen  p u b liè re n t une 
p ro te s ta t io n  con tre  ce coup d ’ É ta t  ; p a rm i les s igna ta ires se 
tro u v a ie n t des hom m es dé jà  illu s tre s , com m e les frères G rim m , 
e t u n  a u tre  q u i a l la it  le deven ir, D a h lm a n n . Le  ro i les d épou illa  
de leurs  chaires. Ge scandale secoua le som m eil où l ’A llem agne  
é ta it  p longée depuis les mesures de ré a c tio n  de 1834 e t 1835. 
De nom breuses adresses fu re n t envoyées a u x  professeurs d e s ti
tués. Les souvera ins mêmes le u r o ff r ire n t des chaires dans 
leurs U n ive rs ité s  : la  Prusse e t la  Saxe, p a r exem ple, se d is-
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P utèren t A lb re c h t, u n  ju r is te  renom m é ; les deux G rim m  
durent b ie n tô t appelés à B e rlin . M ais la  D iè te  fédéra le  re fusa 
^ ’in te rv e n ir , e t le ro i de H a n o v re  m a in t in t  son œ uvre. Ses 
actes u lté rie u rs  n ’é ta ie n t pas fa its  p o u r lu i  rend re  la  pop u 
la r ité  : quand  les É ta ts  lu i  p roposèren t en 1847 d ’a u to rise r 
la p u b lic ité  de leurs dé libé ra tions , i l  ré p o n d it p a r un  b ru ta l 
refus.

La  Hesse-Cassel é ta it  p lus célèbre encore p a r les caprices 
rid icu les e t h o n te u x  de ses ty ra n n e a u x . Le  p rin ce  é lecto ra l, 
régent au n om  de son père, ne p a rd o n n a it pas au chef des lib é 
ra u x , Jo rd a n , d ’a v o ir  réd igé la  c o n s titu t io n  é ta b lie  en 1831; 
en 1839 Jo rd a n  fu t  a rrê té  com m e coupable  de hau te  tra h iso n , 
et l ’ on f i t  tra în e r son procès ju s q u ’ en 1845 ; q uand  i l  s o r t it  de 
Prison e n fin  a c q u itté , on ne lu i  re n d it  pas sa p lace. Lo rsque  
le régen t d e v in t é lecteur à la  m o r t de son père en 1847, i l  
v o u lu t im ite r  le  ro i de H a n o v re  e t changer la  c o n s titu t io n  ; 
mais les tem ps é ta ie n t devenus p lus durs p o u r les souvera ins 
et, su r les conseils de B e r lin  e t de V ienne , i l  d u t m a in te n ir  le 
statu quo. N o n  lo in  de la  Hesse le  royaum e  de Saxe, où l ’ in d u s 
tr ie  g rand issa it, a p p r it  à conna ître  les a g ita tio n s  ouvriè res ; 
Un a g ita te u r é loquen t passé des bords d u  R h in  à Le ip z ig , 
R o b e rt B lu m , y  d e v in t u n  t r ib u n  p o p u la ire  assez écouté p o u r 
apaiser u n  c o n f l i t  en tre  les so ldats e t la  fou le  à D resde en 1845.

L ’A llem agne  d u  sud a v a it  des c o n s titu tio n s  p lus m odernes ; 
au lie u  d ’ É ta ts  p ro v in c ia u x  d iv isés en tro is  ordres, on y  tro u - 
v a it  des C ham bres v ra im e n t rep résen ta tives . C’é ta it, a u x  y e u x  
des souvera ins de B av iè re , de W u rte m b e rg  e t de Bade, une 
ga ran tie  con tre  la  d o m in a tio n  excessive de l ’ A u tr ic h e  e t de 
la  Prusse ; m ais chacun de ces princes v o u la it  m a in te n ir  son 
L a n d ta c  dans les lim ite s  é tro ites  imposées p a r la  cha rte  cons
titu t io n n e lle . De 'le u r  côté les députés se p la ig n a ie n t de ce 
r ôle re s tre in t, sans oser to u te fo is  pousser la  résistance tro p  
lo in , de peu r d ’in c ite r  les m onarques à im ite r  les grands 
autocra tes vo is ins. Les discussions des Cham bres fo rm è re n t 
Un personnel l ib é ra l q u i sa v a it dé fendre ses idées, p ro te s te r 
contre  les excès de la  censure ou de la  po lice . Le  grand-duche  
de Bade v o is in  de la  F rance  e t de la  Suisse, é ta it  le pays le 
plus avancé de l ’ A llem agne. U n  des grands d o c tr in a ire s  du  
libé ra lism e , le  professeur W e lcke r, y  p u b lia  en 1844 les docu 
m ents com ple ts sur la  ré a c tio n  de 1819 e t de 1834, en les 
accom pagnant d ’un  com m en ta ire  in d ig n é . Le  m o u ve m e n t 
^ ’ op p o s itio n  p r i t  m êm e une te lle  fo rce  que le  g rand -duc  appela
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au p o u v o ir  un  m in is tè re  lib é ra l vers la  f in  de 1846, e t les ra d ica u x  
y  é ta ie n t assez n o m b re ux  p o u r y  fo rm e r u n  p a r t i,  d o n t S truve  
d e v in t l ’o ra te u r écouté. Le  W u rte m b e rg  é ta it  p lus calm e, sous 
le  gouve rnem en t énerg ique du  ro i G u illaum e . Q uand la  d ise tte  
p ro vo q u a  une ém eute à S tu t tg a r t  en 1847, on le v i t  m o n te r à 
cheva l p o u r d ir ig e r  lü i-m ê m e  la  répression. Les opposants lu i 
re p ro ch a ie n t d ’ a v o ir  m a rié  son fils  à une grande-duchesse, la  
f i l le  du  ts a r exécré.

E n  B av iè re  le ro i Lo u is  I er, q u i g o u ve rn a it depuis 1825, 
a v a it  donné b ien  a v a n t F ré d é ric -G u illa u m e  IY  de Prusse 
l ’exem ple d ’ü n  ro m a n tiq u e  sur le  trô n e  : on conna issa it p a r to u t 
son a c t iv ité  in te lle c tu e lle , ses fo n d a tio n s  a rtis tiq u e s , e t aussi 
la  ha ine  q u ’i l  té m o ig n a it à la  F rance , la  fie rté  q u ’ i l  conse rva it 
en face de M e tte rn ic h . Personnage étrange e t fan tasque , i l  
d o n n a it le  p o u v o ir  to u r  à to u r  a u x  lib é ra u x  e t a u x  ca tho liques  ; 
ces dern ie rs  le  g a rdè ren t p lus ieurs  années de su ite , e t le u r 
a u to r ité  ve x a to ire  e t ta t il lo n n e  re n d it  im p o p u la ire  le  p re m ie r 
m in is tre  A be l, q u i é ta it  dé jà  menacé de disgrâce quand  a p p a ru t 
L o la  M ontez. C ette  danseuse espagnole, d ’o rig ine  écossaise, 
a c q u it une te lle  in fluence  auprès de L o u is  I er que le m in is tè re  
ca th o liq u e  p ro te s ta  p u b liq u e m e n t e t fu t  ren vo yé  (1847). 
D e là  des m a n ife s ta tio n s  v io len tes  à l ’U n iv e rs ité  de M un ich . 
L a  colère d e v in t générale quand  on s u t que la  fa v o r ite  a v a it  
causé aussi le  re n v o i d ’u n  m in is tè re  lib é ra l (décem bre 1847). 
Les tro u b le s  ne d e va ien t p lus Cesser ju s q u ’à l ’a b d ic a tio n  du  
ro i.

Dans p lus ieurs  p a rties  de l ’A llem agne  les a g ita tio n s  re l i
gieuses ve n a ie n t s’a jo u te r  a u x  a g ita tio n s  p o lit iq u e s . L ’a rd e u r 
des ca tho liques  o rgan isan t les pèlerinages de T rê v e s 1 sou
leva  des p ro te s ta tio n s  nom breuses; u n  p rê tre  ré v o lté  con tre  
l ’Ég lise , R onge, tro u v a  beaucoup d ’adhérents q u i, dans q u e l
ques v ille s , p ro vo q u è re n t des discordes. L a  que s tio n  ju iv e  
causa it aussi des co n flits . C erta ins ra d ic a u x  du sud p a r la ie n t 
d ’a n é a n tir  à la  fo is  les p rinces, la  noblesse e t les Ju ifs . A u  
L a n d ta g  U n i de B e r lin  u n  des chefs lib é ra u x , C am phausen, 
dem anda l ’ ém a n c ip a tio n  des J u ifs  ; au co n tra ire , le  jeune  
B is m a rc k  p a rla  d ’eux en te rm es hostiles e t réc lam a, com m e tous 
les conserva teurs, le  respect de l ’ É ta t  ch ré tien .

B ie n  q u ’on ne songeât p o in t encore à opposer la  G rande 
A llem agne  e t la  P e tite  A llem agne , c ’ est vers la  Prusse que

1. Voir ci-dessus, p. 185.
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se to u rn a ie n t depuis long tem ps ceux q u i a sp ira ie n t à la  réno 
v a tio n  du  pays. D epuis l ’avènem ent de F ré d é ric -G u illa u m e  
IV ,  les p a tr io te s  a llem ands espéra ient q u ’i l  p re n d ra it  l ’ in i 
t ia t iv e  de la  ré fo rm e , to u t  com m e les l ib é ra u x  prussiens 
a tte n d a ie n t de lu i  une c o n s titu t io n . Les uns e t les au tres a va ie n t 
à la  fo is  ra ison  e t to r t .  L a  bonne v o lo n té  ne m a n q u a it p o in t 
au ro i ro m a n tiq u e  ; su r la  ques tion  n a tio n a le  com m e su r les 
libe rtés  prussiennes i l  a v a it  des p ro je ts  confus, des ve llé ités  
changeantes e t vagues. Dès 1840, à peine sur le  trô n e , i l  a v a it  
exp rim é  à M e tte rn ic h  son dés ir de fo r t i f ie r  le u r « chère p a tr ie  
a llem ande ». P ro f ita n t du  grand  élan q u i, peu de semaines après, 
U n it tous  les A llem ands  con tre  la  F rance , i l  o b t in t  de l ’A u tr ic h e  
la  m ise en t r a in  de la  ré fo rm e  m ilita ire . A  diverses reprises encore 
i l  proposa au gouve rnem en t de V ienne  de p répa re r en com m un  
les in s t itu t io n s  nouve lles ; M e tte rn ic h  ne d is a it ja m a is  non , 
i l  e n v o y a it m êm e des fo n c tio n n a ire s  à B e r lin  p o u r écou te r les 
exposés du  ro i, m ais to u jo u rs  su rg issa it u n  nouveau  m o t if  
d ’a jo u rn e r la  décision. F ré d é ric -G u illa u m e  ne se découragea 
p o in t : si le ts a r é ta it  h o s tile  à to u t  changem ent, A lb e r t  de Saxe- 
C obourg, le  m a r i de la  re ine  V ic to r ia , lu i  co n se illa it de p rend re  
la tê te  du  m o u ve m e n t n a tio n a l (1847).

P a rm i les con fiden ts  du  ro i, un  des p lus sûrs é ta it  R a d o w itz , 
ca tho lique  ro m a n tiq u e  e t p a tr io te . Le  m ém oire  q u ’ i l  'composa 
sur la  ré fo rm e  re ç u t l ’a p p ro b a tio n  ro ya le  en novem bre  1847 : 
i l  c o n te n a it une c r it iq u e  sévère de la  fa ib lesse de la  D iè te  e t 
des te rg ive rsa tio n s  des souvera ins. « L a  fo rce  la  p lus  pu issante  
d ’a u jo u rd ’h u i, d is a it- il,  la  n a tio n a lité , est devenue l ’a rm e la  p lus 
dangereuse dans les m ains des ennem is de F Ordre léga l. » L a  
ce n tra lisa tio n  nécessaire d e v a it com m encer p a r tro is  ré fo rm es : 
celles de l ’arm ée fédéra le , du  d ro it  c r im in e l e t du  rég im e com 
m erc ia l, en y  co m prenan t les po ids e t mesures, les postes, les 
chem ins de fe r. C ependant l ’ a u te u r du  m ém o ire  e s q u iv a it la  ques
t io n  la  p lus im p o rta n te , celle de l ’a t t itu d e  à p rend re  si l ’A u tr ic h e  
opposa it son ve to . F ré d é ric -G u illa u m e  I \  aussi é v ita  d exa
m in e r fra n ch e m e n t la  d iff ic u lté , m ais i l  envoya  R a d o w itz  à 
t ie n n e , où les événem ents de Suisse e t d ’ I ta lie  fo u rn ire n t un  
n ouveau p ré te x te  p o u r a jo u rn e r la  réponse. E lle  n ’é ta it  pas 
encore donnée en m ars 1848. M e tte rn ic h  se c ro y a it trè s  h a b ile  
en gagnan t a ins i du  tem ps ; i l  ne v o y a it  pas que le  m o u ve m e n t 
N ationa l a v a it  acquis une fo rce  irré s is tib le  depuis que l ’A lle 
magne to u t  en tiè re  se pass ionna it p o u r le p rob lèm e du  S lesvig- 
l lo ls te in .
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IV . —  LE  R É V E IL  D U  N A T IO N A L IS M E  E N  A LL E M A G N E 1,

Le  D anem ark , p r iv é  de la  N orvège en 1814, conserva ju s 
q u ’en 1848 u n  rég im e a u to c ra tiq u e . F ré d é ric  V I ,  q u i régna de 
1808 à 1839, p ra t iq u a it  le  despotism e écla iré  à la  façon  du  
x v in e siècle ; to u t  au  p lus a cco rd a -t- il en 1834, su r le m odèle 
de la  Prusse, des É ta ts  p ro v in c ia u x  p u re m e n t co n su lta tifs . 
Le  m onarque  possédait aussi, d ’après des règles re m o n ta n t au 
m oyen  âge, les duchés de S lesvig e t de H o ls te in  (auxque ls  fu t  
a jo u té  en 1815 le p e t i t  duché a llem and  de Laue n b u rg ). Ils  ne 
fa isa ie n t p o in t p a rt ie  du  D a n e m a rk  ; m ais le  ro i é ta it  duc dans 
ces deux  pays. Le  H o ls te in  p a r la it  a llem and  ; l ’ a llem and  et 
le danois se p a rta g e a ie n t le  S lesvig sans q u ’i l  y  e û t c o n flit ,  
chaque paroisse é ta n t à peu près lib re  d ’a d o p te r la  langue de 
son cho ix . Les ro is  a v a ie n t p ris  l ’h a b itu d e  de la isser aux  duchés 
une existence au tonom e ; c’ é ta it  abandonner l ’a u to r ité  à la  
noblesse, en tiè rem en t germ anisée, q u i jo u is s a it de grands 
p riv ilèges  e t q u i dom ina  dans les nouveaux  É ta ts  p ro v in c ia u x . 
E n  1839 e u t lie u  l ’ avènem ent de C h ris tia n  V I I I ,  p rin ce  le ttré , 
savan t, b r i l la n t ,  que l ’ on com para  b ie n tô t à F ré d é ric -G u il
laum e IV  de Prusse. I l  n ’ a v a it  q u ’u n  fils , d é p o u rvu  d ’ en fan ts, 
si b ien  que la couronne d e v a it re v e n ir  ensu ite  à une branche  
co lla té ra le  h é ritiè re  p a r les fem m es. O r, les duchés é ta ie n t des 
pays de succession m ascu line  ; aussi une a u tre  b ranche , celle 
des ducs (F A ugustenbu rg , a v a it-e lle  so in  de re ve n d iq u e r ses 
d ro its  éventue ls.

Ce prob lèm e, e m b ro u illé  p a r les com p lica tio n s  du  d ro it  féo
da l, a u ra it  pu  ê tre  fa c ile m e n t réglé au  m oyen  d ’ u n  com prom is ; 
m ais la  ques tion  d yn a s tiq u e  a l la i t  se tra n s fo rm e r en ques
t io n  na tiona le . D é jà  sous F ré d é ric  V I  la  noblesse du  H o ls te in ,

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre les livres cités p. 405, voir, sur la question des 
duchés, parmi les ouvrages danois, le Manuel historique de la question du Slesvig, publ. 
par un groupe d’historiens danois sous la direction de Franz de Jessen, d ’abord en 
danois (IIaandbog i det nordslesvigske Spörgsmaals Historie, Copenhague, 1901, in-8°), 
puis en français (Copenhague, 1906, in-8°) ; P. Lauridsen, Da Sonderjylland vaagnede 
[Quand le Slesvig s’éveilla] (Copenhague, 1909-1922, 8 vol. in-8°). — Sur l ’histoire 
générale du Danemark, voir Det Danske Folks Historie, ouvrage collectif dirigé par 
Aage Friis, Axel Linwald et Mackeprang, t. V I (Copenhague, 1928, in-8°). L ’exposé 
allemand le plus complet est celui de Brock, Die Vorgeschichte der Schleswig-Holstein
ischen Erhebung von 1848 (Göttingen, 1916, in-8°) ; i l  y  a aussi plusieurs études de 
Brandt, qui est remonté aux origines lointaines du conflit dans Geistesleben und Poli
tik  in  Schleswig-Hoistein um die Wende des 18ten Jahrhunderts (Berlin, 1925, in-80)* 
Le meilleur tableau des idées de la jeunesse allemande à la veille de 1848 se trouve dans 
les Mémoires de Carl Schurz, Lebenserinnerungen (Berlin, 1906-1912, 3 vol. in-8°).
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Menacée dans son p o u v o ir  p a r l ’abso lu tism e du  ro i, a v a it  com 
mencé à co lo re r sa résistance de p a tr io t is m e  germ anique. 
Le H o ls te in  d ’a ille u rs  (com m e le Laue n b u rg ) fa is a it  p a rtie  
depuis 1815 de la  C on fédé ra tion  germ anique ; le  S lesvig n ’ en 
g is a it  p o in t p a rtie , m ais les deux duchés depuis long tem ps 
é ta ien t considérés com m e « in d isso lu b le m e n t un is  ». Le  ré v e il l in 
gu is tique , ic i com m e dans les pays a u tr ich iens , v in t  enven im er 
Ls  co n flits  ; le  danois e t l ’a llem and  s’a ffro n tè re n t dans le  no rd  
du S lesvig. P u is  la  science h is to riq u e  ren fo rça  les a rgum ents  des 
lingu is tes e t des ju ris te s . L ’ U n iv e rs ité  de Iv ie l é ta it  presque 
en tiè re m e n t a llem ande ; p a rm i ses m a îtres  se t r o u v a it  D a h l- 
tuann, personnage grave, respectab le , célèbre en A llem agne  
Pour a v o ir  en tra îné  ses collègues de G œ ttingen  dans la  résis
tance au coup de fo rce  d u  ro i de L Ianovre . Ses tra ité s  de science 
P o litique  é ta ie n t dom inés p a r la  n o tio n  du  d ro it  h is to riq u e  ; 
c’est ce d ro it  q u ’ i l  in v o q u a  p o u r a ff irm e r le caractère  a llem and  
des duchés, avec la  lé g it im ité  de la  succession m ascu line . Ces 
c°n troverses n ’in té ressa ien t encore q u ’une m in o r ité  lo rsque  
C h ris tia n  V I I I ,  v o u la n t a ff irm e r à la  fo is  ses d ro its  e t sa m odé
ra tio n , p u b lia  en 1846 une Lettre ouverte, où i l  d é c la ra it le  S lesvig 
régi p a r les mêmes règles de succession que le  D a n e m a rk  e t 
rése rva it p o u r une é tude u lté r ie u re  la  décis ion à p rend re  to u - 
ch a n t le H o ls te in .

Ce fu t  la  Lettre  ouverte q u i déchaîna l ’ orage. L ’U n iv e rs ité  de 
LÇiel d e v in t le  centre  de la  résistance ; D a h lm a n n  secoua l ’ in e r
tie  des au tres m a îtres  e t f i t  appe l au se n tim e n t a llem and  ; 
de jeunes h is to riens  fo rm és p a r lu i,  W a itz  e t D rovsen , le sou
tena ien t avec cha leur. N e u f professeurs de K ie l s ignèrent une 
c°n s u lta tio n  q u i a ff irm a it à la  fo is  les d ro its  de la  fa m ille  d ’A u - 
gustenburg  e t l ’ im p o ss ib ilité  de séparer le  S lesvig d u  H o l
stein. C ette  co n su lta tio n  fu t  répandue dans to u te  l ’A llem agne ; 
Ce pays d ’ U n ive rs ité s  s u iv it  ses professeurs. H e ide lbe rg  a v a it  
P arm i ses m a îtres  u n  p a tr io te  m ili ta n t ,  G erv inus, non  m oins 
renom m é dans l ’A llem agne du  sud que D a h lm a n n  dans celle du  
n ° rd . I l  rédigea l ’ adresse d ’adhésion que son U n iv e rs ité  a lla it  
envoyer à K ie l ; dans tous les au tres centres u n ive rs ita ire s , on 
f i t  de même. Les É ta ts  p ro v in c ia u x  du  H o ls te in  e t s u r to u t du  
Slesvig, p ro te s ta n t con tre  la  le ttre  roya le , fu re n t adm irés p o u r 
leur énergie.

C’é ta it un  n a tio n a lism e  agressif e t conquéran t q u i s’ a ff ir 
m a it a ins i. E n  1840 des hom m es de tous  les p a rt is ,_ depuis le 
eapita ine de M o ltk e  ju s q u ’ au jeune ra d ic a l F rédé ric  Engels,
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non  con ten ts  de r ip o s te r a u x  menacés françaises, ava ie n t réclame 
la  « reprise » de l ’A lsace : m a in te n a n t on p a r la it  de reprendre  la 
m arche sep ten triona le  de l ’A llem agne. Le  v ie u x  poète A rn d t, 
ra p p e la n t le tem ps où la  m er du  N o rd  e t la  B a lt iq u e  é ta ien t 
dom inées p a r la  H anse germ an ique , s’é c r ia it : « Si l ’on nous 
enlève encore le H o ls te in , nous perdrons d ’un  seul coup to u t 
espo ir de re co u vre r ja m a is  la  B a lt iq u e , n o tre  p ro p rié té . » Dès 
1844 a v a it com m encé à c ircu le r dans les duchés u n  lied  p a tr io 
t iq u e  com posé p a r Strass e t C hem n itz , Slesvig -H o lste in  entoure 
p a r la  mer (Schlesw ig-H olste in , rrieerumschlungen), q u i re n fe rm a it, 
avec une a llus ion  à l ’A lsace, u n  appe l à tous les A llem ands ; 
ce tte  chanson d e v in t aussi pop u la ire  que le  R h in  a llem and  de 
B ecke r l ’a v a it été s ix  ans p lus tô t .

A u  p a tr io t is m e  a llem and  s’ opposa le p a tr io t is m e  danois. 
Si la  masse paysanne de m e u ra it in d iffé re n te  à la  v ie  p u b liq u e , 
la  cap ita le , Copenhague, devena it de p lus en p lus v iv a n te  ; 
le pays ré ve illé  p a r des hom m es te ls  que G ru n d tv ig , K ie rk e 
gaard e t Œ hlenschlæ ger, p ro te s ta it con tre  le  m a in tie n  de la  
m ona rch ie  absolue. Le  p a r t i  lib é ra l, re c ru té  dans les classes 
élevées, a v a it  espéré sous F rédé ric  V I  que le p rin ce  h é r itie r  
d o n n e ra it une c o n s titu t io n  ; m ais C h ris tia n  V I I I ,  com m e le 
ro i de Prusse, a jo u rn a  l ’ e xécu tion  de ses promesses, e t p lus 
ta rd  i l  f u t  absorbé p a r l ’a ffa ire  des duchés. Com m e en A lle 
m agne, les lib é ra u x  danois é ta ie n t en m êm e tem ps n a tiona lis tes  ; 
ils  re p ro ch a ie n t à la  noblesse des duchés à la  fo is  ses p riv ilèges  
féodaux  e t son caractère germ anique. P a rm i eux se fo rm a  un  
p a r t i  q u i résum a son p rog ram m e dans une fo rm u le  précise : 
« Le  D an e m a rk  ju s q u ’à l ’ E id e r !»  A  la  d ifférence de quelques 
in tra n s ig e a n ts , i l  se désin téressa it du  H o ls te in , m ais v o u la it  
ra t ta c h e r  le S lesvig au D an e m a rk  p a r des liens p o lit iq u e s  e t 
a d m in is tra t ifs  très solides. L a  science danoise te n a it  tê te  à 
la  science a llem ande : les ph ilo logues de L Ie ide lberg  ou d ’ Iéna 
receva ien t les rép liques de M a dv ig , le  g rand  ph ilo lo g u e  de 
Copenhague, e t m êm e à l ’ U n iv e rs ité  de K ie l u n  professeur de 
d ro it ,  Paulsen, c o m b a tta it les a rgum ents de ses collègues. 
E n  face du  germ anism e e n fin  appa ra issa it le  scand inav ism e ; 
on p rê c h a it l ’u n io n  des tro is  peuples du  n o rd , e t les p ro p o 
s itio n s  danoises tro u v a ie n t u n  écho en N orvège, p lus encore en 
Suède.

Les souvera ins a llem ands ne p u re n t garder le  silence. P lu 
sieurs d ’en tre  eux a v a ie n t des liens de fa m ille  ou d ’a m itié  avec 
la  b ranche  d ’A u g u s te n b u rg , q u i s o ll ic ita it  le u r a p p u i. L a  Prusse
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et l ’A u tr ic h e  se m é fia ie n t d ’u n  m o u v e m e n t déchaîné p a r les
libé raux , m ais ne v o u la ie n t p o in t  s’y  opposer p u b liq u e m e n t. 
Sous le u r d ire c tio n , la  D iè te  de F ra n c fo r t adop ta  une fo rm u le  
Modérée q u i, to u t  en m énageant la  personne  e t le  p o u v o ir  
de C h ris tia n  V I I I ,  ré se rva it l ’ a v e n ir e t les d ro its  des duchés. 
C’é ta it beaucoup p o u r la  D iè te  ; cela p a ru t in s u ffis a n t a u x  
Patrio tes. L e u r passion con tre  le D a n e m a rk  f i t  o u b lie r à beau- 
coup d ’en tre  eux la  v ie il le  a n tip a th ie  con tre  la  Pologne. Cer
ta ins  é ta ie n t mêmes disposés à v o ir  dans les P olonais des a lliés 
lib é ra u x  nécessaires con tre  la  Russie.  ̂ ^

Les u n ita ire s  p re n a ie n t co n ta c t dans les congrès. L ’A llem agne 
a va it organise b ien  a v a n t l ’ I ta lie  ces congres n a tio n a u x  où 
se réun issa ien t to u r à to u r  les n a tu ra lis te s , les géographes, les 
lingu istes. M e tte rn ic h  a v a it  déclaré les congrès d ’A llem agne  
beaucoup m oins dangereux que ceux d ’ I ta lie  parce q u ’ils  ne 
dév ia ien t p o in t vers la  p o lit iq u e  : b ie n tô t cet éloge ne fu t  p lus 
m érité . Le  congrès des germ anistes à F ra n c fo r t (1846) écouta 
sU rto u t l ’exposé de la  thèse a llem ande sur les duchés ; ce lu i 
de L ü b e ck  (1847) salua de ses acc lam a tions  le  v ie u x  Jacob 
Id rim m  em brassant D a h lm a n n , et s’in téressa a u x  réform es 
libérales à in tro d u ire  dans le  systèm e ju d ic ia ire . Dans tou tes  
ces réun ions appa ra issa it le ru b a n  tr ic o lo re , b leu -b lanc-rouge , 
adopté p a r les A llem ands  des duchés en v e r tu  d ’une v ie il le  
t r a d itio n . Les audac ieux, les é tu d ia n ts  s u r to u t, p o r ta ie n t aussi 
en cachette  u n  a u tre  ru b a n  tr ic o lo re , no ir-ro u g e -o r : c ’ é ta ie n t 
les couleurs de la  Burschenschaft, p roscrites depuis 1819, m ais 
to u jo u rs  chères à ceux q u i rê va ie n t de l ’ u n ité  a llem ande.

M e tte rn ic h  ne se fa is a it p lus illu s io n  su r les pé rils  q u i mena? 
Çaient le  systèm e pe rsonn ifié  p a r son nom . « L a  phase dans 
laquelle  se tro u v e  a u jo u rd ’h u i l ’ E u rope , é c r iv a it - i l  à un  de 

ambassadeurs, est, d ’ après m on  se n tim e n t in tim e , la  p lus 
dangereuse que le corps socia l a it  eu à tra ve rse r dans le cours 
des so ixan te  dernières années. » Le 9 octobre  1847 i l  d is a it à 
l ’am bassadeur prussien à V ienne  : « Je suis u n  v ie u x  méde- 
cin, je  sais d is tin g u e r les m alad ies passagères des m aladies 
M orte lles : nous en sommes à celles-ci. » E n  Prusse la  session du  
Land tag  U n i, la  v ig u e u r des o ra teurs lib é ra u x  a va ie n t secoué 
l ’in e rtie  générale ; dans ce pays accoutum é au silence on a d m i
ra it  les discours de V in cke , de Cam phausen, de H ansem ann. 
L ’armée prussienne elle-m êm e, le  p i lie r  fo n d a m e n ta l de la  m o n a r
chie, se m b la it s’ o u v r ir  a u x  idees nouvelles, e t aux  p lus hard ies. 
L n  1846 A nneke , u n  jeune o ffic ie r coupable de théories subve r

429



Les peuples soumis à l ’autocratie

sives, c o m p a ru t d e va n t u n  tr ib u n a l d ’honneur, composé d ’o ff i
c iers, q u i d e v a it le  chasser de l ’arm ée ; i l  f u t  a c q u itté  à l ’u n a 
n im ité , e t le ro i d u t in te rv e n ir , fa ire  nom m er un  nouveau t r ib u 
n a l composé u n iq ue m e n t d ’o ffic iers d ’ é ta t-m a jo r p o u r q u ’on 
re n v o y â t ce p a rtis a n  du  com m unism e. D eux autres offic iers 
s u iv ire n t son exem ple peu après e t v in re n t grossir le  groupe 
com m un is te  de Cologne.

M ais le com m unism e n ’a t t i r a i t  q u ’ une poignée d ’hom m es ; 
le  n a tio n a lism e  pass ionna it tou tes  les classes in s tru ite s . Les 
p lus ardents des p a tr io te s  in v itè re n t G erv inus à préciser le u r 
p rogram m e. Le  professeur de H e ide lbe rg  a v a it conquis une a u to 
r i té  considérab le  p a r ses m anifestes, e t s u r to u t p a r son H is 
to ire  de la  litté ra tu re  allemande, q u i e x h o rta it les lecteurs à 
délaisser la  spécu la tion  m é taphys ique  p o u r l ’a c tio n  p o lit iq u e  ; 
cet ouvrage en c in q  gros vo lum es a v a it  eu g rand  succès chez 
u n  peuple  « lise u r de liv re s  », selon le  m o t de K a r l  M a rx . Les 
lib é ra u x  badois fo n d è re n t en ju i l le t  1847 la  Gazette allemande, 
q u i e u t G erv inus p o u r d ire c te u r ; i l  é c r iv it  p o u r l ’A llem agne 
en tiè re , e m p ru n ta n t ses co llabo ra teu rs  à l ’é lite  m ili ta n te  et 
le ttré e  de tous les pays de la  C onfédéra tion . I l  fa l la it  tra n s fo r
m e r ce tte  dern iè re  : c’est ce que dem andèren t, dans les dern iers 
jo u rs  de 1847, les lib é ra u x  assemblés à H eppenhe im , com m e les 
ra d ic a u x  réun is à O fïenburg . Les p rem iers v o u lu re n t m e ttre  
à p ro f it  le  com m encem ent d ’u n ité  réalisé p a r le  Z o llve re in  ; ils 
p roposè ren t de créer un  P a rle m e n t douan ie r p o u rv u  de d ro its  
p o lit iq u e s , rep résen tan t p a r conséquent la  P e tite  A llem agne. 
Les seconds, p lus  a m b itie u x , réc lam èren t une rep résen ta tion  
tio n a le  com m une à tous  les pays germ aniques. Ce rêve  a lla it  
p rend re  corps quelques m ois après dans le  P a rle m e n t de 
F ra n c fo r t.
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C H A P IT R E  IV

L E  L IB É R A L I S M E  E N  A N G L E T E R R E  

E T  E N  F R A N C E 1

E n  face des tro is  au tocra tes q u i d o m in a ie n t l ’E u ro p e  o r ie n 
ta le  e t cen tra le , les deux grandes puissances de l ’ O cc iden t 
rep résenta ien t le  libé ra lism e . E n  F rance com m e en G rande- 
B re tagne , le rég im e p a rlem en ta ire  a v a it  tr io m p h é  de tou tes  les 
résistances ; à P aris  com m e à Londres i l  é ta it  adm is que les 
m in is tres , o ffic ie lle m e n t choisis p a r le  ro i, ne p o u v a ie n t ga r
der le p o u v o ir  sans l ’ a p p u i de la  m a jo r ité  de la  C ham bre élec
tiv e . Dans l ’un  e t l ’a u tre  pays la  bourgeoisie a v a it  conquis le 
p re m ie r ra n g  ; m ais en A ng le te rre  i l  lu i  é ta it  encore d ispu té  p a r 
l ’a r is to c ra tie , ta n d is  q u ’en F rance elle ré g n a it sans partage. 
Q uan t à l ’avènem ent de la  dém ocra tie  e t du  suffrage un ive rse l, 
on ne le cons idé ra it que com m e une ch im ère p ué rile  ou dange
reuse.

I .  —  L E  R É G IM E  P A R LE M E N TA IR E  E N  GRANDE- 
B R ETA G N E2.

Nous avons v u  que la  ré fo rm e  é lectora le de 1832 é ta it modérée, 
incom p lè te , p u is q u ’elle la issa it une bonne p a rtie  de la  classe

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  Voir les livres (cites p. 32 et 102) d’Élie 
Halévy (jusqu’en 1841) et de Spencer Walpole pour la Grande-Bretagne, de Charléty 
pour la France. Ajouter H. W. Carless Davis, The âge oj Grey and Peel (Oxford, 
1929, in-8°).

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Outre les livres cités p. 106, les grandes biographies 
Que les Anglais consacrent aux chefs des partis politiques sont indispensables. Parmi 
les plus importantes citons Spencer Walpole, John Russell (Londres, 1889, 2 vol. in-8°), 
à compléter par une publication récente de papiers inédits de Russell (The later corres- 
pondence oj Lord John Russell, 1840-1878, Londres, 1925, in -8°) ; W. F. Monypenny et 
G. E. Buckle, Disraeli, dont les trois premiers volumes (Londres, 1910-1914, in-8°) se rap
portent à la période antérieure à 1848; John Morley, Gladstone (Londres, 1903,3vol. in-8°). 
Ch. Stuart Parker , Robert Peel (Londres, 1891-1899, in-8°). Voir aussi, George Kitson 
Clark, Peel and the conservative party (Londres, 1929, in-8°), étude approfondie sur le 
rôle de Peel de 1832 à 1841. — Sur Paîmerston le livre déjà anciende Bulwer, Palmerston 
(Londres, 1871, 3 vol., in-8°), est à compléter par la biographie plus résumée de Guedalla 
(Londres, 1926, in-8°). — Sur la jeunesse et le mariage de la reine Victoria, le livre 
vivant et amusant de Lytton Strachey, Queen Victoria (Londres, 1921, in-8°) a été 
traduit en français (Paris, 1923, in-16). —  Sur l ’ Irlande il y  a beaucoup de choses nou
velles dans l ’ouvrage passionné, mais bien documenté, d’un Irlandais catholique, 
Ceorge O’Brien, The économie history of Ireland. From the Union to the famine 
(Londres, 1921, in-8°).
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m oyenne, avec to u te  la  masse ouvriè re , p rivé e  de d ro its  p o li
tiques  ; mais ce tte  p rem ière  brèche p ra tiquée  dans l ’ éd ifice  
pu issan t de l ’ancien rég im e re n d it  possible une é v o lu tio n  
générale des lo is et des coutum es. L a  b a ta ille  gagnée con tre  les 
bourgs p o u rr is  encouragea tous les nova teu rs  ; ils  exposèrent 
leurs p ro je ts , que d ’autres d iscu ta ie n t ; ce fu t  une époque de 
v ie  in tense. « L a  géné ra tion  su ivan te , de 1846 à 1870, a é c rit 
John  M orley , v é c u t su r le fonds de sen tim ents  e t de pensées 
des sept ou h u it  années q u i précédèrent la  chute  du  p a r t i  l ib é 
ra l en 1841. » C ette  a g ita tio n  é to n n a it, scanda lisa it ceux q u i 
a va ie n t connu, a im é l ’A ng le te rre  conse rva trice  de C astlereagh 
e t de W e llin g to n . M érim ée, v is ita n t ce pays en 1835, e n te n d a it 
les dames s’écrie r : « C om m ent pourrons-nous v iv re  quand  v ie n 
d ra  la  R é v o lu tio n  ? » Vers la  mêm e époque le v ie u x  T a lle y - 
ra n d , d o n n a n t sa dém ission d ’am bassadeur à Londres, expo
sa it au gouve rnem en t de Paris  son peu de sym p a th ie  p o u r l ’A n 
g le te rre  nouve lle , si d iffé ren te  de l ’A n g le te rre  tra d it io n a lis te  q u ’i l  
a v a it long tem ps adm irée.

E n  ré a lité , le danger ré v o lu tio n n a ire  é ta it beaucoup m oins 
g rand  que ne le  c ro ya ie n t les observa teurs superfic ie ls . Les in s 
t i tu t io n s  b rita n n iq u e s  re s ta ie n t solides ; le  p a r t i  q u ’on accusait 
de v o u lo ir  to u t  bou leverser, le  p a r t i  ra d ica l, ne p o u v a it 
r ie n  sans l ’a lliance  avec les w higs. Les ra d ic a u x  eux-m êmes 
é ta ie n t d ivisés, su r les questions religieuses com m e sur les ques
tio n s  p o lit iq u e s  : les pa rtisans  de l ’ E ta t  la ïque  ne s’ en tenda ien t 
p o in t avec les représentan ts  des sectes p u rita in e s  ; les p a r
tisans de la  c e n tra lis a tio n  a d m in is tra t iv e  se h e u rta ie n t à des 
nova teu rs  q u i v o u la ie n t ré fo rm e r les a u to rité s  locales, m ais en 
m a in te n a n t le u r au tonom ie  tra d it io n n e lle .

L ’a ris to c ra tie , m êm e après 1832, garda son p o u v o ir  dans les 
régions ru ra les de l ’A n g le te rre  ; les squires ne p e rd ire n t pas leurs 
fo n c tio n s  de juges de p a ix  ; les land lords  co n tin u è re n t à jo u ir  de 
leurs immenses p rop rié tés , q u ’aucun  changem ent n ’a t te ig n it  
a v a n t la  ré fo rm e  douan iè re  de 1846. L a  C ham bre des Lo rds  
d e m e u ra it donc une fo rce  ; com m e la  p lu p a r t de ses m em bres 
é ta ie n t to ries , elle se s e n ta it capable de te n ir  tê te  a u x  m in is 
tères w higs, e t repoussa it la  p lu p a r t des p ro je ts  de lo is présentés 
p a r eux ju s q u ’à ce q u ’ ils  fussent corrigés, amendés selon ses 
vues. M ais les leaders conservateurs a v a ie n t t ro p  d ’expérience 
p o lit iq u e  p o u r ne pas accepter les com prom is nécessaires quand 
l ’o p in io n  p u b liq u e  im p o s a it une ré fo rm e  e t que les Communes 
m e tta ie n t une énergie p a rtic u liè re  à la  défendre.

Le libéralisme en Angleterre et en France
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La  lo i de 1832 a v a it  donné à la  C ham bre des Com m unes u n  
pesonnel en p a rtie  nouveau. Ce n ’ est pas que l ’ a r is to c ra tie  en 
lû t  exclue ; mêm e après la  suppression des bourgs p o u rr is  
les cadets de grande fa m ille  tro u v è re n t fa c ile m e n t des sièges. 
C ependant on y  v o y a it  m oins de jeunes nobles fra îch e m e n t 
émoulus d ’O x fo rd  ou de C am bridge, e t p lus d ’ in d u s trie ls  ou 
de com m erçants q u i a va ie n t abordé la  p o lit iq u e  assez ta rd . Ces 
bourgeois la b o rie u x  a im a ie n t les débats m in u tie u x , les enquêtes 
menées avec so in  p a r des com m issions q u i réun issa ien t tous  les 
docum ents u tile s . Q uo ique  sensible à la  grande éloquence, la  
Chambre p ré fé ra it les debaiers à l ’e sp rit c la ir  q u i a p p o rta ie n t 
des argum ents  précis, en la issan t de côté les c ita tio n s  de V irg ile  
°u  d ’ H om ère. L ’ensemble du  pays s’in té ressa it à ces discussions 
depuis que les jo u rn a u x  les lu i  fa isa ie n t conna ître  en d é ta il. 
M algré les anciens règ lem ents, la  p u b lic ité  des séances e t des 
Votes com m ença it à deven ir la  règle, si b ien que la  C ham bre 
elle-même depuis 1836 p u b lia  les noms des v o ta n ts  e t n ’ essaya 
plus de sév ir con tre  les in d isc ré tio n s  des jo u rn a lis te s . Cet 
Accord de la  C ham bre e t de la  presse a lla it  donner à l ’une e t 
à l ’a u tre  une puissance irré s is tib le .

O n re n c o n tra it to u jo u rs  a u x  Communes les deux  p a rtis  t r a 
d itionne ls , a y a n t à le u r tê te  les deux « équipes » d o n t la  présence 
Paraissait nécessaire à la  v ie  p o lit iq u e  chez les A ng lo-Saxons. 
Le p a r t i l ib é ra l m a in t in t  l ’ a lliance  conclue a v a n t 1832 en tre  
les w higs e t les ra d ica u x  ; ceux-c i t ro u v a ie n t ceux-là  souven t 
tro p  tim id e s , m ais v o ta ie n t avec eux su r tou tes  les questions 
im po rtan tes . L e  p a r t i  e u t désorm ais sa forteresse en Écosse ; 
la ré fo rm e de 1832, in tro d u ite  p a r une lo i spéciale dans ce 
Pays q u i jusque-là  ig n o ra it les in s t itu t io n s  électives, y  déve loppa 
aussitô t une très  fo r te  v ie  p o lit iq u e , insp irée  p a r des sen tim ents  
Presque dém ocra tiques. Le  pays de Galles égalem ent se déclara 
Pour les lib é ra u x , ta n d is  que la  v ie il le  A ng le te rre  d o n n a it 
Volontiers ses v o ix  a u x  conservateurs. C eux-ci dem eurèrent 
en p rin c ip e  les défenseurs de l ’o rd re  de choses ancien, m ais 
en accep tan t les réform es accom plies e t en a d m e tta n t peu à 
Peu que ¿’ autres p o u rra ie n t deven ir nécessaires; quelques-uns 
mêmes p rê ta ie n t dé jà  l ’ o re ille  a u x  avis audac ieux de D is rae li, 
i u i  p récon isa it l ’a lliance  de la  noblesse avec les ouvrie rs  con tre  
OUe bourgeois ie a rrogante  composée de gens récem m ent enrich is . 
Les deux p a rtis  co m p ta ie n t p lus ieurs  grands seigneurs, ou les 
bis de ceux-c i, p a rm i leurs chefs ; tous  les deux é ta ie n t ^d ac
cord p o u r so u te n ir le régim e pa rlem en ta ire , p o u r défendre l ’ o rd re
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é ta b li con tre  les te n ta tiv e s  du  p ro lé ta r ia t, e t m êm e p o u r assurer 
la  suprém atie  de l ’A n g le te rre  p ro tes tan te  sur l ’ Ir la n d e  ca tho 
liq u e . Aussi a r r iv a i t - i l  à des personnages notab les de q u it te r  
u n  p a r t i p o u r l ’a u tre  sans que le p u b lic  en fû t  scandalisé : 
S tan ley, le  fu tu r  lo rd  D e rb y , abandonna a ins i les lib é ra u x , 
e t, à la  ve ille  de 1848, on p o u v a it p ré v o ir  que le  jeune G ladstone 
q u it te ra it  b ie n tô t le p a r t i  conserva teur.

L a  ré fo rm e  de 1832 e t la  grande v ic to ire  é lectora le  q u i la 
s u iv it  donnèren t a u x  lib é ra u x  la  fo rce  nécessaire p o u r c o n ti
nue r pen d a n t quelques années l ’œ uvre n o va tr ice . O n réalisa 
l ’a b o lit io n  de l ’esclavage, la  nouve lle  lo i des pauvres e t la  p re 
m iè re  lo i v ra im e n t efficace de p ro te c tio n  o u v riè re 1. O n aborda 
les ré form es re lig ieuses, destinées à su p p rim e r les abus si n o m 
b re u x  dans l ’ O rganisation a d m in is tra t iv e  de l ’ Ég lise anglicane ; 
on v o u lu t m e ttre  f in  à la  su rve illance  tracassière q u ’elle exer
ç a it encore sur les D iss iden ts2. S u rto u t les lib é ra u x  abo rdè ren t 
u n  g rand  t r a v a il  q u i d e v a it se fa ire  le n te m e n t e t p a r étapes, en 
Écosse d ’abord , pu is en A n g le te rre , puis en Ir la n d e , la  ré fo rm e 
des in s t itu t io n s  locales. L a  classe m oyenne, q u i v e n a it d ’o b te n ir 
l ’entrée à la  C ham bre des Com m unes, ré c la m a it égalem ent 
sa place dans les m u n ic ip a lité s , ju sque-là  réservées à des o li
garchies se re c ru ta n t p a r c o o p ta tio n  ; le  p lus souven t dévouées 
aux  to ries , elles e xc lua ien t des em plo is lo ca u x  les w higs, 
les ra d ic a u x  e t tou tes  les personnes étrangères à l ’ Église a n g li
cane. A  ces réc lam a tions  p o lit iq u e s  s’ a jo u ta ie n t des argum ents 
p ra tiq u e s  : les discip les de B e n th a m  e t de l ’ école u t i l i ta ire  
m o n trè re n t que les exigences de la  v ie  m oderne, les nouveaux 
services d ’éclairage, de v o ir ie , de su rve illance  des eaux, dépas
sa ien t les capacités de m a g is tra ts  am ateurs e t les ob ligea ien t à 
s’e ffacer d e va n t les spécialistes com pétents, les professionnels 
payés p o u r se consacrer à le u r besogne. L a  lo i m u n ic ip a le  de 
1835 fu t  la  p rin c ip a le  conquête  réalisée p a r les nova teu rs  ; 
e lle d é tru is it le p o u v o ir  des v ie ille s  o ligarch ies en acco rdan t le 
d ro it  de vo te  à tous ceux q u i p a ya ie n t des im p ô ts  ; elle re m 
p laça p a r un  com m encem ent d ’u n ifo rm ité  l ’ in f in ie  confus ion  
des chartes com m unales. Vers la  mêm e époque diverses lo is 
créèrent en tre  la  paroisse e t le  com té une c irco n sc rip tio n  in te r 
m éd ia ire , 1’ « u n io n  », q u i fu t  chargée d ’ a p p liq u e r la nouve lle  
lo i des pauvres, s’ occupa aussi des questions d ’hyg iène et

Le libéralisme en Angleterre et en France

1. Voir ci-dessus, p. 333 et 353.
2. Voir ci-dessus, p. 190-192.
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qu i, sous le n om  de « d is t r ic t  », e u t m iss ion  d ’e n tre te n ir  les 
routes. Ces ré form es se f ire n t, au p ro f it  non  p o in t du  p o u v o ir  
centra l, m ais des a u to rité s  locales élues, secondées p a r u n  p e r
sonnel com pé ten t. Si la  gentry  resta  m aîtresse des campagnes, 
elle p e rd it  son ancienne a u to r ité  sur les v ille s . D ’a illeu rs  les 
élections m un ic ipa les de 1835 fu re n t u n  v é r ita b le  tr io m p h e  
Pour les pa rtisans  du  rég im e nouveau.

Ces b r illa n ts  succès du  p a r t i  l ib é ra l c o n tra s ta ie n t avec son 
im puissance en face des questions irlanda ises, q u i em poison
nèrent la  v ie  p u b liq u e  pen d a n t to u te  ce tte  période. L ’ ém anci
p a tio n  des ca tho liques la issa it à résoudre de graves problèm es 
sociaux. De mêm e q u ’a v a n t 18291, les progrès économ iques de 
in G rande-B re tagne n u isa ie n t de p lus en p lus à l ’île  sœur. 
L ’U ls te r seul, la  p ro v in ce  p ro te s ta n te  colonisée p a r les pres
bytériens, m e t ta it  à p ro f i t  les nouvelles in d u s trie s  te x tile s  ; 
dans les autres prov inces les fab riques  se fe rm a ie n t depuis 
fiu ’ on a v a it  supp rim é  en 1824 le d ro it  de 10 %  que p a ya ie n t 
les m archandises b rita n n iq u e s  à l ’ entrée en Ir la n d e . L ’a g ri
cu ltu re , seule ressource de la  masse ca tho lique , é ta it  encore 
arriérée ; beaucoup de p ro p r ié ta ire s  v o u lu re n t la  rend re  p lus 
P roductive  en s u b s titu a n t à la  p e tite  c u ltu re  le rég im e des 
grandes ferm es b ien  exp lo itées ; ils  m u lt ip liè re n t ces « ev ic 
tions»  q u i tra n s fo rm a ie n t les tenanciers en jo u rn a lie rs , menacés 
Par le chôm age, ré tr ib u é s  d ’une façon dériso ire . Les paysans se 
v engèrent p a r des a tte n ta ts . L o rd  G rey, dans u n  discours 
Prononcé en 1833, d is a it q u ’ on a v a it  re levé p e n d a n t l ’année 
d&32 p lus ieurs  m illie rs  d ’actes c rim ine ls , d o n t 568 incendies, 
290 m u tila tio n s  de bes tiaux , 242 hom ic ides ; aucun  Ir la n d a is  
n ’osa it dénoncer les au teurs de ces m é fa its , de peu r d ’ ê tre  p u n i 
c°m m e tra ître .

L ’in é g a lité  re lig ieuse a g g ra va it ce tte  guerre sociale pe rm a
nente. Ô n a v a it  abo li l ’A c te  du  Test, m ais l ’ Ég lise ang licane 
dem eura it en Ir la n d e  l ’Ég lise  « é tab lie  », r ich e m e n t dotée, en 
face de l ’ Ég lise ca tho lique  s im p lem en t to lérée, sans ressources 
cégulières. Ce q u i exaspéra it s u rto u t ces paysans pauvres e t 
Pmux, dom inés p a r leurs p rê tres, c’ é ta it de verser la  dîm e à 
l ’Eglise des oppresseurs. R efus de pa iem en t su iv is  de saisies, 
Assassinats de collecteurs, des inc iden ts  to u jo u rs  nouveaux  
e n tre tin re n t la  « guerre des dîmes » q u i du ra , p lus ou m oins 
v m lente, p e n d a n t nom bre  d ’années.

1. Voir ci-dessus, p. 77.
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C ontre  ces désordres i l  e x is ta it  u n  rem ède v io le n t, que l ’A n 
g le te rre  a v a it souven t em ployé : c’ é ta ie n t les lo is  de co e rc itio n  
imposées a u x  d is tr ic ts  p a rtic u liè re m e n t tro u b lé s . Celle de 1833 
renouve la  les mesures e x tra o rd ina ire s  : défense de q u it te r  son 
d om ic ile  la  n u i t  sans m o t if  va la b le , p e rq u is itio n s  p o u r sa is ir 
les arm es à feu , ju r id ic t io n  des conseils de guerre. M ais si 
quelques m em bres du m in is tè re  lib é ra l a p p liq u a ie n t v o lo n tie rs  
ces mesures, les autres che rcha ien t les ré form es durab les q u i 
m e ttra ie n t f in  à l ’ é ta t de guerre. Les p lus audac ieux, com m e 
lo rd  Jo h n  R ussell, dés ira ien t « l ’a p p ro p r ia tio n  », c’est-à -d ire  
l ’a ffe c ta tio n  d ’une p a rt ie  des revenus de l ’É g lise  ang licane 
d ’ Ir la n d e  à des dépenses u tile s  p o u r le déve loppem en t écono
m iq u e  du  pays ; m ais une ré fo rm e  aussi h a rd ie  so u le va it l ’ op
p o s itio n  des conservateurs, des sectes p u rita in e s , de to u t  u rt 
peup le  dem euré fidè le  à son m épris  p o u r les papistes ir la n d a is . 
A  la  C ham bre des Com m unes la  m a jo r ité  lib é ra le  ne v o y a it  pas 
sans in q u ié tu d e  les m in is tre s  négocier avec O ’C onnell. Ce re d o u 
ta b le  t r ib u n  é ta it ,  au fo n d , un  pa rle m e n ta ire  hab ile , a m i de 
la  lé g a lité , disposé à s’en tendre  avec les ra d ica u x , à sou ten ir 
le  ca b in e t ; son in fluence  cro issante ch o q u a it les pré jugés des 
deux p a rtis  tra d it io n n e ls . Les grands p ro je ts  de ré form es 
v in re n t échouer d e va n t la  C ham bre des Lo rds  : e lle  accepta 
seu lem ent la  lo i de 1833, q u i s u p p r im a it d ix  évêchés anglicans, 
pu is  la  lo i de 1838, q u i s u b s titu a it  à la  dîm e une ta x e  fonciè re  
perçue p a r l ’ É ta t .  E lle  au to risa  la  mêm e année le  m in is tè re  
à in tro d u ire  en Ir la n d e  la  lo i des pauvres, p rom u lguée  depuis 
que lque tem ps en A ng le te rre . C ette  mesure fu t  prise m algré  
O ’C onne ll; m ais le gouve rnem en t conserva l ’a p p u i du  t r ib u n  en 
te n a n t com pte  de ses recom m anda tions  p o u r le  ch o ix  des fo n c 
tio n n a ire s  ir la n d a is .

C’é ta it  la  ques tion  irlanda ise  q u i a v a it  amené lo rd  G rey 
à la isser la  p lace de p ré m ie r m in is tre  à lo rd  M e lbou rne  (1834). 
Peu après, com m e on l ’a v u  1, G u illa u m e  IV  congédia le  m in is 
tè re  de sa p rop re  a u to r ité  a fin  de rend re  le p o u v o ir  a u x  conser
va teu rs  ; m ais la  colère causée p a r ce coup d ’É ta t  ro y a l assura 
l ’ échec de R o b e rt Peel e t le re to u r de M elbourne, q u i a l la it  
res te r p re m ie r m in is tre  ju s q u ’ en 1841. C’est a lors que la  m o r t 
du  ro i f i t  a rr iv e r  au trô n e  la  jeune V ic to r ia  (1837). E lle  é ta it 
f i l le  du  duc de K e n t, frè re  de G u illaum e  IV ,  e t d ’une princesse 
de Saxe-Cobourg, sœ ur du  ro i des Belges Léopo ld  I er. L a  jeune
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re ine tro u v a  dans M e lbou rne  le  conseille r q u ’ i l  lu i  fa l la it  ; ce 
grand seigneur, q u i a v a it la  finesse e t l ’e sp rit d u  x v m e siècle,, 
sut d ir ig e r avec ta c t  son éduca tion  p o lit iq u e . E lle  receva it aussi 
les avis de L é o p o ld ; m ais ce lu i-c i p u t  cons ta te r b ie n tô t que V ic 
to r ia  n ’e n te n d a it p o in t se la isser m ener p a r u n  souve ra in  é tra n 
ger. I l  ré uss it du  m oins à lu i  fa ire  p rend re  p o u r m a r i le u r 
cousin A lb e r t  de Saxe-Cobourg. C ette  u n io n , q u i fu t  d ’ a illeu rs  
pou r elle u n  m ariage d ’am our, eu t des conséquences p o lit iq u e s  
heureuses. Demeurée sous le charm e de M e lbourne, la  re ine  d is
s im u la it m a l son a n tip a th ie  p o u r les to r ie s  e t le u r chef, le grave 
et  g lac ia l R o b e rt Peel ; ceux-c i, de le u r côté, a ccu e illire n t f r o i 
dem ent son époux e t déc idèren t les Com m unes à lu i  v o te r une 
d o ta tio n  de 30.000 liv re s  au  lie u  des 50.000 demandées. M ais 
le p rince -conso rt, hab ile  e t p ru d e n t, f i t  com prendre  à V ic to r ia  
q ifc l le  d e v a it a c c u e illir  éga lem ent b ien  les chefs des deux p a rtis  
quand les é lections le u r d o n n a ie n t le p o u vo ir . Ce fu t  le  tr io m p h e  
d é f in it i f  du  rég im e p a rlem en ta ire . E n  m êm e tem ps le ménage 
roya l re n d a it à la  cour d ’A n g le te rre  une d ig n ité , une co rrec tion  
q u ’elle ne conna issa it p lus depuis le tem ps de Georges I I I  ; le 
Prestige de la  couronne y  gagna beaucoup.

Q u a n t au m in is tè re  lib é ra l, son existence en tre  1838 e t 1841 
d e v in t de p lus en p lus d iff ic ile . Ce n ’ é ta it  p lus seulem ent la  
question  irlanda ise  q u i a m e n a it chaque jo u r  d ’in e x trica b le s  
com p lica tions  ; l ’a g ita tio n  ch a rtis te  p a ru t dangereuse p o u r to u t  
l ’o rdre soc ia l1 ; l ’a g ita tio n  lib re -échang is te , a lors à ses débuts, 
*Uenaça les revenus de la  p ro p r ié té  fonc iè re2. Le  ca b in e t d ’a i l 
leurs é ta it  d iv isé  : en tre  M e lbourne , désireux d ’é v ite r  les change
m ents, d ’a jo u rn e r les prob lèm es em barrassants, e t J o h n  R ussell, 
to u jo u rs  p rê t à so u te n ir les ré form es vigoureuses, les désaccords 
étaient, fréquen ts . Le succès ob tenu  en 1840 p a r lo rd  P a lm ers ton  
con lre  M oham ed A l i  e t ses a lliés frança is  re leva  u n  in s ta n t 
le p restige du  m in is tè re  ; m ais on  lu i  rep rocha  b ie n tô t de 
sU ivre une m auvaise p o lit iq u e  financ ière , de la isser le d é fic it 
g ra n d ir sans y  p o rte r rem ède. B a ttu  p a r un  vo te  de défiance, 
Ü re co u ru t à de nouvelles élections. L ’ Écosse e t l ’ Ir la n d e  res
tè re n t fidèles a u x  lib é ra u x , m ais la  v ie ille  A ng le te rre , dans les 
comtés s u rto u t, assura une fo r te  m a jo r ité  a u x  conserva
teurs.

Voir ci-dessus, p. 332.
V o ir  ci-dessus, p. 300.
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I I. — LA POLITIQUE ANGLAISE DEPUIS 184P.

L ’avènem ent du  m in is tè re  Peel a p p a ru t a u x  spectateurs 
superfic ie ls com m e la  revanche de l ’a ris to c ra tie  agrarienne 
con tre  la  bourgeois ie u rba ine , de l ’Ég lise  ang licane con tre  les 
menaces des ra d ica u x  e t des sectes dissidentes. P a rm i les jeunes 
pa rlem enta ires  d ’a ve n ir entrés dans le  p a r t i  conserva teur, G lad- 
stone, l ’é c riva in  tra d it io n a lis te  q u i v e n a it de défendre b r illa rn - 
m e n t l ’ Église é tab lie  con tre  ses adversaires, re ç u t un  poste du 
p re m ie r m in is tre  ; m ais ce lu i-c i laissa de côté D is ra e li, l ’auda
c ieux  n o v a te u r q u ’ on dénonça it com m e u n  a llié  du  chartism e. 
C’ é ta it p o u rta n t un  s in g u lie r to r y  que l ’hom m e q u i a v a it accom ' 
p l i  la  ré fo rm e m oné ta ire  en 1819, celle du  code péna l en 1823, 
l ’a b o lit io n  du  b i l l  du  Test en 1829, e t q u i a v a it  p roc lam é en 
1835 la nécessité p o u r le ro i d ’in c lin e r  sa p ré ro g a tive  d e va n t les 
vo tes fo rm e ls  des Com m unes. Même dans l ’oppos ition , i l  v e n a it 
d ’ a ide r le  m in is tè re  lib é ra l à co rrige r les abus financiers e t a d m i
n is tra t ifs  q u ’on re p ro c h a it à l ’ Ég lise  anglicane. Le  p a r t i  conser
v a te u r to u t  e n tie r se ra llia  en 1841 au chef d o n t on s’acco rda it 
à reconna ître  le génie p o lit iq u e  e t la  su p é rio rité  in te lle c tu e lle ; 
m ais les v ie u x  to ries  se dem anda ien t avec in q u ié tu d e  quelles 
surprises le u r  ré se rva it encore ce personnage ta c itu rn e  e t d is
ta n t ,  q u i d a ig n a it à peine a v e r t ir  ses am is des changem ents 
rendus nécessaires p a r les circonstances.

Peel a rr iv a  au p o u v o ir  en p le ine  crise e t d u t a v a n t to u t  fa ire  
face aux  m ouvem ents  ré vo lu tio n n a ire s  ; sa con d u ite  envers les 
chartis tes  en 1842 fu t  la  m êm e que celle de ses prédécesseurs ; 
m ais ensu ite  i l  aborda courageusem ent les réform es. O n a vu  
com m ent i l  com b ina  les mesures lib re-échang istes, propres à 
déve lopper l ’ in d u s tr ie , avec l ’ é tab lissem ent de V in c o m e  tax, 
q u i d e va it pa re r à l ’insu flisance p rov iso ire  des recettes a. E n fin  
i l  supp rim a  les d ro its  su r les blés. C ette  mesure audacieuse 
amena sa chute  ; e lle  p ro vo q u a  une scission chez les conser
va te u rs , et le gros du  p a r t i,  c o n d u it no m in a le m e n t p a r Ben- 
t in c k  e t en ré a lité  p a r D is ra e li, renversa l ’hom m e q u i a v a it 
t r a h i la cause de la  gentry  e t sacrifié  l ’a g r ic u ltu re  à l ’ in d u s trie . 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages cités p. 431, ajouter Raymond GuyoL 
L a  première entente cordia le , cité p. 147 ; Donald M. Greer, U  Angleterre, la  France et l a 
révo lu tion  de 1848. Le  troisième m inistère de lord Palm erston au Fo re ign  Office (Paris» 
1925, in-8°) ; Otto Breiter, H  istorisch-kritische Be itràge zur F r  âge der spanischen H el'  
raten  (Berne, 1917, in-8°) ; A. A. W. Ramsay, S ir  Robert Peel (Londres, 1928, in-80)*

1. Voir ci-dessus, p. 304 et suiv.
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Les lib é ra u x  n ’ a va ie n t p o in t osé fa ire  la  ré fo rm e  douanière, 
q u i m e tta it  égalem ent a u x  prises chez leurs pa rtisans  des in té 
rêts opposés ; ils  p ro f itè re n t des querelles en tre  les to ries  ; e t 
John R ussell, succédant à Peel (1846), com p lé ta  l ’ œ uvre écono
m ique de ce lu i-c i. La  baisse des p r ix  du  blé, du  sucre, de tou tes  
les denrées nécessaires, ne fu t  pas é trangère au calm e avec 
lequel l ’A ng le te rre  e t i ’ Écosse p u re n t tra ve rse r la  crise fin a n 
cière de 1847 e t la  crise p o lit iq u e  de 1848.

L ’ Ir la n d e  n ’ eu t p o in t le  même bonheur. L ’a rr ivé e  de R o b e rt 
Peel au p o u v o ir l ’ a v a it ir r ité e , car elle v o y a it  p a rm i les n o u 
veaux m in is tres  G raham  e t S tan ley , deux lib é ra u x  passés au 
p a r t i conserva teur p o u r ne pas fa ire  de concessions aux  ca th o 
liques. O ’ Connell, n ’a y a n t p lus à m énager u n  m in is tè re  am i, 
v o u lu t ré ta b lir  son a u to r ité  dans l ’île  en re p re n an t la  cam 
pagne, abandonnée depuis h u it  ans, p o u r le  « ra p p e l » (abroga
t io n )  de l ’U n io n , c’est-à -d ire  p o u r l ’ au tonom ie  p o lit iq u e  e t adm i 
n is tra tiv e . M ais les in tra n s ig e a n ts  le d isa ien t dépassé, f in i ;  c ’est 
avec in d ig n a tio n  q u ’ils  le v ire n t se soum e ttre  à l ’a rrê té  q u i 
in te rd isa it, le m ee ting  m onstre  d e C lo n ta rf, près de D u b lin
(1843). Les a u to rité s  anglaises d ’ Ir la n d e  v o u lu re n t quand  même 
le condam ner p o u r sé d ition  ; .cet a rre t in iq u e  fu t  cassé pa r 
les ju ris te s  de la  C ham bre des Lo rds . Le  g rand  a g ita te u r, usé, 
découragé, a lla  m o u r ir  en Ita lie  (1847). Sa p lace a v a it  été puse 
par u n  nouveau  p a r t i,  la  « Jeune Ir la n d e  », q u i fa is a it appe l 
non seulem ent au se n tim e n t ca tho lique , m ais au sen tim en t 
na tio n a l, e t qu i, de mêm e que les Ita lie n s , les Slaves e t les 
A llem ands, re c o u ra it à la  l it té ra tu re  e t à l ’h is to ire  p o u r éve ille r 
la  conscience du  peuple  opp rim é . G avan D u ffy , dans son 
jo u rn a l la  N a tio n , f u t  l ’ in te rp rè te  le  p lus é loquen t de ces

idées. , . ..
R o b e rt Peel, ic i  com m e en A ng le te rre , se m o n tra it  dispose

aux concessions, aux  ré fo rm e s ; seu lem ent i l  a v a it à com pte r 
avec les répugnances des to ries , avec les pré jugés des p ro te s 
ta n ts . L a  com m ission d ’ enquête form ée p a r lu i  en 1843 ne cacna 
Pas les dé fau ts  du  rég im e agra ire  ; m ais le b i l l  rédigé sous son 
in s p ira tio n  fu t  re je té  p a r les Lords. Peel v o u lu t au m oins sa tis 
fa ire  le  clero-é en é levan t la  su b ve n tio n  que le  P a rlem en t v o ta it  
chaque année depuis long tem ps p o u r le sém ina ire  ca tho lique  de 
M aynoo th . Là-dessus anglicans et d issidents s in d ig n è re n t ; on 
e n te n d it re te n t ir  de nouveau le  N o popery !  G ladstone donna 
sa dém ission p o u r ne pas a p p ro u ve r cette  offense à 1 Eg lise  é ta 
b lie  (1845). L ’ année su ivan te  une fo rm id a b le  crise économ ique
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a lla it  re je te r dans l ’om bre p o u r que lque tem ps la  re lig io n  e t la  
p o lit iq u e . La  m a lad ie  des pom m es de te rre , signalée en A n g le 
te rre  dès 1845, a t te ig n it  l ’ Ir la n d e  en mêm e tem ps que la F rance, 
les Pays-Bas, l ’A llem agne. C’é ta it l ’un ique  n o u rr itu re  des p a y 
sans ir la n d a is  q u i d isp a ra issa it; m auvaise réco lte  de b lé, grande 
ép izootie , tous les fléaux  se réun issa ien t p o u r accabler ce pays 
m isérab le , ce q u i décida Peel à p roposer l ’a b o lit io n  des d ro its  
sur les blés, ¡W e llin g to n  à la  fa ire  accepter pa r la  C ham bre des 
L o rd s ; m ais, com m e la  fam ine  p ro v o q u a it une recrudescence 
de crim es agraires, le m in is tè re  proposa aussi une nouve lle  lo i 
répressive. L a  Cham bre des Lo rds  l ’a d o p ta ; a u x  Com m unes, 
D is ra e li jugea l ’occasion bonne p o u r ch â tie r la  « tra h iso n  » de 
Peel et p ro vo q u e r la  c o a lit io n  des to ries  in trans igean ts  avec les 
Ir la n d a is  e t les w higs. Ce ra pp rochem en t assura la  chu te  du 
m in is tè re  e t le  re to u r  des w higs au po u vo ir.

Le  cab ine t w h ig  se tro u v a  im m é d ia te m e n t a u x  prises avec 
l ’angoissant p rob lèm e  ir la n d a is . L a  fam ine , très grave en 1846, 
fu t  p ire  en 1847 ; su iv a n t les s ta tis tiq u e s  les p lus sûres, 
e lle  causa 500.000 m orts . Le  gouvernem ent essaya des a te lie rs 
n a tio n a u x , m ais fu t  ra p id e m e n t débordé p a r le f lo t  de ceux 
q u i v o u la ie n t s’y  fa ire  insc rire  : ils  é ta ie n t 114.000 dès octobre  
1846, 440.000 en décem bre, 700.000 en fé v r ie r  1847, e t l ’on 
n ’a v a it pas de t r a v a il  sérieux à le u r donner. L ’É ta t  in te rv in t  
encore en o rgan isan t le d ra inage, en m o d if ia n t le  rég im e des 
workhouses, en a ch e ta n t les parcelles abandonnées; les p a r t ic u 
lie rs , dans to u te  la  G rande-B re tagne, m a n ife s tè re n t un  m a g n i
fique  é lan de ch a rité . Mais le vé r ita b le  rem ède p o u r l ’a ve n ir fu t  
découve rt p a r les Ir la n d a is  eux-m êm es : l ’é m ig ra tio n  vers 
les É ta ts -U n is , q u i e n tra în a  le d é p a rt de 105.000 in d iv id u s  
en 1846, de p lus du  double  en 1847, a l la it  ê tre  le g rand 
phénom ène socia l appelé à tra n s fo rm e r la  v ie  de ce peuple 
m a lheu reux .

Q u a n t à la  p o lit iq u e  exté rieu re  de la  G rande-B re tagne, elle 
obé issait à certa ines règles q u i ne changeaient p o in t avec les 
m in is tè res  : m a in tie n  des tra ité s  de 1815, respect de l ’ in té g r ité  
de 1 em pire  o tto m a n , conse rva tion  de la  suprém atie  m a r it im e  et 
co lon ia le  de la  G rande-B re tagne, a u ta n t de p o in ts  su r lesquels 
conservateurs e t lib é ra u x  é ta ie n t d ’accord. Mais l ’a p p lic a tio n  
de ces p rinc ipes fu t  très d iffé ren te  su iv a n t que le m in is tre  des 
affa ires étrangères s ’a p p e la it Aberdeen ou P a lm ers ton . A b e r
deen, à q u i R o b e rt Peel con fia  le F o re ign  O ffice en 1841, e u t 
une p o lit iq u e  de p a ix  e t de c o n c ilia tio n . I l  e n tre t in t  des ra p p o rts
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corrects avec la  Russie, sans a c c u e illir  to u te fo is  les o u ve r
tu res que lque  peu in q u ié ta n te s  de N ico las p e n dan t son voyage 
à Londres (1844). Les querelles avec les É ta ts -U n is , q u i s’é ta ie n t 
envenim ées depuis quelques années, re çu re n t au tra ité  de 
W a sh in g to n  une so lu tio n  sa tis fa isan te  (1846). Les ra p p o rts  
avec la  F rance  causèrent p lus de p réoccupations au m in is tre  
conserva teur. B ien  que son passé f î t  de lu i  l ’adversa ire  du  gou
ve rnem en t frança is , i l  a v a it  désapprouvé la  b ru ta lité  de P a l- 
m ers ton  en 1840 e t v o u la it  en effacer le  souven ir. La  v is ite  de 
V ic to r ia  au château d ’ E u  (1843) m it  f in  au blocus m o ra l q u i 
é lo ig n a it les m onarques européens du  pays gouverné p a r le  ro i 
des barricades ; la  v is ite  rendue p a r L o u is -P h ilip p e  à W in d so r
(1844) , la  seconde v is ite  du  couple ro y a l d ’A ng le te rre  à E u
(1845) p a ru re n t c o n firm e r ce que les discours du  trô n e  appe
la ie n t o ffic ie lle m e n t « l ’en ten te  co rd ia le  ». R ien  ne p o u v a it 
tn ie u x  la  fo r t i f ie r  que l ’a m itié  personnelle  q u i u n it  désorm ais 
Aberdeen e t G u izo t.

C ette c o rd ia lité  ne dépassait pas le cercle des souvera ins et 
des deux m in is tre s . Les collègues d ’Aberdeen, sans désapprou
ve r sa p o lit iq u e , dem eura ien t dé fian ts  : quand  W e llin g to n  p a r
la it  de mesures m ilita ire s , p o u r le cas d ’une a tta q u e  frança ise, 
d  t r o u v a it  en R o b e rt Peel u n  a u d ite u r a t te n t if .  Les d ip lom a tes  
anglais e t frança is  c o n tin u a ie n t, p a r t ra d it io n , à se con treca rre r 
dans presque tou tes  les cap ita les. D ’a illeu rs  le rapp rochem en t 
p o lit iq u e  n ’é ta it  p o in t accom pagné d ’un  ra p p rochem en t com 
m erc ia l ; le p ro te c tio n n ism e  frança is  ré s is ta it a u x  e ffo rts  
tentés p a r Londres p o u r o b te n ir  u n  tr a ité  de com m erce a va n 
tageux. E n tre  deux  pays m a l disposés l ’u n  p o u r l ’a u tre , le 
m o ind re  c o n f l i t  p eu t p rend re  des p ro p o rtio n s  ina ttendues . C’ est 
ce q u ’ on v i t  à propos du d ro it  de v is ite . Ce d ro it ,  exercé p a r 
les cro iseurs angla is q u i ré p r im a ie n t la  t ra ite  des nègres su r les 
côtes a frica ines, a v a it  été adm is dans les accords franco-ang la is  
de 1831 e t de 1833 ; l ’A n g le te rre  o b t in t  de G u izo t en 1841 que 
ces accords sera ien t consolidés p a r une co n ve n tio n  in te rn a t io 
nale. M ais le  p ro je t souleva une te lle  op p o s itio n  en F rance q u ’ on 
d u t y  renoncer, re v e n ir  mêm e su r les accords an té rieu rs . E n su ite  
Ce fu t  l ’a ffa ire  P r itc h a rd  (1844) : un  m iss ionna ire  anglais, q u i 
eX c ita it les ind igènes à T a ï t i  con tre  l ’a u to r ité  frança ise, fu t  
arrêté, pu is  expulsé p a r o rd re  de l ’a m ira l frança is . Les po lé
m iques sur ce m a ig re  in c id e n t, aggravées p a r la  passion re l i
gieuse en A n g le te rre , p a r la  passion p o lit iq u e  en F rance, 
d e v in re n t d ’a u ta n t p lus v io len tes  q u ’elles co ïn c id a ie n t avec
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la  b a ta ille  de l ’ Is ly  e t les bom bardem ents  de M o g a d o r1 e t de 
T anger p a r l ’ escadre frança ise. L a  r iv a li té  des agents des deux 
puissances en T u rq u ie , spécia lem ent en S yrie , ne fu t  pas é tra n 
gère a u x  tro u b le s  de 1845 dans le L ib a n . T ou tes ces querelles, 
Aberdeen e t G u izo t les apa isèrent p a tie m m e n t, non  sans ê tre  
accusés p a r les deux  oppos itions  de la isser h u m ilie r  le drapeau 
n a tio n a l.

Q uand le m in is tè re  conse rva teu r f u t  renversé en 1846, 
P a lm e rs ton  p r i t  la  place d ’A berdeen au F o re ign  Office. Jo h n  
R ussell ne la  lu i  re n d a it p o in t sans hés ita tions  ; l ’ année précé
dente, quand  Peel a v a it  dé jà  v o u lu  dém issionner, le  chef lib é ra l 
s’ é ta it  heu rté  a u x  répugnances de p lus ieurs  grands seigneurs 
w higs con tre  u n  collègue e n com bran t e t dangereux. M ais 
la  p o p u la r ité  de ce lu i-c i le re n d a it nécessaire. P a lm e rs ton  
a v a it  été m in is tre  p e n d a n t v in g t  ans a v a n t 1830 ; i l  a v a it  d ir ig é  
la  p o lit iq u e  é trangère, sauf u n  c o u rt in te rm è d e , pen d a n t d ix  
ans depuis 1830, e t couronné sa carriè re  p a r le  tr io m p h e  d ip lo 
m a tiq u e  de 1840. L a  n a tio n  anglaise se reconna issa it dans ce 
personnage énergique, persuadé de la  su p é rio rité  de son peup le  
sur tous  les autres, p a rtisa n  de ce q u ’u n  de ses com pa trio tes  
appe lle ra  p lus ta rd  le  « sp lend ide  iso lem en t ». R ussell calm a 
les c ra in tes  de ses collègues en p e rm e tta n t de su rve ille r, 
de ré fréne r le m in is tre  des a ffa ires étrangères ; m ais i l  é ta it 
d iff ic ile  de re fréne r P a lm e rs ton . La  re ine  V ic to r ia  e t le p rince  
consort de va ien t s’ en ape rcevo ir b ie n tô t, com m e le p rem ie r 
m in is tre .

P a lm e rs ton  e n tra  a u ss itô t en c o n f l i t  avec G u izo t à propos 
des m ariages espagnols. C’ est ic i  q u ’ on d o it  en p a rle r, car ils  
e u ren t beaucoup p lus d ’im p o rta n ce  com m e a ffa ire  ang lo- 
frança ise  que com m e événem ent espagnol. L a  régente  M a rie - 
C h ris tin e  v o u la it  m a rie r ses deux filles , la  jeune  re ine  Isabelle  
e t sa sœ ur l ’ in fa n te . L o u is -P h ilip p e  a v a it  réso lu , p o u r des r a i
sons p o lit iq u e s , de renoncer au m ariage  d ’un  de ses fils  avec 
la  re ine  : m ais i l  v o u la it ,  com m e chef de la  m aison de B o u rb o n , 
q u ’elle épousât un  B o u rb o n  d ’ Espagne ; l ’ in fa n te  se m a r ie ra it 
avec le duc de M on tpens ie r, de rn ie r fils  du  ro i des F rança is . 
L a  fa m ille  d ’O rléans re n co n tra  la  r iv a li té  d ’une fa m ille  a lliée, 
celle de Saxe-C obourg : à Londres, à B ru xe lle s , en Saxe, on p a r
la i t  de m a rie r Isabe lle  au p rince  Léopo ld  de C obourg, frè re  de 
ce lu i q u i a v a it  épousé la  re ine  de P o rtu g a l. Ces p ou rpa rle rs ,

1. Voir ci-dessous, p. 447 et 492.
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q u i a va ie n t dé jà  fa i t  l ’ o b je t des en tre tiens  d ’E u  en 1845, se 
p o u rsu iva ie n t p a is ib le m e n t quand  P a lm e rs ton  a rr iv a  au pou 
v o ir . T o u t s’ aggrava auss itô t. Les am bassadeurs à M a d rid , 
B u lw e r e t Bresson, tous les deux v io le n ts  e t indoc iles , a va ie n t 
engagé u n  due l d ip lo m a tiq u e  e t ne rê v a ie n t que p la ies e t 
bosses. Bresson, m a lg ré  les in s tru c tio n s  de P a ris , s’e n te n d it 
avec C h ris tin e  p o u r accepter les m ariages s im u ltanés  d ’ Isa
be lle  avec don  F ranço is  d ’Assise e t de l ’ in fa n te  avec M o n tp e n - 
s ie r; B u lw e r, encouragé p a r les in s tru c t io n s  de Londres, dénonça 
le m auva is  gouve rnem en t de C h ris tin e  e t v o u lu t fa ire  exc lu re  
M ontpens ie r. G u izo t, i r r i té  p a r les nouvelles de Lond res , décida 
L o u is -P h ilip p e  à ne pas désavouer B resson, e t les m ariages 
espagnols fu re n t d é fin it iv e m e n t conclus (a o û t 1846).

A  Londres la  colère fu t  générale. V ic to r ia  ro m p it  ses re la 
tions  personnelles avec la  cou r de F rance  ; Peel e t Aberdeen 
fu re n t d ’accord avec Jo h n  R ussell p o u r b lâ m e r G u izo t. Q u a n t à 
P a lm ers ton , i l  ne d e v a it p lus cesser p e n d a n t d ix -h u it  m ois de 
chercher une vengeance. I l  a tta q u a  personne llem ent L o u is -P h i
lip p e  ; des le ttre s  com prom e ttan tes  écrites p a r le p rince  en 
1809 e t 1810, conservées dans les A rch ives  de Londres, fu re n t 
com m uniquées a u x  représentan ts  de l ’A n g le te rre . Mêm e v io 
lence con tre  G u izo t : l ’am bassadeur angla is à P a ris , lo rd  N o r- 
m a n b y , osa, dans une le ttre  q u i fu t  rendue  p u b liq u e , d é m e n tir 
fo rm e lle m e n t la  ve rs ion  des fa its  présentée p a r le  m in is tre  fra n 
çais. L ’in c id e n t ne fu t  apaisé q u ’ après de longs pou rpa rle rs . 
P a lm e rs ton  éleva des p ro te s ta tio n s  o ffic ie lles à M a d rid , où 
B u lw e r fa v o r is a it tous  les ennem is du  gouvernem ent. E n fin , i l  
essaya des démarches auprès des grandes puissances, en in v o 
q u a n t le  t ra ité  d ’ U tre c h t. M ais les tro is  au tocra tes , sa tis fa its  de 
la  ru p tu re  en tre  les deux puissances occidenta les, ne v o u lu re n t 
pas in te rv e n ir  ; M e tte rn ic h  déclara q u ’ils  n ’a v a ie n t jam a is  
reconnu la  v a lid ité  du  te s ta m e n t fa i t  p a r F e rd in a n d  V I I  au 
p ro f it  d ’ Isabe lle  e t au d é tr im e n t de Carlos. I l  v o y a it  d ’a illeu rs  
avec p la is ir  que ce désaccord em pêcha it la  F rance  e t l ’A n g le 
te rre  de p ro te s te r ensemble con tre  l ’annex ion  de C racovie.

C’ é ta it  un  cu rie u x  anachron ism e que ce c o n f l i t  su rvenu  en tre  
deux gouvernem ents pa rlem en ta ires  sur une ques tion  dynas
tiq u e . M ais i l  ne fu t  pas sans conséquences p o u r le m ouvem en t 
n a tio n a l q u i a g ita it  1 E urope. L o rd  P a lm e rs ton  é ta it s incère
m e n t lib é ra l, ennem i de l ’a u to c ra tie , heu reux  de m o n tre r aux  
souverains de l ’est que le rég im e pa rle m e n ta ire  de la  G rande- 
B re tagne  é ta it  p lus solide que leurs gouvernem ents. I l  c o m p r it
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aussi, com m e a u tre fo is  son m a ître  Georges C ann ing , la  force 
que d o n n a it à l ’A n g le te rre  la  sym p a th ie  des groupem ents 
d ’avan t-ga rde  si n o m b re u x  en E u rope . E t  com m e L o u is -P h i
l ip p e  e t G u izo t devena ien t les a lliés des p a rt is  conservateurs, 
q ue l p la is ir  de so u te n ir les p a rt is  l ib é ra u x , de fa ire  se n tir  à 
M e tte rn ic h  le  danger de t ro p  « f l i r te r  » avec Paris  ! De 1846 
à 1847 les agents angla is en Ita lie , A b e rc ro m b y  à T u r in , H a m il
to n  à F lo rence , P e tre  à R om e, N a p ie r à N aples, encouragèrent 
les souvera ins à essayer des ré form es libé ra les. E n su ite  P a l
m e rs ton  f i t  m ie u x  encore; un  personnage considérab le , lo rd  
M in to , m em bre  d u  cab ine t, beau-père de Jo h n  R ussell, f u t  
envoyé en m iss ion  e x tra o rd in a ire  à T u r in ,  IGorence e t R om e. 
Ses encouragem ents é ta ie n t p la to n iq u e s , m a is  p ro d u is ire n t 
g rand  e ffe t su r C h a rle s -A lb e rt e t P ie  I X ;  les p o p u la tio n s  l ’ac
c la m è re n t. L a  p o lit iq u e  anglaise, on le ve rra  p lus  lo in , ne fu t  
pas m o ins fa vo ra b le  au p a r t i  ra d ic a l en Suisse. P a lm e rs ton  p ré 
te n d a it p ré ve n ir a ins i les ré v o lu tio n s  ; les espérances éveillées 
p a r ses agents ne f ire n t que les p ré c ip ite r.

JII. — LE GOUVERNEMENT DE GUIZOTb

A rr iv é  au p o u v o ir  en octob re  1840, G u izo t d irigea  le m in is 
tè re  sous la  présidence n om ina le  du  m arécha l S oü lt, pu is  
com m e p rés iden t du  conseil en t i t r e ,  ju s q u ’ en fé v r ie r  1848. 
Le  gouve rnem en t de G u izo t, ce fu t  en ré a lité  le gouve rnem en t 
personnel de L o u is -P h ilip p e  ; le  ro i réussissait m a in te n a n t 
la  te n ta t iv e  m anquée avec M olé ; après a v o ir  usé les m in is tre s  
indoc iles  com m e V ic to r  de B ro g lie  e t 1 h ie rs, i l  im p o s a it son 
a u to r ité  à G u izo t, revenu de ses erreurs d ’opposant. Personne 
dans la  fa m ille  ro ya le  n ’ essayait de lu i  rés is te r ; seul son fils  
aîné, le duc d ’ O rléans, a v a it  fa i t  p reuve  d ’ indépendance, m ais 
ce p rin ce  b r i l la n t  e t b rave , beaucoup p lus p o p u la ire  que son 
père, m o u ru t d ’u n  acc iden t de v o itu re  à N e u il ly  (1842). Comme 
ses d ro its  d ’h é r it ie r  p ré s o m p tif passa ient à un  e n fa n t de tro is  
ans, le  com te  de P a ris , le  gouve rnem en t f i t  v o te r  une lo i q u i 
assu ra it la  régence éven tue lle  au second fils  du  ro i, le duc de

1 . O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  O u tre  les o u v ra g e s  de  T liu re a u -D a n g in  e t  de C h a r- 
lé ty ,  c ité s  p. 102, v o i r  les l iv re s  de P ile n c o  e t  de G re e r c ité s  p . 78 e t 438, a in s i que  le  
ta b le a u  tra c é  p a r  G . H a n o ta u x ,  d a n s  l ’H is to ire  p o litique  de la  nation  française de 1804 à 
1929 (Paris, 1929,iu-4°, tome V de l ’Histoire de la nation française dirigée par lui).
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N em ours ; la  duchesse d ’O rléans, une princesse a llem ande 
q u i a v a it  su gagner l ’o p in io n  p u b liq u e , f u t  m ise à l ’ éca rt com m e 
tro p  libé ra le . T and is  que la  jeune  re ine  V ic to r ia  re n o n ça it 
aux  ve llé ité s  de gouve rnem en t personnel q u ’a va ie n t encore 
m anifestées ses prédécesseurs, le p rin ce  de J o in v il le  é c r iv a it à 
N em ours (1847) en p a r la n t de le u r père : « T o u t rem on te  au 
ro i... I l  est h a b itu é  à gouverner, e t i l  a im e à m o n tre r  que c’est 
lu i q u i gouverne. »

G u izo t n ’e u t p o in t à se fa ire  v io lence  p o u r défendre  la  p o li
tiq u e  roya le . D evenu  le chef du  p a r t i  de la  résistance, q u i s’ ap 
pela depuis 1840 le p a r t i  conserva teur, i l  ju g e a it nécessaire de 
m a in te n ir  sans changem ent le rég im e é ta b li p a r la  C harte  de 
1830. Ses adversaires o n t p ré te n d u  résum er to u t  son p rog ram m e 
dans ce p récepte  : « E n rich issez-vous » ; c ’ est d é n a tu re r, en 
l ’ iso la n t, une fo rm u le  q u i fig u re  dans u n  de ses d iscours. M ais 
i l  est ce rta in  que G u izo t em p loya  sa m ajestueuse éloquence à 
dé to u rn e r les F rança is  des ré form es p o lit iq u e s , en le u r assi
gnan t com m e b u t  le  progrès économ ique. Le  d ro it  é lecto ra l, 
en p a rt ic u lie r , lu i  se m b la it a p p a rte n ir  à ceux q u i le m é r ita ie n t ; 
les 200.000 ou 240.000 F rança is  q u i n o m m a ie n t les députés 
co n s titu a ie n t la  classe m oyenne, v é r ita b le  é lite  de la  n a tio n . 
A  l ’époque où R o b e rt Peel a ff irm a it la  nécessité de ne pas n é g li
ger l ’o p in io n  des n o n -vo ta n ts , L o u is -P h ilip p e  e t G u izo t s’oc
cupèren t exc lus ivem en t du  « pays léga l », du  corps é lecto ra l, 
beaucoup m o ins n o m b re u x  en F rance  q u ’en G rande-B re tagne. 
La  garde n a tio n a le  elle-m êm e q u i, d ’après la  lo i de 1831, com 
p re n a it tous les F rança is  p a y a n t une c o n tr ib u t io n , f in i t  p a r 
le u r sem bler t ro p  nom breuse, tro p  indépendan te  ; on négligea 
de s u rv e ille r les exercices régu lie rs  des lég ions, des com pagnies ; 
on écarta  les m oins riches en im p o sa n t s tr ic te m e n t aux  gardes 
n a tio n a u x  l ’ o b lig a tio n  de s’ équ ipe r à leurs fra is .

La  C ham bre des pa irs  n ’ a v a it  n i le  p restige  que donne l ’héré
d ité  n i la  fo rce  que p rocu re  l ’ é lec tion . Les m em bres é ta ie n t 
nommés à v ie  p a r le gouve rnem en t ; ce lu i-c i ch o is it que lque 
fois des hom m es illu s tre s , com m e V ic to r  H ugo , m ais presque 
to u jo u rs  i l  fa is a it de la  p a ir ie  une conso la tion  p o u r les députés 
m in is té rie ls  non  réélus, ou une re tra ite  p o u r les hau ts  fo n c 
tionna ires  v ie il lis , ou une récom pense p o u r les in d u s tr ie ls  e n ri
chis. L ’assemblée s o u tin t doc ilem en t le m in is tè re  conserva teur. 
Les P aris iens s’in té ressa ien t pa rfo is  à une a tta q u e  de M olé 
contre  son r iv a l  G u izo t, à un  discours é loquen t de M o n ta - 
le m b e rt d é fendan t la  cause ca th o liqu e  ; m ais la  C ham bre des
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pa irs  ne c o m p ta it pas d ’o rd in a ire  d e v a n t l ’ o p in io n  p u b liq u e .
C’é ta it  la  C ham bre des députés q u i d isposa it du  so rt des 

m in is tre s  ; ceux-c i te n a ie n t donc à s’ assurer des é lections fa v o 
rab les. Ils  n ’ osa ient p lus , com m e les m in is tre s  de la  R estau 
ra t io n , co n tra in d re  p u b liq u e m e n t les fo n c tio n n a ire s  à fa ire  
cam pagne p o u r les cand ida ts  o ffic ie ls, n i encourager d isc rè te 
m e n t les p ré fe ts à effacer des lis tes é lectorales les nom s des 
citoyens m a l pensants. I ls  re m p la ça ie n t les menaces p a r les p ro 
messes, l ’ i llé g a lité  p a r la  c o rru p tio n  : subven tions  de 1 E ta t ,  déco
ra tio n s , faveu rs  personnelles, r ie n  n ’é ta it  épargné p o u r gagner 
les c in quan te  ou cen t électeurs q u i assure ra ien t le tr io m p h e  
du  ca n d id a t m in is té rie l. L a  sa tire  de Lo u is  R eybaud , Jérôme 
P atu ro t, présenta le  ta b le a u  à peine chargé de ces p ra tiq u e s . 
Le  collègue de G u izo t à l ’ in té r ie u r , le com te  D u ch â te l, y  recou
r a i t  a llèg rem en t e t sans scrupu les; pa rfo is  i l  em p loya  les mêmes 
procédés avec les députés, p o u r assurer au gouve rnem en t un  
vo te  fa vo ra b le  sur une ques tion  épineuse. O n le su t hors de la  
C ham bre : quelques fa its  ce rta ins  donnè ren t naissance à 1 ac
cusa tion  de c o rru p tio n , q u i a lla  to u jo u rs  s’ ag g ra va n t pen d a n t 
les dern ières années du  règne. Personne ne m e t ta it  en dou te  
l ’honnê te té  personnelle  de G u izo t ; on contesta  de p lus en p lus 
celle de son entourage.

U n  des m em bres les p lus rem arquab les de l ’ assemblée, 
T o cq u e v ille , a b ien  d é c r it ce tte  décadence :

Le gouvernement d’alors avait sur la fin ¡pris les allures d’une 
compagnie industrielle, où toutes les opérations se font en̂  vue du 
bénéfice que les sociétaires en peuvent retirer. Ces vices tenaient aux 
instincts naturels de la classe dominante, à son absolu pouvoir, au 
caractère même du temps. Le roi Louis-Philippe avait peut-etre 
contribué à les accroître.

L a  C ham bre, co n tin u e  T o cq u e v ille , re n fe rm a it beaucoup 
d ’hom m es de ta le n t.

Cependant je puis affirmer que ces grands orateurs s’ennuyaient 
fort à s’écouter entre eux, et, qui pis est, la nation entière s’ennuyait 
à les entendre... Quelques faits éclatants de corruption découverts 
par hasard, lui en faisant supposer partout de cachés, lui avaient 
persuadé que toute la classe qui gouvernait était corrompue, et elle 
avait conçu pour celle-ci un mépris tranquille, qu’on prenait pour 
une soumission confiante et satisfaite.

L a  lo i in té rie u re  la  p lus im p o rta n te  que f i t  v o te r  le m in is 
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tè re  G u izo t fu t  la  lo i de 1842 sur les chem ins de fe r. A  p a rt 
cela, mêm e dans le dom aine économ ique, i l  é v ita  les mesures 
q u i p o u v a ie n t lu i  a liéne r te l ou te l groupe d ’électeurs. L a  con
ve rs ion  des rentes, p lus ieurs  fo is  approuvée  p a r la  C ham bre, 
fu t  abandonnée parce qu  elle a u ra it  lésé les re n tie rs  paris iens ; 
l ’aba issem ent des ta r ifs  douan iers, q u i p a ra issa it désirab le  
au m in is tè re , fu t  sacrifiée à la  p e u r de m é con ten te r les grands 
in d u s tr ie ls . U ne ré fo rm e  d ’u n  a u tre  genre, l ’a b o lit io n  de l ’es
clavage dans les colonies, a v a it  des pa rtisans  n o m b re ux  à 
d ro ite  com m e à gauche ; le  m in is tè re , c ra ig n a n t l ’h o s til ité  des 
p la n te u rs  de canne à sucre, n ’osa p o in t p roposer l ’ém a n c ip a tio n  
des no irs .

L a  p o lit iq u e  ex té rieu re  de L o u is -P h ilip p e  e t de G u izo t, 
nous l ’avons v u , reposa long tem ps su r l ’ a lliance  anglaise. E lle  
choqua l ’ang lophob ie  to u jo u rs  très  répandue en F rance, non 
seu lem ent dans le peup le , chez les ouvrie rs , m ais aussi dans 
le pays légal. A in s i la  cam pagne con tre  le « d ro it  de v is ite  » 
empêcha le m in is tè re  de re m p o rte r, a u x  é lections lég is la tives  
de 1842, u n  succès aussi com p le t q u ’i l  l ’espéra it. A  propos 
de 1 a ffa ire  P r itc h a rd , sa m a jo r ité  u n  m o m e n t descendit à 
h u it  v o ix , e t les jo u rn a u x  d ’o p p o s itio n  f lé tr ire n t les « P r it -  
chard istes ». G u izo t c ru t regagner l ’o p in io n  p u b liq u e  en te n a n t 
tê te  à P a lm e rs ton  à propos des a ffa ires d ’ Espagne. « L ’ a ffa ire  
des m ariages espagnols, d is a it- il à la  C ham bre, est la  prem ière  
grande chose, p e rm e tte z -m o i le m o t, la  seule grande chose 
que nous ayons fa ite  seuls, com p lè tem en t seuls, en E u rope  
depuis 1830. » O n s’ é tonna  que le m in is tre , si co n c ilia n t à 
propos de T a ït i  ou du  M aroc, e û t re tro u v é  son énergie p o u r 
o b te n ir  u n  succès d yn a s tiq u e  ; on rappe la  que la  p o lit iq u e  
frança ise  a v a it  t ra v a il lé  to u r  à to u r  à m a rie r une f il le  de L o u is - 
P h ilip p e  avec le ro i des Belges, u n  de ses fils  avec une 
archiduchesse a u tr ich ie n n e , u n  a u tre  avec une in fa n te  espa
gnole. C ette p o lit iq u e  d yn a s tiq u e  appa ra issa it a u x  F rança is 
com m e u n  é trange débris du  passé. Ils  la  ra p p ro ch a ie n t de la 
m aladresse avec laque lle  le ro i re p re n a it le  p ro je t, deux fo is  
repoussé dé jà , de fa ire  v o te r  p a r les Cham bres une d o ta t io n  
p o u r le  duc de N em ours.

B ro u illé  avec P a lm ers ton , G u izo t v o u lu t s’en tendre  avec 
M e tte rn ich . Dès 1844 l ’am bassadeur frança is  a v a it  été chargé 
de d ire  au  chance lie r que P a ris  ne v o u la it  p o in t opposer les 
m onarch ies c o n s titu tio n n e lle s  a u x  m onarch ies absolues : « I l  
n  y  a q u ’une a ffa ire  en E u rope , a jo u ta it  le  m in is tre , e t la  mêm e
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p o u r to u t  le m onde : la  répression de l ’ e sp rit ana rch ique  e t le 
m a in tie n  de la  p a ix  dans ce dessein. » D epu is  1846 les avances 
de G u izo t à l ’A u tr ic h e  se m u lt ip liè re n t. T o u t en p ro te s ta n t 
o ffic ie lle m e n t con tre  l ’a nnex ion  de C racovie , l ’ am bassadeur 
e u t m iss ion  de d ire  à V ienne , à t i t r e  co n fid e n tie l, que ce tte  
dém arche a v a it  p o u r o b je t de ca lm er la  presse frança ise. M e t- 
te rn ic h  f i t  bon  accue il a u x  avances de G u izo t, non  sans p ro 
d ig u e r ses hau ta ines leçons aux  ré vo lu tio n n a ire s  conve rtis . 
D ’ a illeu rs  i l  se d e m a n d a it si le m in is tre , m êm e a p p rouvé  p a r 
L o u is -P h ilip p e , se ra it assez fo r t  p o u r im pose r à  la  F rance  une 
p o lit iq u e  ex té rieu re  te lle m e n t co n tra ire  à ses a sp ira tio n s . 
Q uand G u izo t in v ita  l ’ A u tr ic h e  à in te rv e n ir  la  p rem iè re  en 
Suisse, p ro m e tta n t que la  F rance  m a rc h e ra it ensu ite , M e t- 
te rn ic h  re fusa n e t ; le  gouve rnem en t frança is , d is a it - il,  se ra it 
ob ligé  de se poser en adversa ire  de l ’A u tr ic h e , e t l ’on a u ra it  
« une ré p é t it io n  d ’Ancône ».

C’est en I ta lie  q u ’a p p a ru re n t les p rinc ipa les  d ifficu lté s  d ’u n  
ra p p ro che m e n t fra n c o -a u tr ic h ie n . L à  com m e p a r to u t Lo u is - 
P h ilip p e  d é s ira it le  repos, la  s ta g n a tio n . U n  jeune  conse ille r 
d ’ambassade à R om e, A lb e r t  de B ro g lie , a lla n t re jo in d re  son 
poste à la  v e ille  du  conclave de 1846, re n d it  v is ite  au ro i a v a n t 
de p a r t ir  : « Vous d irez à M . Rossi, lu i d i t  L o u is -P h ilip p e , que 
ce que je  ve u x , c’est u n  pape tra n q u ille . I l  y  a assez de tro u b le  
dans le m onde. » E t  le  pape é lu  fu t  P ic  I X  ! Ses in n o v a tio n s , 
sa p o p u la r ité  cro issante in q u ié tè re n t, gênèrent le  gouve rnem en t 
frança is . N éanm oins, d e v a n t le scandale soulevé p a r l ’occupa
t io n  m ili ta ire  de F e rra re , G u izo t fu t  ob ligé  de p ro te s te r à V ienne 
e t de p ro m e ttre  à P ie  I X  l ’a ide de la  F rance  en cas de besoin. 
C ette  p o lit iq u e  indécise é ta it  d iff ic ile  à su iv re  a lors que la  
m iss ion  de lo rd  M in to  re m p lis s a it d ’ enthousiasm e les peuples 
ita lie n s .

Le libéralisme en Angleterre et en France

IV . —  L ’OPPOSITION CONTRE L O U IS -P H IL IP P E K

Le  ro i e t son m in is tre , absorbés p a r le so in de co n te n te r le 
« pays léga l », n ’ observèren t p o in t  les signes q u i a tte s ta ie n t le

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Sur le mouvement bonapartiste, Gabriel Perreux, 
Les conspira tions de Lou is-N apo léon Bonaparte  (Paris, 1926, in-16, dans la collection 
des « Récits d’autrefois ») ; Simpson, The rise o f Lou is-N apo leon  (Londres et New- 
York, 1909, in-8° ; 2e éd., 1925) ; sur la légende napoléonienne, Jules Dechamps» 
L a  légende de Napoléon  dans la Revue de litté ra tu re  comparée, t. IX  (1929). A  propos 
de l ’affaire de Strasbourg en 1836, un article de G. Delahache, dans L a  vie en Alsacef
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progrès des tendances dém ocra tiques. Ces tendances f ire n t la 
fo rce  de tro is  m ouvem ents  q u i a lla ie n t é b ran le r peu à peu les 
classes in fé rieu res , le m o u ve m e n t b o n a p a rtis te , le m o uvem en t 
ré p u b lic a in , le m o u ve m e n t socia lis te .

Le  cu lte  de N apo léon, fo rm é  sous la  R e s ta u ra tio n  avec l ’a t 
t r a i t  d ’une re lig io n  c landestine  e t persécutée, pu is  célébré 
p u b liq u e m e n t après 1830, o b t in t  sa consécra tion  solennelle 
quand  T h ie rs  f i t  re v e n ir  de S a in te -H é lène  le  corps de l ’em pe
re u r p o u r lu i  donner la  sépu ltu re  a u x  In va lid es . L a  cérém onie 
du  15 décem bre 1840 é m u t le  peuple . U n  v ie u x  m açon de la  
Creuse, le père du  fu tu r  dépu té  M a r t in  N adaud , d is a it après 
y  a v o ir  assisté : « M a in te n a n t je  pu is  q u it te r  P aris  ; les vœ u x  les 
p lus  sincères de m on  cœ ur son t accom plis . » Les paysans 
pensa ien t com m e les ouv rie rs  : ils  vé n é ra ie n t l ’a u te u r des lo is  
q u i abo lissa ien t d é fin it iv e m e n t les d ro its  féodaux  e t la  d îm e ; 
ils  a va ie n t v u  re v e n ir  au v illa g e  beaucoup des leurs p o r ta n t 
les galons d ’o ffic ie r ou la  c ro ix . P lus ieurs  d ’e n tre  eux, pa re ils  
à ces v illageo is  décrits  p a r B a lzac dans le  M édecin  de campagne , 
c ro y a ie n t au caractère  m ira c u le u x  des e x p lo its  accom plis  
p a r l ’ em pereur. Tous les a lm anachs popu la ires  pub liés  en tre  
1840 e t 1848 c o n tr ib u e n t à l ’apothéose de N apo léon.

C’ é ta it  le  neveu de ce lu i-c i, L o u is -N apo léon  B o n apa rte , q u i, 
depuis la  m o r t du  duc de R e ich s ta d t, re v e n d iq u a it son hé ritage . 
É levé  p a r sa m ère, la  re ine  ITortense, dans là  c o n v ic tio n  que 
son nom  lu i  im p o s a it de grands devo irs , le  jeune  consp ira teu r 
a v a it  essayé de sou lever l ’arm ée à S trasbou rg  (1836), pu is  à 
B ou logne  (1840). Ces te n ta tiv e s  m ort-nées lu i  donnè ren t dans 
la  bourgeo is ie  la  ré p u ta tio n  d ’u n  fo u , m ais elles f ire n t conna ître  
son n om  au peup le . O n s u t que la  C our des pa irs  l ’a v a it  condam né 
à la  p rison  ; i l  y  co n tin u a  sa propagande, essayant de gagner 
quelques ré p u b lica in s  no tab les. Des fidèles ré p a n d ire n t son 
l iv re , Y E x tin c tio n  du  paupérism e, où i l  p ré se n ta it u n  p la n  des
tin é  à p réserver du  chôm age ces masses ouvriè res si déda igneu
sem ent tra ité e s  p a r le  gouve rnem en t de ju i l le t .  Q uand  i l  se 
fu t  évadé de sa p rison  de H a m  (1846), ce n ’ é ta it  p lus un  in co n nu .

Le  m o u ve m e n t ré p u b lic a in , m o ins é tendu  que le m o u ve m e n t 
b o n a p a rtis te , fa is a it p lus  de b ru it ,  grâce à l ’existence d ’u n

arm. 1925, montra quelles sympathies Louis-Napoléon rencontra dans la bourgeoisie 
alsacienne. — Sur le mouvementrépublicain, voir le livre (cité p. 42) de Georges W eill, 
Histoire du parii républicain ; sur l ’opposition légitimiste, Charles de Lacombe, Vie  
de Berryer, t. I I  (Paris, 1895, in-8°); sur l ’opposition de Thiers, Maurice Reclus, 
Monsieur Thiers (Paris, 1929, in-12).
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p a r t i  organisé. A  la  C ham bre cens ita ire  i l  a v a it  peu de re p ré 
sen tan ts  ; le p lus re m arquab le  d ’en tre  eux, G arn ier-Pagès, 
m o u ru t jeune  e t fu t  rem placé (1841) p a r L e d ru -R o llin  q u i ne 
d e v a it révé le r q u ’en 1848 sa puissance o ra to ire  e t ses dons 
de tr ib u n . Le  p a r t i  réa lisa des progrès p lus sérieux p a r ses jo u r 
na u x . Le  N a tio n a l re tro u v a  sous la  d ire c tio n  d ’A rm a n d  M a rra s t 
l ’ im p o rta n ce  q u ’ i l  a v a it  eue au tem ps de C arre l ; ses campagnes 
en fa v e u r de la  ré fo rm e  é lectora le , sa passion p o u r la  g randeu r 
n a tio n a le , sa c r it iq u e  h a b ile  de la  fa ib lesse e t de la  m esqu inerie  
m in is té rie lle s  lu i  assurèrent le succès en dehors m êm e du cercle 
des ré pub lica ins . N o m b re  d ’en tre  eux lu i  re p ro ch a ie n t de n é g li
ger les questions sociales, de se m o n tre r in d if fé re n t a u x  reven 
d ica tio n s  o u v riè re s ; à ce « J o u rn a l des Messieurs » i ls  oppo
sèrent depuis 1843 la  Réform e , pa tronnée  p a r L e d ru -R o llin , 
m a is  peu lue  en dehors de P aris  e t m e n a n t une existence d if f i 
c ile . T ou tes les grandes v ille s  a va ie n t des groupes, a ffiliés  au 
p a r t i  ré p u b lic a in ; m ais assez peu n o m b re ux , e t i l  de m e u ra it 
ignoré  dans les campagnes.

Le  m o uvem en t socia lis te  é ta it  p lus re s tre in t encore. Socia
lism e, com m un ism e, ces deux m o ts  q u ’on opposa it l ’u n  à l ’a u tre  
n ’ a va ie n t p o u r la  p lu p a r t  des F rança is , q u ’un  sens très  vague. 
Les théo ric iens  du  socia lism e é ta ie n t n o m b re u x  à P a ris , on 
l ’ a v u 1, m ais ils  t ro u v a ie n t peu d ’adhérents. Seul C abet, grâce 
à une a c t iv ité  in lassable , p a rv e n a it à co n s titu e r dans la  classe 
o u v riè re  des groupes « icariens » organisés p o u r la  propagande. 
C ependant si les d iscip les d irec ts  fa isa ie n t d é fa u t, l ’in fluence  
in d ire c te  exercée p a r les n ova teu rs  n ’é ta it  pas négligeable  ; 
in flu e nce  vague, p a rfo is  d iff ic ile  à sa is ir, m ais q u i ré p a n d a it 
chez les pauvres l ’ idée d ’une société m a l organisée, d ’une grande 
in ju s t ic e  à répa re r, Le  p ré fe t de po lice  é c r iv a it  à P aris  dans 
u n  ra p p o r t composé au com m encem ent de l ’année 1847 :

Cette tendance des partis anarchiques à négliger les questions 
de politique proprement dite pour se jeter dans les idées de rénova
tion sociale... est plus vive que jamais, et mérite de la part de l ’auto
rité une attention sérieuse... Là est la véritable plaie de l ’époque, 
et on doit reconnaître que chaque année elle fait de nouveaux 
progrès.

i

B onapa rtis tes , ré p u b lica in s , socialistes pa ra issa ien t, en somm e, 
peu redou tab les au gouve rnem en t, q u i pensa it en v e n ir  to u jo u rs

1. Ci-dessus, p. 337.
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à b o u t avec des mesures de po lice . G u izo t a tta c h a it  p lus d ’im 
po rtance  au m o u ve m e n t ca th o liq u e  e t m o n tra  que lque désir 
de donner sa tis fa c tio n  a u x  p a rtisans  de la  lib e r té  de rense igne 
m e n t ; cependant ic i encore la  p o lit iq u e  d ’ a te rm o ie m e n t f in i t  
p a r l ’e m p o r te r1. L a  scission de p lus en p lus m arquée en tre  les 
ca tho liques m ili ta n ts  e t les lé g itim is te s  ra ssu ra it le ro i, to u jo u rs  
très c h a to u ille u x  quand  les princes de la  b ranche  aînée fa i
saient. m in e  de re p a ra ître  su r la scène. Charles X  é ta it  m o r t 
en 1836 ; le  duc de B o rd e a u x , p re n a n t le t i t r e  nouveau  de com te  
de C ham bord , f i t  u n  voyage  à Londres (1844), où beaucoup 
de F rança is  no tab les v in re n t le sa luer. G rande f u t  la  colère de 
L o u is -P h ilip p e  ; i l  poussa la  C ham bre à « f lé t r ir  », p a r un  vo te  
solennel, les députés q u i a va ie n t a ins i v io lé  le u r serm ent. Dans 
le pays la  m a n ife s ta tio n  de Londres n ’e u t pas d ’écho. Sans dou te  
l ’a ris to c ra tie  lé g it im is te  re s ta it une fo rce , parce q u ’ elle possé
d a it  une p a rt ie  de la  g rande p ro p r ié té  fonc iè re  ; p lus ieurs  de 
ses m em bres, éloignés des fo n c tio n s  pub liques  p a r la  v o lo n té  
de ne pas se rv ir l ’u su rp a te u r, é ta ie n t revenus à la  te rre  e t 
sava ien t la  m e ttre  en va le u r. M ais ce tte  re s ta u ra tio n  écono
m ique  ne le u r d o n n a it pas une grande a u to r ité  p o lit iq u e  ; 
les paysans dem eu ra ien t soum is au  gouve rnem en t, parce q u ’i l  
était, le gouvernem ent. Les deux hom m es q u i, au v illa g e , 
a u ra ie n t p u  d ir ig e r l ’o p in io n  p u b liq u e  n o u rr issa ie n t une s ym 
pa th ie  m éd iocre  p o u r la  m onarch ie  de ju i l le t  : le  curé a v a it  
des tendances lé g itim is te s , l ’ in s t i tu te u r  des op in ions  vague
m en t répub lica ines . S eu lem ent les c u ltiv a te u rs  n ’a im a ie n t 
guère dem ander n i à l ’u n  n i à l ’a u tre  des d ire c tive s  p o l i t i 
ques.

P o u r re v e n ir  à Paris  e t à la  p o lit iq u e  pa rlem en ta ire , les 
é lections de 1846 donnè ren t au  m in is tè re  une m a jo r ité  
beaucoup p lus nom breuse que celles de 1842 ; ce ré s u lta t fo r 
t i f ia  la  confiance de L o u is -P h ilip p e  e t de G u izo t dans le sys
tèm e adop té  p a r eux. L ’ o p p o s itio n  de la  presse le u r se m b la it 
Peu dangereuse : la  presse de p ro v in ce  a v a it  peine à v iv re  ; 
la  presse pa ris ienne  é ta it  p lus prospère ; m ais, ta n d is  que le 
gouvernem ent b r ita n n iq u e  re n o n ça it de p lus en p lus à p o u r
su ivre  les jo u rn a u x  d ’op p o s itio n , le  m in is tè re  frança is  ne m a n 
q u a it aucune occasion d ’in te n te r  des procès aux  feu illes  lé g i
tim is te s  ou répub lica ines . Le  ju r y  les a c q u it ta it  so u ve n t; 
seulem ent les pou rsu ites  le u r co û ta ie n t cher, e t p a rfo is  une *•

*• Voir ci-dessus, p. 181 et suiv.
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condam na tion , accompagnée de lourdes am endes, v e n a it récom 
penser la  persévérance d u  p a rq u e t.

A  la  C ham bre m êm e les oppos itions  é ta ie n t divisées. Les 
députés ré p u b lica in s  a va ie n t peu d ’a c tio n . L  o ra te u r des lé g it i 
m istes, B e rry e r, c h a rm a it tous les p a rt is  p a r son éloquence, 
m ais sans e n tra în e r les co n v ic tio ns  e t les votes. L  opp o s itio n  
d yn a s tiq u e  é ta it  partagée en tre  le cen tre  gauche, m ené p a r 
T h ie rs  e t ses a lliés souven t indoc iles , D u fa u re  e t B i l la u l t ,  e t 
la  gauche, co n d u ite  p a r ce rh é te u r honnê te , é loquen t e t in c a 
pab le  q u i s’a p p e la it O d ilo n  B a rro t.  H a b itu é  à se défendre 
avec succès con tre  ces b r illa n ts  leaders pa rlem en ta ires , G u izo t 
ne s’in q u ié ta it  pas des isolés : peu lu i  im p o r ta it  q u ’u n  g rand  
poète, L a m a rtin e , e û t ro m p u  avec le p a r t i  conse rva teu r, q u ’un  
g rand  h is to rie n , T o cq u e v ille , annonçâ t l ’ avènem ent de la  dém o
c ra tie , q u ’u n  g rand  savan t, A rago , ré c la m â t l ’ o rgan isa tion  
d u  t ra v a il .  Le  succès de sa p o lit iq u e  m a tr im o n ia le  espagnole, 
à la  f in  de 1846, v in t  c o n firm e r encore son op tim ism e .

E t  p o u r ta n t ce t o p tim ism e  é ta it  in ju s t if ié . L a  v ic to ire  
ob tenue à M a d r id  n ’ e u t pas le  re ten tissem en t q u ’espéra ien t 
les conservateurs, e t la  p ro sp é rité  m êm e du  pays, sans cesse 
invoquée  p a r le m in is tè re  com m e son p lus  beau t i t r e  de g lo ire , 
é ta it  sérieusem ent com prom ise. L a  m auva ise  ré co lte  du  b lé , 
la  m a lad ie  des pom m es de te rre , q u i é p ro u vè re n t en 1846, si 
c ru e lle m e n t le  peup le  ir la n d a is , causèrent aussi en F rance  une 
grave crise économ ique ; sur p lus ieurs  p o in ts  com m encèrent des 
tro u b le s  q u i dans l ’ In d re , à B uzança is, p r ire n t les p ro p o rtio n s  
d ’une v é r ita b le  ré v o lte  agra ire . L a  s itu a tio n  dem eura m auva ise  
jusque  vers la  f in  de 1847. L ’ é ta t des finances pub liques  n ’é ta it  
pas m e ille u r : com prom is  p a r les a rm em ents de 1840 e t les 
fo r t if ic a t io n s  de P a ris , négligé dans les années su ivan tes, l ’é qu i
lib re  b u dgé ta ire  la issa it fo r t  à désirer.

Les oppos itions  pa rlem en ta ires , songèrent à s’ u n ir  sur 
u n  p rog ram m e préc is , q u i co m p re n a it la  ré fo rm e  pa rlem en
ta ire  e t la  ré fo rm e  é lectora le . L a  p rem iè re  fe rm e ra it, d isa it-  
on l ’en trée  de la  C ham bre a u x  fo n c tio n n a ire s  e t a u x  
cou rtisans . L a  seconde, beaucoup p lus im p o rta n te , augm en
te ra it  le  nom bre  des é lecteurs en abaissant le  cens, en acco rdan t, 
selon la  fo rm u le  du  tem ps, « l ’a d jo n c tio n  des capacités ». Le  
p ro je t réd igé  p a r u n  des chefs de la  gauche, D u ve rg ie r de 
H au ra n n e , a u ra it  donné au pays léga l 200.000 é lecteurs n o u 
ve a u x , à la  C ham bre 79 députés de p lus. C ette  m odeste ré fo rm e 
fu t  acceptée p a r tous les opposants, m êm e p a r les ré pub lica ins ,
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m algré  le u r a tta ch e m e n t de p r in c ip e  au suffrage un ive rse l.
M ais le m in is tè re  la  repoussa e t en o b t in t  le  re je t au  cours de
la  session de 1847. _

B a ttu e  à la  C ham bre, l ’o p p o s itio n  a lla it-e lle  fa ire  une 
cam pagne p o lit iq u e  dans le pays? C’é ta it  si co n tra ire  a lors aux  
h a b itudes  françaises q u ’i l  fa l lu t  p o u r 1 y  décider u n  exem ple 
e t u n  dé fi. L ’ exem ple v e n a it d ’ ou tre -M anche  : les jo u rn a u x  
a va ie n t racon té  les e xp lo its  de la  ligue  lib re -échang is te , sa 
v ic to ire  de 1846, e t R ic h a rd  Cobden, de passage à P a ris , a v a it  
renseigné quelques députés su r les procédés techn iques p a r 
lesquels on organise une a g ita tio n . Le  d é fi v in t  d u  m in is tè re  
lu i-m ê m e  : ré p o n d a n t a u x  pa rtisans  de la  ré fo rm e  q u i in v o q u a ie n t 
l ’ o p in io n  p u b liq u e , D u ch â te l les in v ita  dédaigneusem ent a 
fo u rn ir  à ce tte  o p in io n  le m oyen  de se m an ifes te r. U ne en ten te  
fu t  conclue en tre  les représentan ts  de la  gauche d yn a s tiq u e  
e t les ré p u b lica in s  du  N a t io n a l;  tous  ensemble d e va ien t o rga 
n iser une série de banque ts  p o lit iq u e s  après la  session des 
C ham bres, p e n d a n t le second semestre de 1847.

T ou tes les circonstances in té rie u re s  e t ex té rieu res sem b la ien t 
à p o in t nom m é fo u rn ir  d ’a rgum ents  les o ra teurs  des banquets. 
Ils  accusaient depuis long tem ps le m in is tè re  d ’ encourager la  
c o rru p tio n , d ’ a v i l i r  les classes d irigean tes  : en m a i 1847 la Cour 
des p a irs  condam na deux  anciens m in is tre s , Teste  e t Cubières, 
coupables de concussion ; au m ois d ’a o û t on a rrê ta  u n  p a ir  de 
F rance , le  duc de C ho iseu l-P ras lin , conva incu  d ’ a v o ir  assassiné 
sa fem m e, e t q u i p ré v in t une co n d a m n a tio n  p a r le  su ic ide. O n 
re p ro c h a it au  gouve rnem en t de rem p lace r l ’ obéissance à 1 A n 
g le te rre  p a r l ’obéissance à M e tte rn ic h  ; les jo u rn a u x  ra co n tè re n t 
les ré form es de P ie  I X ,  les voyages de lo rd  M in to , les événe
m ents de Suisse, e t m o n trè re n t la  p o lit iq u e  frança ise p a r to u t 
à la  rem orque  de celle de l ’A u tr ic h e . O n p ré te n d a it que O u izo t 
d é d a ig n a it m a in te n a n t l ’ in te llig e n ce  p o u r f la t te r  u n iq ue m e n t 
la  richesse. L ’H is to ire  des G irond ins , de L a m a rtin e , p a ru t de 
m ars à ju in  1847 ; to u te  la  F rance  cu ltivé e  en dévora  Us h u it  
vo lum es e t, en ju i l le t ,  d e v a n t ses a d m ira te u rs  accourus a M açon, 
le g rand  é c r iv a in  annonça com m e p rocha ine  la  « ré v o lu tio n  du

m épris  ». . -,
Commencée en ju i l le t  p a r u n  b a n q u e t à P ans, la  cam pagne 

se p o u rs u iv it  dans les v ille s  de F rance, grandes ou m oyennes ; 
on t i n t  e n v iro n  s o ixa n te -d ix  réun ions. Des notab les de to u te s  
les hautes classes y  p r ire n t p a r t  : ce fu t  le  p re m ie r p res iden t 
de la  C our ro ya le  q u i p résida le  b a n q u e t de C o lm ar. Les repu -
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blicains de la Réform e, L e d ru -R o llin  e t ses am is, q u i a va ie n t 
repoussé l ’en ten te  avec la  gauche d yn a s tiq u e , v in re n t b ie n tô t 
p a rle r à ces banque ts , en che rchan t à le u r donner u n  caractère 
h o s tile  à la  ro ya u té . Q u a n t a u x  opposants c o n s titu tio n n e ls , 
ce rta ins  d ’en tre  eux é ta ie n t effrayés, débordés p a r u n  m o u ve m e n t 
d o n t ils  n ’a v a ie n t pas p ré vu  la  force. M in is té rie ls  ir r i té s  q u ’ on 
e û t si b ien  re levé le u r d é fi, opposants excités p a r la  b a ta ille , 
tous se re tro u v è re n t à la  C ham bre dans les dern iers jo u rs  de 
décem bre 1847. E t  p e n d a n t que la  lu t te  p a rle m e n ta ire  se p o u r
s u iv a it , u n  obse rva teu r perspicace, le  ro i des Belges, é c r iv a it 
au  duc de Saxe-C obourg : « M on  beau-père sera sous peu chassé 
com m e Charles X . »
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C H A P IT R E  V

L E  L IB É R A L I S M E  D A N S  L E S  É T A T S  S E C O N D A IR E S

Le ré v e il d u  libé ra lism e , réso lu  à va in c re  l ’ e sp rit de la  S a in te- 
A llia n ce , a g ita  les pays, grands e t p e tits , dans to u te  la  m o itié  
occ identa le  de l ’ E urope . Ses e ffo rts  se p o u rs u iv ire n t de façons 
très d iffé ren tes selon le  te m p é ra m e n t des peuples e t le  carac
tè re  des ro is . Dans les É ta ts  Scandinaves e t en H o lla n d e  ce 
fu re n t des lu tte s  pac ifiques , où le lib é ra lism e  progressa le n 
te m e n t sans jam a is  perd re  le  te r ra in  conquis. E n  Espagne e t 
en P o rtu g a l, ré v o lu tio n s  e t coups d ’ É t.a t se succédèrent sans 
cesse, re m e tta n t chaque fo is  en ques tion  to u t  ce q u i sem b la it 
d é f in it iv e m e n t acquis. E n  B e lg ique  le m onarque  e t les p a rtis  
tra v a il lè re n t éga lem ent à o rgan iser la  lib e rté . E n  Suisse les an
tagonism es re lig ie u x , a g g ra va n t les c o n flits  p o lit iq u e s , p ré 
p a rè re n t une b a ta ille  q u i a t t ir a  l ’a tte n tio n  passionnée des É ta ts  
vo is ins.

7. — LES É TATS  S C A N D IN A V E S \

I l  a dé jà  été ques tion  du  D a n e m a rk , où les affa ires d u  Sles- 
v ig  e t du  H o ls te in  d e va ien t si long tem ps dom ine r, pa ra lyse r le 
déve loppem ent in té r ie u r  du  royaum e . Les tro is  É ta ts  Scan
d inaves, D anem ark , N orvège e t Suède, se tro u v a ie n t dans une 
s itu a tio n  égalem ent fâcheuse en 1814. L e u r détresse écono
m ique  é ta it  lam en tab le  ; le  D an e m a rk  a v a it payé d ’une ru in e

1. O u v r a g e s  d ’e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — On trouvera les meilleurs tableaux 
d’ensemble dans les ouvrages de Seignobos et d’Alfred Stem, cités p. 5.

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Christian Schefer, Bernadotte ro i (Paris, 1899, in-8°); 
Léonce Pingaud, Bernadotte, Napoléon et les Bourbons  (Paris, 1901, in-8°) Dunbar 
Plunket Barton, Bernadotte p rince  and k in g  (Londres, 1925, in-12) ; du meme, The  
am azing  career o f Bernadotte  (Londres, 1929, in-12) ; Sverigcs h is to ria  in t i l l  tjungonde  
seklet publ. sous la direction d’E. Ilildcbrand, t. V, par S. Clason (Stockholm, 1910, 
in-8° ; 2e éd., revue, 1925). — Sur la Norvège, le meilleur livre est celui de Sars, Norges 
politiske  h is torié  i  del X I X  Aarhundrede  (Christiania, 1900, in-8°). Voir aussi la traduc
tion française du livre de Halvdan Koht, Les luttes des paysans en T\oroege du  
A T P  au X I X *  siècle (Paris, 1929, in-8°).
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com m ercia le  com plè te  son o p pos ition  à l ’A ng le te rre  e t sa fidé 
l i té  à N apo léon ; la  N orvège, possession danoise, a v a it  pe rdu  sa 
f lo t te  m archande  ; la  Suède n ’ a v a it  pas m oins so u ffe rt de ses 
lu tte s  con tre  la  F rance  e t la  Russie. Les tra ité s  de 1814 n ’ap
p o rta ie n t à le u r m isère aucune com pensation  p o lit iq u e  : le D ane
m a rk  p e rd a it la  N orvège, ce lle-c i é ta it  obligée d ’accepter l ’un ion  
avec la  Suède ; e t ce tte  dern ière , dépouillée récem m ent de la  
F in la n d e , v o y a it  d isp a ra ître  les derniers vestiges d ’une d o m i
n a tio n  de deux siècles en Pom éranie .

N orvège e t Suède a va ie n t m a in te n a n t le  mêm e souvera in , 
le p rince  ro y a l de Suède, l ’ ancien m arécha l B e rn a d o tte , q u i 
en 1818, à la  m o r t de Charles X I I I ,  d e v in t le ro i Charles X I V  
ou, com m e l ’appe lè ren t ses su je ts, Charles-Jean. Ce p rince  q u i 
p a rla  to u jo u rs  très  m a l le suédois e t ja m a is  n ’a p p r it  le n o r
vég ien, possédait le ta c t  p o lit iq u e  et le  sens des poss ib ilités . 
A n c ie n  com pagnon de N apo léon et a llié  du  tsa r, i l  a v a it  u n  goût 
n a tu re l p o u r l ’a u to c ra tie  e t s’ e fforça pen d a n t quelques années 
de la  m a in te n ir , au m oins en Suède, com m e le fa is a it F rédé ric  V I  
en D anem ark . I l  v i t  b ie n tô t que c ’é ta it  im possib le  e t ne s’obstina  
p o in t, se b o rn a n t à m odérer le m o uvem en t lib é ra l, à fa ire  peu 
à peu les concessions nécessaires, e t t r a v a il la n t  avec hab ile té  
à fo r t i f ie r  l ’u n io n  q u i v e n a it de s’é ta b lir  en tre  la  N orvège e t 
la  Suède. C ette u n io n  p a ru t fra g ile  dès le  p re m ie r jo u r , b ien  que 
l ’A c te  du  6 a o û t 1815 l ’eû t é tab lie  après accord  en tre  les délégués 
des deux pays. Les Suédois v o y a ie n t dans les N orvég iens un  
peuple  in fé rie u r, soum is p a r leurs armes ; les N orvég iens, q u i 
conserva ien t la  c o n s titu t io n  rédigée en 1814 p a r le u r Assemblée 
na tiona le , e n tenda ien t q u ’on les t r a i t â t  com m e des égaux. 
C ette  o p pos ition  é ta it  aggravée p a r les différences de l ’é ta t 
socia l : l ’a r is to c ra tiq u e  Suède ne ressem bla it guère à la  N orvège 
dém ocra tique .

L a  N orvège a v a it, en 1814 u n  m ill io n  d ’h a b ita n ts , presque 
tous  des paysans e t des m arins , dé fian ts  envers les fo n c tio n 
naires, hostiles à la  noblesse. L a  D iè te  norvég ienne, le S torth ing , 
q u i s iégeait tous  les tro is  ans, m a n ifes ta  b ie n tô t ses sen
tim e n ts  e t, m a lg ré  le  ve to  suspensif du  ro i, m it  f in  p a r la  
lo i de 1821 à l ’existence légale d ’ une noblesse hé réd ita ire . 
Charles-Jean essaya de fa ire  s u b s titu e r dans la  c o n s titu t io n  
le ve to  absolu au ve to  suspensif ; l ’op p o s itio n  lib é ra le  résista 
e t fu t  encouragée p a r les ré v o lu tio n s  de 1830, q u i é b ra n la ie n t 
to u te  l ’ E urope. E n  1836 le c o n flit  d e v in t si grave que C harles- 
Jean c o m p r it la  nécessité d ’une tra n s a c tio n  ; i l  nom m a gou-
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v e n ie u r le com te  de W ede l-Ja rlsbe rg , u n  a ris to c ra te  norvég ien  
de grande in te lligence , à la  fo is  lib é ra l e t p a rtisa n  de l ’ U n io n . 
L ’ en ten te  fu t  ré ta b lie , e t mêm e le  ro i fo rm a  une com m ission  
suédo-norvégienne p o u r rev ise r l ’A c te  d u n io n  e t sa tis fa ire  
l ’am ou r-p ro p re  des N orvégiens, p a rtic u liè re m e n t su r la  ques
t io n  du  drapeau.

Ce re to u r à la  p a ix  fu t  d ’a u ta n t p lus fac ile  que la  N orvège 
com m ença it à se n tir  les heu reux  e lfets du  redressem ent éco
nom ique . O n a v a it achevé de p aye r au D an e m a rk  l ’ in d e m n ité  
imposée au m o m e n t de la  sépa ra tion  ; la  m a rine  m archande 
se re le v a it : e lle re tro u v a it  en 1835 le tonnage  q u ’elle a v a it 
a t te in t  en 1807. E lle  a v a it  bénéfic ié  la  p rem ière  des mesures lib re - 
éehnngistes adoptées p a r l ’A n g le te rre  au tem ps d ’ Iiu sk isso n  
e t é ta it  p rê te  à sa is ir une occasion d ’enrich issem ent s u b it, 
com m e celle que d e v a it fo u rn ir  la  guerre de Crim ée. Le re lè 
v e m e n t économ ique a id a it  au progrès in te lle c tu e l : l ’ É ta t  déve
lo p p a it les écoles p rim a ires  ; l ’U n iv e rs ité  de C h ris tia n ia  (a u jo u r
d ’h u i Oslo), fondée en 1811, p r i t  son essor e t d e v in t aussi un  
centre  de v ie  p o lit iq u e , E lle  fo u rn it  des disciples^ conva incus 
au grand  poète e t p u b lic is te  H e n r i W erge land , q u i p récon isa it 
le  ré v e il l ib é ra l,

L a  Suède, elle aussi, p ro f ita  de la  f in  des guerres p o u r répa re r 
ses ru ines. L a  crise des banques e t du  c ré d it s’ a tté n u a  peu à 
peu. Le  com m erce e x té r ie u r fu t  s tim u lé  p a r l ’e x p o rta tio n  c ro is 
sante des bois e t des fers, p a r la  d im in u t io n  des d ro its  de douane : 
car la  Suède com m e la  N orvège fu t  p a rm i les prem ie rs  pays 
gagnés à la  cause du  lib re  échange. L ’achèvem ent du  cana l 
de^G oth ie  en 1834 m arqua  une date  im p o rta n te  p o u r le com 
merce in té r ie u r. Le  gouve rnem en t fa v o r is a it ces progrès en m u l
t ip l ia n t  les centres d ’ enseignem ent techn ique  : école fo restiè re  à 
S tockho lm , école in d u s tr ie lle  à G œ teborg, école des m ines à 
F a h lu n , b ien  d ’au tres encore fo rm è re n t des spécialistes com pé
ten ts . L ’enseignem ent général ne d e m e u ra it p o in t en a rriè re  : la 
lo i de 1842 sur les écoles p rim a ire s  fu t  app liquée  a u ss itô t ; 
les collèges secondaires p rospé ra ien t, to u t  com m e les U n iv e r
sités d ’U psa l e t de L u n d . U psa l fu t  s tim u lé  p a r la  concurrence 
de S tockho lm , où l ’ École de médecine s’h o n o ra it de co m p te r
B erzé lius p a rm i ses m aîtres . . .

L a  n a tio n  anim ée d ’u n  te l e sp rit de progrès n  e n te n d a it p o in t 
se co n te n te r du  despotism e écla iré  q u i p la is a it à C harles-Jean. 
Une o p p o s itio n  a p p a ru t à la  D iè te , q u i a v a it conservé son a n t i 
que d iv is io n  en q u a tre  curies : paysans, bourgeois, clergé, n o 
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blesse. L a  curie  des nobles, q u i re n fe rm a it près de 700 m em bres, 
v o u lu t de bonne heure ob lige r le m onarque  à soum ettre  tou tes  
ses mesures financières au  co n trô le  des É ta ts . Ic i  com m e en 
N orvège, la  secousse causée p a r la  ré v o lu tio n  frança ise de 1830 
v a lu t  au m o uvem en t l ib é ra l u n  re ga in  de fo rce . O n v i t  
e n tre r en scène des pub lic is tes  v ig o u re u x , décidés à co n qué rir la 
lib e rté  de la  presse, com m e H ie r ta , le  fo n d a te u r du  J o u rn a l du  
so ir (A fto n sb la d e t) ;  on réclam a l ’ab ro g a tio n  des lo is très dures 
é tab lies p a r l ’o rth o d o x ie  lu th é rie n n e  con tre  les d iss idents. 
G e ije r, le g rand  é c riva in  conserva teur, passa au libé ra lism e . Le  
ro i résista long tem ps, f i t  condam ner à m o r t u n  jo u rn a lis te  p o u r 
c rim e  de lèse-m ajesté, ré p r im a  v io le m m e n t une ém eute en 1838, 
m ais se résigna ensuite a u x  concessions nécessaires. I l  sacrifia  
un  fa v o r i im p o p u la ire , accepta la  tra n s fo rm a tio n  du  Conseil 
d ’ É ta t  e t la  c réa tion  de m in is tre s  responsables. Les co n flits  
e n tre  la  noblesse e t le clergé, favo rab les  au m a in tie n  de l ’an 
cienne D iè te , e t les bourgeois e t les paysans, q u i v o u la ie n t des 
Cham bres formées sur le m odèle anglais ou belge, lu i  p e rm ire n t 
d ’a jo u rn e r la  ré v is io n  de la  c o n s titu t io n .

Ses concessions lu i  ram enè ren t la  sym p a th ie  p u b liq u e . O n 
re spec ta it l ’hom m e q u i a v a it  m a in te n u  la  p a ix  tre n te  ans ; si 
les Suédois n ’a im a ie n t pas l ’a lliance  russe, to u jo u rs  conservée 
p a r le u r ro i, ils  lu i  sava ien t gré d ’é v ite r l ’ ingérence de N ico 
las I er dans leurs affa ires in té rieu res . Tegner, le  g rand  poète 
ro m a n tiq u e , long tem ps hos tile  à C harles-Jean, cé léb ra it m a in 
te n a n t sa g lo ire . Ce ro i économe, très a t te n t i f  à l ’ e n tre tie n  de 
son dom aine p riv é , a v a it  su fa ire  p lus d ’une fo is  des dons géné
re u x  à des v ille s  ou des p rov inces v ic tim e s  de que lque catas
tro p h e . Le  ju b ilé  de 1843, où l ’on célébra le  v in g t-c in q u iè m e  
ann ive rsa ire  de son avènem ent, fu t  dans les deux royaum es 
une fê te  na tiona le . I l  su rvé cu t u n  an à ce tte  apothéose. Ce 
m é rid io n a l, que son ignorance des langues du  n o rd  condam 
n a it  souven t au m u tism e , se dédom m agea it le so ir d e va n t ses 
hôtes, les d ip lom a tes  é trangers s u rto u t, p a r des conversations 
ou p lu tô t  de longs m onologues en frança is . P re n a n t to u jo u rs  
in té rê t a u x  choses de F rance, i l  a v a it v u  avec p la is ir  les B o u r
bons, q u i le cons idéra ien t com m e un  usu rp a te u r, chassés p a r 
L o u is -P h ilip p e  ; en 1833 u n  va u d e v ille  joué  au th é â tre  du Pa la is- 
R o y a l e t d o n t i l  é ta it  le  héros, l ’ i r r i t a  beaucoup, m ais l ’ in c id e n t fu t  
v ite  oub lié . I l  échangeait avec Pau, sa v i l le  na ta le , des co m p li"  
m ents a ffec tueux. U n  F rança is  reçu p a r lu i  éprouva  une surprise 
amusée en l ’e n te n d a n t d ire  : «M oi, u n  ré p u b lica in  sur le  trône . »
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M o r t à l ’âge de q u a tre -v in g ts  ans, Charles X I V  e u t p o u r suc
cesseur en 1844 son fils  Oscar I er. On a c c u e illit b ien  ce p rince  
élevé au m ilie u  des Scandinaves, p a r la n t leurs deux langues, 
dé jà  connu p o u r son abo rd  a im ab le  e t ses idées libéra les. I l  
s’en tou ra  de m in is tres  n o uveaux  e t f i t  a b o u tir  la  ré v is io n  de 
l ’A c te  d ’u n io n , préparée sous le  règne p récédent ; m ais la  ré v i
sion de la  c o n s titu t io n  suédoise ren co n tra  les mêmes d if f ic u l
tés q u ’a u p a ra va n t e t fu t  a journée. P e u t-ê tre  Oscar o bé issa it- il 
a ins i à des avis du  tsa r, non  m oins dé favorab le  a u x  ré form es 
libéra les en Suède q u ’ en Prusse. Les avertissem ents de S a in t-  
P é te rsbourg  —  N icolas I er, q u i se d é fia it du  panslav ism e, n ’ a i
m a it pas davan tage  le panscand inav ism e —  d é to u rn è re n t en 
o u tre  les souvera ins, en Suède com m e en D anem ark , d ’ encou
rage r le  m o u ve m e n t Scandinave. I l  resta  une a g ita tio n  anodine 
d ’é tu d ia n ts  e t de professeurs, g lo rifié s  p a r quelques poètes 
ro m an tiques . L ’a rden te  cam pagne menée p a r les A llem ands à 
propos d u  S lesvig e t du  H o ls te in , to u t  en i r r i t a n t  Suédois e t N o r
végiens, ne suscita  pas une ré a c tio n  assez fo r te  p o u r donner au 
scand inav ism e une im p o rta n ce  p o lit iq u e .

I I .  —  LES PAYS-BAS1,

De mêm e que la  Suède e t la  N orvège, la  H o lla n d e  m e n a it 
depuis 1830 une v ie  à p a r t ,  dépourvue  de re la tio n s  é tro ites  avec 
le reste  de l ’ E u rope , sans to u te fo is  res te r à l ’ éca rt des grands 
couran ts  d ’ idées e t de sen tim ents  q u i tra v e rs a ie n t le m onde. 
Les H o lla n d a is  a va ie n t soutenu énerg iquem ent le u r ro i con tre  
la  B e lg ique  révo ltée  ; m ais depuis 1832 l ’o b s tin a tio n  de G u il
laum e I er, ses dépenses m ilita ire s  excessives dé tacha ien t peu 
à peu de lu i  tou tes  les classes de la  société. E lles  ré c lam a ien t la  
f in  d ’un  gouve rnem en t personnel q u i a v a it donné de si fâ cheux  
résu lta ts . Le  ro i s e n tit la  nécessité de fa ire  quelques conces
sions p o lit iq u e s  e t a d m in is tra tiv e s  ; ne v o u la n t pas conserver 
u n  p o u v o ir  d im in u é , i l  abd iqua  en fa v e u r de son fils  G u illa u m e  I I  
(1840), q u it ta  le  pays, que scanda lisa it son m ariage avec une

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  P. J. Blök, Geschiedenis van het nederlandsche Volk 
t. V I I  et V I I I  (Leyde, 1907 à 1908, 2 vol. in-8° ; 3e éd., augmentée, t. IV , 1926), trad. 
allemande, sous le titre  Geschichteder Niederlande, t .V II  (Gotha, 1925, in-8°, dans la collée- 
tion « Geschichte der europäischen Staaten », fondée par Heeren et Ukert). I l  existe, 
en outre un petit et commode résumé de G. Edmundson, History of Holland (Cambridge, 
1922, in-8°). —  Sur la vie économique de ce pays, Posthumus publie un grand recueil 
de documents (Documenter! betreffende de Iniilenlandsche handelepolitick van Nederland 
in  de X IX e ceutv) ; le t. V (La Haye, 1927, in-8°l se rapporte à la période postérieure, 
à 1839.
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Belge ca tho lique , e t a lla  m o u r ir  dans ses te rres d ’A llem agne.
G u illa u m e  I I  é ta it  ce p rince  d ’O range, b rave  e t séduisant, 

q u i s’é ta it posé en lib é ra l dès 1815 e t q u i, en 1830, a v a it  essayé 
de regagner les Belges p a r la  douceur. I l  e u t à l iq u id e r la  s itu a 
t io n  financ ière  très  grave que son père a v a it  laissée. L  E ta t  
fu t  sauvé de la  b a nque rou te  p a r un  m in is tre  hab ile , V a n  H a ll,  
q u i décida la  n a tio n  à souscrire un  e m p ru n t devenu in d isp e n 
sable, e t q u i p u t  ré ta b lir  l ’é q u ilib re  budgé ta ire  parce que les 
Indes néerlandaises com m ença ien t à fo u rn ir  d ’ im p o rta n te s  
recettes. O n ass is ta it en mêm e tem ps aux  progrès du  lib é ra 
lism e  re lig ie u x  e t p o lit iq u e . Quelques pasteurs, hostiles à la  
r ig u e u r de l ’ o rth o d o x ie  ca lv in is te , a va ie n t com m encé en 1834 
à  se séparer p u b liq u e m e n t de l ’Ég lise  é tab lie  ; les « sépara
tis tes  » gagnèrent du  te r ra in , m a lg ré  les persécutions, e t G u il
laum e I I  fa vo risa  les arrangem ents  q u i p e rm ire n t à le u r Ég lise 
d ’a v o ir  désorm ais une existence reconnue. Le  lib é ra lism e  p o li
t iq u e  tro u v a  un  chef rem arquab le  dans Thorbecke, professeur 
à  l ’ U n iv e rs ité  de Leyde  ; m ais le ro i, beau-frè re  de N ico las I®r , 
ne v o u la it  pas du  rég im e p a rlem en ta ire  dans son pays. D  a il
leurs la  m a lad ie  des pom m es de te rre  et la  d ise tte , q u i ép rou 
v è re n t les Pays-Bas com m e d ’au tres É ta ts  en 1846, d é to u r
n a ie n t les esprits  de ces débats co n s titu tio n n e ls . Ce fu t  la  
ré v o lu tio n  de 1848 q u i décida b ru sq u e m e n t G u illa u m e  I I  à 
fa ire  les ré form es demandées.

I I I .  — LES LU TTES  PO LITIQ U ES E N  ESPAGNE E T  EN  

PORTUGAL1.

O n a v u  q u ’en 1834 la  c a p itu la t io n  de don M ig u e l e t le  
d é p a rt de don Carlos pa ra issa ien t m e ttre  f in  a u x  guerres 
c iv iles . C ette  illu s io n  ne du ra  pas long tem ps ; Carlos re v in t  
d ’A n g le te rre , et la  guerre ca rlis te  ensanglanta une p a rt ie  de 
l ’ Espagne de 1834 à 1839. Le  frè re  de F e rd in a nd  V I I  ne possé
d a it  n i les qua lités  d ’un  ro i n i celles d ’un  général, e t sa m odeste 
cou r d ’ E s te lla  d e v in t le rendez-vous des in tr ig a n ts  ; m ais sa 
cause t r o u v a it  de m agn ifiques  défenseurs dans les Basques 
e t les autres m on tagnards  pyrénéens, fanatisés p a r le u r  passion 
p o u r D ieu  e t le  ro i lé g itim e , e t résolus à conserver leurs libe rtés

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r .  —  Aux livres cités p. 50, et qui demeurent les plus impor
tants, on peut ajouter ceux de Carlos Cambronero, Isabel I I  (Barcelone, ISO», 
et Cronicas del tiempo de Isabel I I  (Madrid, 1912, in-8°).
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locales. Ces libe rtés , les fueros, d o n n a ie n t a u x  Basques une 
au tonom ie  com m unale à peu près com p lè te  e t la issa ien t leurs 
provinces en dehors du  systèm e douan ie r du  ro ya u m e  ; ils  
p o u va ie n t donc s’ e n ric h ir p a r le  com m erce avec la  F rance  et 
p a r la  contrebande avec l ’ Espagne. Tous les h a b ita n ts  des m o n 
tagnes lu t tè re n t p o u r défendre le u r pays con tre  les troupes 
d ’ Isabelle  ; quelques chefs de v a le u r g u id a ie n t leurs e ffo rts , 
en tre  au tres le Basque Z um a laca rreguy, q u i a v a it  l ’ é to ffe  d ’ un  
grand  cap ita ine , et le  C a ta lan  Cabrera, ty p e  du guérille ro  
in d o m p ta b le  e t féroce. Leurs adversaires n ’ osa ient pas s’aven 
tu re r  dans ce tte  nouve lle  Vendée, où to u te  la  p o p u la tio n  a id a it, 
rense igna it, ca ch a it les carlistes.

C eux-ci a va ie n t con tre  eux le u r in d is c ip lin e , les querelles 
des chefs locaux , l ’h o s til ité  des v ille s , te lles que B ilb a o , où 
Z um a laca rreguy fu t  blessé m o rte lle m e n t e t q u i résista sans re lâ 
che au p rince  acclam é p a r les paysans. Leu rs  sorties hors des 
m o n ta  «■nés fu re n t audacieuses, m ais sans résu lta ts  ; une de leurs 
colonnes poussa ju 3 q u ’ en A nda lous ie  (1836) ; une p e tite  arm ée, 
où se t r o u v a it  Carlos, a rr iv a  en vue  de M a d rid . Jam ais ils  ne 
p u re n t p ro longe r ces e ffo rts , a lle r sou lever leurs  pa rtisans  
dans le centre  ou le  sud. Les masses popu la ires  d ’ a illeu rs , dans 
presque to u te  la  pén insu le , assis ta ient passives à ce tte  guerre 
dynastique .

Si les carlis tes, b loqués p a r la  F rance, m a l ra v ita illé s  p a r 
m er, p u re n t te n ir  s i long tem ps, ce fu t  à cause des d iv is ions  de 
leurs adversaires. L a  régente M a rie -C h ris tin e  é ta it  dépourvue  
de ta le n ts  p o lit iq u e s , sauf u n  ce rta in  a r t  d ’ opposer l ’ un  à 
l ’a u tre  les m in is tres  ou les chefs m ilita ire s  q u i p ré te n d a ie n t 
la  dom ine r. A b so lu tis te  p a r t r a d it io n  e t p a r goû t, elle fa is a it 
des concessions au lib é ra lism e  p o u r a v o ir  son a p p u i con tre  le 
] »retendant cher a u x  au tocra tes ; m ais ces concessions n ’ é ta ien t 
jam ais sincères. Ses adhérents, les réactionna ires q u i a va ie n t 
se rv i F e rd in a nd  V I I  e t les lib é ra u x  q u ’i l  a v a it pourchassés, 
fu re n t d iff ic ile m e n t d ’accord ; les uns et les autres deva ien t 
com p te r avec une m in o r ité  rad ica le  peu nom breuse, m ais 
p rê te  à l ’a c tio n  parce que ses adhérents se tro u v a ie n t concen
trés dans les grandes v ille s . Ces dissensions des christinos  m ire n t 
aux  prises les deux p a rt is  que lque tem ps a lliés, les «m odérés » 
e t les « progressistes » (successeurs des « exaltes »). Tous deux 
reconna issa ien t la  ro ya u té  d ’ Isabelle  e t v o u la ie n t une c o n s ti
tu t io n  • m ais les modérés en tenda ien t réserver le  p o u v o ir  
p o lit iq u e  aux  hautes classes e t gagner le c le rgé ; les progres
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sistes conserva ien t l ’a tta ch e m e n t à la  c o n s titu t io n  de 1812 
e t to lé ra ie n t les vio lences des m in o rité s  rad ica les con tre  les 
m oines. P lus ieurs fo is  des couvents fu re n t brû lés, des re l i
g ieux  massacrés. A u cu n  p a r t i  ne c o m p ta it sur les m oyens légaux 
p o u r tr io m p h e r, car les é lections n ’é ta ie n t pas sérieuses ; 
chacun re c o u ra it a u x  coups de m a in  des généraux ou de n ’im 
p o rte  que l groupe d ’ o ffic iers. U n  s im p le  sergent com m ença 
la  ré v o lu tio n  de la  G ran ja  (1836), q u i im p o s a it à M a rie -C h ris 
tin e  u n  rég im e c o n s titu t io n n e l vo is in  de ce lu i de 1812. L a  F rance 
appuya  les modérés, l ’A n g le te rre  les progressistes.

U n  général énerg ique e t hab ile , E spa rte ro , p a rv in t  à gagner 
le p r in c ip a l chef ca rlis te , M a ro to  : la  co n ve n tio n  de V e r
gara (1839) m it  f in  à la  guerre c iv ile , e t don Carlos d u t fu ir  
en F rance où le gouve rnem en t le  garda in te rn é  à Bourges 
pen d a n t p lus ieurs  années. Ce tr io m p h e  m it  au p re m ie r ra n g  
E spa rte ro , débarrassé de son r iv a l  N arvaez q u i a v a it dû  s’ ex ile r. 
L a  régente a lla it  se déconsidérer en épousant u n  so lda t de sa 
garde, tra n s fo rm é  en duc de R ianzarès ; elle ne p u t te n ir  con tre  
E spa rte ro  quand  i l  eu t conquis l ’a p p u i des progressistes. Son 
d é pa rt so i-d isan t v o lo n ta ire  p o u r la F rance (1840) laissa la 
régence au général, q u i a v a it reçu le t i t r e  pom peux  de duc de 
la  V ic to ire  ; c’é ta it  une lou rde  charge p o u r u n  so lda t ig n o ra n t 
e t o rg u e ille u x . I l  m a îtr isa  d ’abo rd  les com p lo ts  m ilita ire s  e t, 
soutenu p a r Londres, b ra va  l ’h o s tilité  de la  F rance ; m ais quand 
i l  v o u lu t jo u e r au d ic ta te u r e t d issoudre les Cortès, les conser
va teu rs  dynastiques s’a lliè re n t con tre  lu i  avec les ra d ica u x  
menés p a r deux chefs b r illa n ts , Lopez e t O lozaga ; E spa rte ro  
fu t  chassé d ’ Espagne (1843).

L a  c o a lit io n  gouverna quelque tem ps sous le nom  de la  p e tite  
reine déclarée m a jeu re  ; pu is les conservateurs se débarras
sèrent d ’ O lozaga p a r un  procès scanda leux e t ra p p e lè ren t M arie - 
C h ris tin e  q u i re p r it  le p o u vo ir . E lle  s’ appuya  su r N arvaez, 
hom m e à po igne, to u jo u rs  p rê t à fa ire  fu s ille r  ses adversaires 
p o lit iq u e s  ; la  c o n s titu t io n  de 1845, cens ita ire  e t a n tilib é ra le , 
consacra ce tr io m p h e  du p a r t i m odéré. I l  en p ro f ita  p o u r négo
c ie r ces m ariages ro y a u x  d o n t on a v u  l ’h is to ire  (1846) b Le 
m énage d ’ Isabe lle  e t de F ranço is  d ’Assise fu t  b ie n tô t la  fab le  
de l ’E u ro p e  ; le fa v o r i de la  re ine, le général Serrano, f i t  congé
d ie r tous  les m in is tre s  q u i dés ira ien t l ’ é lo igner de M a d r id  ; les 
in tr ig u e s  de l ’am bassadeur anglais B u lw e r, encouragé p a r 1
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P a lm ers ton , a jo u ta ie n t encore au  désordre p o lit iq u e . E n fin  
N arvaez re v in t  au p o u v o ir  (octobre  1847), e t sa fe rm e té  assura 
le calm e à l ’ Espagne p e n d a n t la  crise de 1848.

Le P o rtu g a l fu t  d é liv ré  de don  M igue l depuis 1834, b ien  
que le p a r t i  m igué lis te  a it  encore subsisté que lque tem ps . L a  
jeune re ine  M a ria , secondée p a r son m a ri, u n  p rin ce  de C obourg, 
s’ efforça de m a in te n ir  l ’ o rd re  ta n t  b ien  que m a l en tre  deux 
p a rtis  r iv a u x , les « cha rtis tes  », sem blables a u x  modérés d ’ Es
pagne, q u i se ré c la m a ie n t de la  C harte  po rtuga ise  de 1826, 
e t les « septem bristes », p lus vo is ins des progressistes espagnols, 
q u i in v o q u a ie n t la  c o n s titu t io n  p lus libé ra le  de septem bre 1822. 
Ce pays co n n u t, lu i  aussi, les ré vo lu tio n s  e t les coups d ’ É ta t .  
E n  1846 la  re ine , en d o n n a n t b rusquem en t le p o u v o ir  a u x  ch a r
tis tes  avec le p re m ie r m in is tre  Saldanha, p ro vo q u a  le soulève
m en t de P o rto , où s’é ta it  ins ta llée  une ju n te  ré vo lu tio n n a ire . 
L ’A ng le te rre  se ré se rva it to u jo u rs  u n  d ro it  de regard  sur la  
p o lit iq u e  du  P o rtu g a l ; P a lm ers ton  empêcha Saldanha de 
re c o u r ir  a u x  troupes espagnoles con tre  P o rto , m ais i l  f i t  cap
tu re r  la  f lo t i l le  ré v o lu tio n n a ire  p a r des va isseaux anglais. L a  
ju n te  se s o u m it (1847), e t un  accom m odem ent ré ta b li t  la  p a ix  
m té rieu re .

IV . — LA  P A IX  E N  B ELG IQ U E 1.

Tand is  que l ’ Espagne ou la  Suède é ta ie n t isolées p a r la  géo
graphie , la  v ie  p o lit iq u e  de la  B e lg ique  ou de la  Suisse in té ressa it 
p lusieurs É ta ts  vo is ins, e t p a r con tre -coup  l ’ensemble de l ’E u 
rope. E n  B e lg ique, tou tes  les questions im p o rta n te s  a va ie n t été 
rejetées au second p lan  ju s q u ’en 1839 p a r le  souci de rég le r les 
ra ppo rts  avec les Pays-Bas, e t p rin c ip a le m e n t le  so rt du  L im -  
bourg  e t du  Luxe m b o u rg . Le tra ité  de 1839 a p p o rta  a u x  Belges 
Une crue lle  déception , m ais le pays p u t se déve lopper désorm ais 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages cités p. 110, i l  faut ajouter l'Histoire 
de la Belgique contemporaine, publiée sous la direction du P. de Harveng ; le t. I 
(Bruxelles, 1928, in-8°) comprend quatre études importantes, parBaudhuin, Eeckhoud, 
A. de Ridder et Terlinden ; F. van Kalken, La Belgique contemporaine (1780-1930), 
histoire d’une évolution politique (Paris, 1930, in-16, dans la « Collection Armand 
Colin »), résumé commode. — Sur Léopold I er, des documents intéressants ont été 
Publiés par Egon Caesar Corti, Léopold I  von Belgien. Sein Wellgebaüde Koburger 
Familienmachî (Vienne, 1922, in-8°) ; traduction française très modifiée par Corti et 
Buiïin, Léopold I er, oracle politique de l ’Europe (Bruxelles, 1926, in-8°). Voir aussi 
C. Jacquemyns, Histoire de la crise économique des Flandres, 1845-1850 (Bruxelles, 
^929, in-8°).
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sans ê tre  obsédé p a r u n  p é r il q u i a v a it ju sque-là  para lysé  le 
com m erce e t p ro voqué  une crise générale du  c ré d it. L ’a c t iv ite  
de tous  répara  le tem ps pe rd u  : in d u s tr ie ls  w a llons e t cu ltiv a te u rs  
flam ands r iv a lis è re n t d ’ a rdeu r, secondés p a r 1 e sp rit d  in it ia t iv e  
des banqu ie rs  e t p a r l ’ in té rê t que les hom m es d E ta t  p o rtè re n t 
a u x  entreprises u tile s , s u r to u t a u x  chem ins de fe r. L e u r energie 
fu t  m ise à une ru d e  épreuve p a r la  crise in d u s tr ie lle  e t a g ri
cole q u i, depuis 1845, f i t  s e n tir  ses effets en F la n d re  pendan t
p lus ieu rs  années. , ,

L a  B e lg ique  d e v in t pop u la ire  aussi chez les lib e ra u x  du  m onde 
e n tie r p a r le  caractère m oderne de sa c o n s titu t io n  e t p a r la  
sagesse avec laque lle  les p a rt is  p o lit iq u e s  su ren t la  m e ttre  
en œ uvre. C atho liques e t lib é ra u x  a va ie n t u n  p rog ram m e 
d iffé re n t sur la  ques tion  re lig ieuse, en p a rt ic u lie r  su r la  ques
t io n  scolaire : l ’ école p u b liq u e  sera it-e lle  sous la  d o m in a tio n  
d u  clergé ou sous la  su rve illance  exc lus ive  de 1 L t a t  ( L  ecole 
p rivée , fondée p a r les prê tres, o b tie n d ra it-e lle  les mêmes d ro its  
e t les mêmes subven tions budgé ta ires  que l ’école p u b l iq u e /  
Ces problèm es deva ien t re p a ra ître  dans l ’h is to ire  de ce pays 
p e n d a n t to u t  le  x i x e siècle. M ais les chefs ca tho liques a p p a r
te n a ie n t au groupe du ca tho lic ism e  lib é ra l, q u i a v a it  a ccu e illi 
avec enthousiasm e les idées de L a m enna is ; les chefs lib é ra u x  
c ro ya ie n t la  m ora le  re lig ieuse nécessaire p o u r le  peuple . Unis 
p o u r co m b a ttre  G u illaum e  1«, pu is p o u r fo n d e r le  n o uve l 
É ta t  résolus égalem ent à m a in te n ir  le  rég im e censita ire , les 
uns e t les autres ju g è re n t long tem ps u t ile  de co llabo re r dans 
des m in is tè res m ix te s . « Que s ig n if ie n t, d is a it u n  m in is tre  lib é ra  
en 1840 ces c lass ifica tions en lib é ra u x  e t ca tho liques, q u i n  o n t 
aucun sens en présence des grands p rinc ipes  de lib e rté  consacres 
p a r n o tre  c o n s titu t io n  ? » Ces m in is tè res a d o p ta ie n t vo lo n tie rs  
les com prom is  ; a ins i un  lib é ra l m odéré, N o th o m b , f i t  v o te r 
la  lo i sco la ire  de 1842, q u i essayait de conc ilie r les d ro its  de la  
société c iv ile  avec ceux de l ’ Ég lise, e t q u i ren co n tra  au v o te  
fin a l tro is  opposants seulem ent. M ais b ie n tô t ce tte  p o lit iq u e  
d ’ en ten te  ren co n tra  des adversaires n o m b re ux , à d ro ite  com m e 
à gauche. Les lib é ra u x , q u i gagna ien t sans cesse du  te r ra in  
a u x  é lections, se p la ig n a ie n t de v o ir  leurs  progrès paralyses 
p a r l ’ a c t iv ité  in to lé ra n te  de l ’ ép iscopat ; leurs anciens chefs, 
te ls  nue Lebeau, é ta ie n t dépassés p a r des nouveaux  venus 
p lus énergiques, te ls  que F rè re -O rban . Chez les ca tho liques 
aussi appara issa ien t des leaders p lus m ilita n ts , com m e M a lou . 
E n  1847 se fo rm a  un  m in is tè re  lib é ra l réso lu  à 1 a c tio n , e t les
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deux grands p a rtis  belges se d isp u tè re n t désorm ais le  p o u v o ir .
L a  prudence des chefs pa rlem enta ires se t r o u v a it  d ’ accord 

avec celle du  ro i. Léopo ld  I er ne chercha p o in t com m e Lou is - 
P h ilip p e  à s’assurer dans la  C ham bre une m a jo r ité  soumise ; 
lo rsque le ro i des F rança is é c r iv it  à son gendre en 1846 p o u r lu i  
conseille r d ’in te rd ire  u n  congrès des associations libé ra les, 
i l  ne fu t  pas écouté. Le  p rin ce  f i t  de son m ie u x  p o u r m a in te n ir  
les m in is tè res m ix te s  ; quand  ce ne fu t  p lus possible, i l  accepta 
u n  m in is tè re  lib é ra l hom ogène. A t te n t i f  a u x  m oindres inc iden ts  
de la  p o lit iq u e  in té rie u re , i l  se ré se rva it p lus spécia lem ent 
les affa ires extérieures e t m ilita ire s . L a  n e u tra lité  belge lu i  
pa ra issa it d e vo ir s’a p p uye r su r une arm ée capable de la  défendre ; 
i l  s u rv e illa it  tou tes  les crises européennes q u i p o u v a ie n t la  
co m p ro m e ttre . Ce m onarque  d ’ e sp rit conse rva teur in s p ira it  
une ce rta ine  défiance a u x  grands au tocra tes q u i le  ju g e a ie n t 
t ro p  lib é ra l ; i l  les i r r i t a  v io le m m e n t un  jo u r  en p re n a n t dans 
l ’arm ée belge un  des généraux po lona is de 1831, e t N ico las I er 
ro m p it tou tes  re la tio n s  avec lu i. L éopo ld  e n tre te n a it quand  
mêm e des re la tio n s  ép isto la ires avec M e tte rn ich , avec le ro i 
de Prusse ; i l  fa is a it passer p a r sa correspondante  h a b itu e lle , 
la  re ine V ic to r ia , b ien  des avis  destinés à d ’autres gouve r
nem ents. E n fin  i l  ne p e rd it  jam a is  de vue  les progrès de ce tte  
fa m ille  de C obourg q u i le cons idéra it com m e son chef p o li
t iq u e  ; m ariages du p rin ce  consort avec V ic to r ia  en A ng le te rre , 
du  ro i consort avec M a ria  en P o rtu g a l, d ’un  p rince  de la  fa m ille  
avec C lém entine , fi l le  de L o u is -P h ilip p e , d ’une princesse avec 
le  duc de N em ours, a u ta n t de succès dus en grande p a rt ie  à 

on in te rv e n t io n  hab ile  e t persévérante.

V. — L A  GUERRE C IV IL E  E N  S U ISSE1

L a  Suisse e u t à ce tte  époque une existence beaucoup p lus 
agitée que la  B e lg ique. A près les ré vo lu tio n s  cantonales accom 
plies en tre  1830 e t 1834, ce fu re n t les affa ires religieuses q u i 
passèrent au p re m ie r p lan . Le  p ro te s ta n tism e  o rthodoxe , 
q u i a v a it  la  m a jo r ité , v o y a it  se fo rm e r en face de lu i  u n  p a r t i  
ca tho lique  u ltra m o n ta in  beaucoup p lus ag issant q u ’a u tre fo is ,

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Aux ouvrages cités p. 118, ajouter Chaudet, Histoire 
du parti radical suisse (Berne, 1917, in-8°), et Ernst Stähelin, Der Jesuitenorden und 
die Schweiz (Bâle, 1923, in-8°). Cf. Pfulf, Die Anfänge der deutschen Provinz der 
Gesellschaft Jesu und ihr Wirken in  der Schweiz, 1805-1817 (Fribourg, 1922, in-8°).
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e t u n  g roupem ent nouveau, le  p a r t i  ra d ica l, q u i in c lin a it  à 
fa vo rise r les lib res  penseurs a n tic lé r ica u x . Les progrès de ce 
p a r t i  m écon ten tè ren t les vo is ins de la  Suisse, non seulem ent 
l ’A u tr ic h e , m ais la  F rance. E n  1836, T liic rs  exigea l ’ expu ls ion  
des réfugiés p o lit iq u e s  ; le scandale causé p a r un  espion fra n 
çais que la  D iè te  su t dém asquer aggrava le  c o n flit .  E n  1838, 
a u tre  in c id e n t à propos de Lou is  B onapa rte , q u i l ’apaisa 
en q u it ta n t  spon taném en t le te r r ito ire  suisse.

Dans les lu tte s  religieuses l ’avantage resta  long tem ps aux  
p a rt is  conservateurs. Les cantons lib é ra u x  de la  Suisse a lle 
m ande appe la ien t vo lo n tie rs  chez eux les p a tr io te s  no tab les 
chassés d ’A llem agne  p a r la  D iè te  de F ra n c fo r t ; com m e Bâle  
a v a it  au tre fo is  accue illi K a r l  F o llen , Z u r ic h  o f f r i t  u n  poste à 
Georges B uchne r en 1836. B ie n tô t le  gouvernem ent ra d ic a l de 
ce can ton , à l ’in s tig a tio n  d u  g rand  pédagogue Thom as Scherr, 
osa davan tage  : i l  o f f r i t  une cha ire  à S trauss, l ’ a u te u r de ce tte  
V ie  de Jésus q u i a v a it scandalisé les c royan ts  dans tous les 
pays germ aniques. Les conservateurs à Z u rich , insp irés pa r 
le  célèbre ju r isco n su lte  B lu n ts c h li, p ro vo q u è re n t d ’innom brab les  
p é tit io n s  con tre  ce ch o ix  ; le gouvernem ent ca n to n a l e ffrayé 
l ’annu la , m ais tro p  ta rd  ; les paysans révo ltés  re n d ire n t le 
p o u v o ir  a u x  conservateurs (1839). P endan t ce tem ps les ca th o 
liques l ’e m p o rta ie n t dans le Tessin, pu is à Lucerne  q u i d e v in t 
le u r p r in c ip a l centre  ; les succès de l ’u ltra m o n ta n ism e  en 
Prusse e t en B av iè re  les encouragèrent. Comme la  D iè te  n ’ o b li
gea it p o in t le  can ton  d ’A rg o v ie  à ro u v r ir  les couvents (1843), 
les cantons ca tho liques l ’accusèrent de transgresser l ’A c te  
de 1815 e t f ire n t entendre  des menaces de sécession. Ils  se 
p ré p a ra ie n t aussi à con fie r o ffic ie lle m e n t leurs collèges aux  
Jésuites ; quelques m eneurs ac tifs  e t passionnés, Leu , S igw a lt, 
B e rn h a rd  M eyer, ju g e a ie n t que ce se ra it la  p reuve  décisive de 
le u r  v ic to ire .

Ce p ro je t acheva d ’exaspérer les ra d ic a u x  : l ’a rr ivée  des Jé
suites, a lors a ttaqués p a r les lib é ra u x  de to u te  l ’ E urope , ne 
se ra it-e lle  pas le tr io m p h e  d é f in it i f  de la  ré a c tio n  ? Comme 
l ’A c te  de 1815 ne p e rm e tta it pas à la  D iè te  de s’y  opposer, ils  
ré so lu re n t de le m o d if ie r  ; le p rob lèm e de la  c o n s titu t io n  fédé
ra le , négligé depuis 1830, re d e v in t passionnant. Les ra d ica u x  
v o u la ie n t fo r t i f ie r  le  p o u v o ir  fédéra l, les ca tho liques m a in te n ir  
in ta c te  l ’au tonom ie  cantona le . Q uinze ans d ’a g ita tio n , de soulè
vem ents  ca n to n a u x  souven t heureux, a va ie n t h a b itu é  les p a rtis  
à re c o u rir  à la  force. A  la  f in  de 1844, pu is  en 1845, des v o lo n 
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ta ires  levés p a r les ra d ica u x  m a rchè ren t sur Lucerne  ; les deux 
fo is  ces cohues ind isc ip linées e t m a l armées fu re n t ba ttues . La  
seconde e x p é d it io n  coûta  a u x  insurgés 105 m orts , 1.785 p riso n 
n iers, e t la  dure té  des va inqueu rs  exaspéra to u te  la  Suisse 
p ro te s ta n te .

L ’in s ta lla t io n  solennelle des Jésuites e u t donc lie u  à Lucerne  
(novem bre 1845); quelques jo u rs  p lus ta rd  les sept cantons ca
th o liq u e s  s’ en tenda ien t secrètem ent p o u r conclure une a lliance  
défensive. Le  secret ne fu t  pas gardé longtem ps ; b ie n tô t cha
cun su t q u ’ils  a va ie n t fo rm é  une « ligue  séparée » —  le Sonderbund  
—  et, sur une dem ande o ffic ie lle  d ’e x p lic a tio n  présentée p a r le  
can ton  d ire c te u r, Lucerne  p u b lia  fiè rem en t le  te x te  com p le t 
du  pacte . P endan t un  an les po lém iques se p o u rs u iv ire n t, h a b i
tu a n t  les deux p a rtis  à l ’ idée de la  guerre c iv ile . Les ra d ica u x  
fo r t i f iè re n t le u r p o s itio n  à l ’ in té r ie u r  de la  Suisse. M aîtres de 
d ix  cantons, i l  le u r en fa l la i t  douze p o u r co n q u é rir la  m a jo r ité  
dans la  D iè te . Ils  tr io m p h è re n t à Genève (1847), grâce à James 
F azy , hom m e d ’ É ta t  rem arquab le , to u r  à to u r  audacieux e t p ru 
d en t ; ils  l ’ e m p o rtè re n t à S a in t-G a ll a u x  é lections de m a i 1847. 
B erne , ca n to n  d ire c te u r depuis le 1er ja n v ie r  1847, a v a it  cho is i 
com m e p rés iden t Ochsenbein, le com m andan t de la  seconde 
e xp é d itio n  des vo lo n ta ire s  ; c’ é ta it u n  dé fi aux  ca tho liques.

C eux-c i cherchèrent des appu is  à l ’ e x té r ie u r ; ils  dem anda ien t 
aux  grandes puissances d ’ im poser une fo is  de p lus le  respect 
de l ’A c te  fédé ra l de 1815. M e tte rn ic h  y  é ta it  disposé ; après la 
ré v o lu tio n  de Genève, i l  s’ assura l ’a p p u i de la  Prusse e t de la  
Russie, e t f in i t  p a r e n tra în e r G u izo t q u i envoya en Suisse u n  
m in is tre  a m i des ca tho liques. M ais P a lm ers ton , égalem ent sol
l ic ité , ré p o n d it que l ’ É ta t  q u i v e n a it d ’annexer C racovie n ’a v a it 
pas le d ro it  d ’in v o q u e r les tra ité s  de 1815. B e rn h a rd  M e ye r 
a lla  va in e m e n t s o llic ite r le  concours arm é de C ha rle s -A lb e rt, 
pu is  de M e tte rn ic h  ; i l  o b t in t  de G u izo t des fo u rn itu re s  secrètes 
d ’armes e t de m u n itio n s . Les ca tho liques  appara issa ien t à la  
Suisse com m e les protégés de l ’é tranger, sou levan t con tre  eux 
un  p a tr io t is m e  de p lus en p lus om brageux.

L a  D iè te , réun ie  en ju i l le t  1847, p rononça la  d isso lu tion  du  
S onderbund com m e in c o m p a tib le  avec 1 A c te  fédéra l, a ffirm a  
q u ’i l  y  a v a it  lie u  de rév ise r la  c o n s titu t io n  e t s’ a jo u rn a  au m ois 
d ’octobre . Dans l ’ in te rv a lle  on arm a des deux côtés. E n  octob re  
la  D iè te , m a lg ré  la  d ra m a tiq ue  p ro te s ta tio n  fo rm u lée  p a r B e rn 
ha rd  M eyer au nom  des sept cantons (Lucerne, S ch w ytz , U r i,  
U n te rw a ld e n , Zug, F rib o u rg , V a la is ), décida q u ’ i l  y  a v a it lie u
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de d é tru ire  le  S onderbund p a r la  fo rce . E lle  co n fía le  com m an
dem en t au généra l D u fo u r, ancien élève de 1 École p o ly te ch n iq u e  
de P aris , q u i, v iv a n t  à l ’ écart des p a rtis , v o u la it  se rv ir  la  p a tn e  
e t sauver l ’u n ité  na tio n a le . Son énergie f i t  con traste  avec la 
faiblesse de ses adversaires ; le co m b a t du  R o te n b e rg  (23 n o 
vem bre) fu t  déc is if ; les Luce rno is  abandonnés p a r leurs chefs 
c a p itu lè re n t, e t les au tres cantons se so u m ire n t sans com ba t. 
C ette  cam pagne de v in g t-s ix  jo u rs  a v a it  été peu m e u rtr iè re . 
Le  S onderbund  fu t  su pp rim é , les Jésuites chassés ; dans la  p lu 
p a r t  descantons ca tho liques  le p a r t i  l ib é ra l p r i t  le p o u v o ir .

C ependan t les grandes puissances, com m e on l ’a v u , essayaient 
de se conce rte r ; M e tte rn ic h , e n tra în a n t la  Prusse e t la  Russie, 
a v a it  proposé une in te rv e n t io n , ta n d is  que P a lm ers ton , to u t  
en a d m e tta n t une m é d ia tio n  com m une, p ré se n ta it u n  con tre - 
p ro je t a fin  de la isser à la  D iè te  suisse le tem ps de va inc re  
le  S onderbund . M ais q u and  les notes com m ina to ires  des 
grandes puissances fu re n t présentées à Berne le 30 novem bre, 
le S onderbund  é ta it  b a ttu . L a  D iè te , encouragée p a r les avis de 
Lond res , adressa une réponse m odérée, to u t  en a ff irm a n t 1 in d é 
pendance de la  Suisse, e t com m ença de procéder à la  ré v is io n  
de la  c o n s titu t io n . Si M e tte rn ic h  fa is a it réd ige r encore une note  
co lle c tive  signée p a r les q u a tre  grandes puissances con tinen ta les  
( l ’A n g le te rre  s’abs tenan t), les l ib é ra u x  des au tres pays s en
th o u s ia sm a ie n t p o u r l ’assemblée menacée p a r les jésu ites et la 
S a in te -A lliance . « Les gens les p lus m odérés, a v a it  é c r it C avour 
en novem bre  1847, dés iren t le  tr io m p h e  de la  D iè te  p a r h a ine  
des R évérends Pères. » M o n ta le m b e rt e u t beau, dans u n  de ses 
p lus é loquents d iscours, d ép lo re r d e va n t la  C ham bre des pa irs  
la  d é fa ite  subie p a r la  cause de la  l ib e r té , les p a rt is  p ro 
gressistes, à tra ve rs  to u t  le  m onde occ identa l, sa luè ren t la  v ic 
to ire  de D u fo u r com m e le p re m ie r tr io m p h e  re m p o rté  depuis 
d ix  ans p a r l ’ e sp rit nouveau  su r la  p o lit iq u e  de ré a c tio n .
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L IV R E  V I

Le Monde hors d’Europe

C H A P IT R E  P R E M IE R

L ’E X P A N S IO N  E U R O P É E N N E 1

L ’ E urope , so rtie  des guerres napoléoniennes, re p r it  avec une 
a c t iv ité  nouve lle  ce tte  œ uvre d ’expansion q u ’elle n ’ a v a it jam a is  
in te rro m p u e  depuis les grandes découvertes du  x v e siècle. 
L ’A m é riq u e  lu i  échappa it, m ais elle s o u m it une bonne p a rt ie  
de l ’Asie e t to u te  l ’ Océanie ; elle en tam a l ’A fr iq u e  sur to u t  le 
p o u rto u r. L ’ e sp rit de conquête et les besoins économ iques ne 
fu re n t pas seuls à susc ite r ce m ouvem ent. L a  re lig io n  y  c o n tn -

1 O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation 
ch l-Us modernes (1873 ; 5= éd„ complètement refondue, Paris ,1902, 4 vol. m-8°).
__ Snr l ’Angleterre, James A. Williamson, A short history of British expansion
M n,, 2 . 08 éd° Londres, 1930, 2 vol. in-8°), bon tableau d’ensemble ; Gennaro Mon- 

;zzazione inslese (Rome, 1916, in-8°) ; trad, française complétée : La 
daim, La c  l  ' “  ,p ; ,ig20 2 vol. in-8°), avec de bonnes bibliographies. —  Sur
Ü ' “ s c in ia .é "  ï  w . Fortcscue, The history of British army, t. X I  et X I I

(Londres, 1923-192L 2 vol. m 8 J g hiemann cité p. 62. — Sur la France, Christian 
Sur la ?et le problème colonial (Paris, 1907, in-8°) ; du même,

Schefer, La Franc MjnnioJ;.nr. française (Paris. 1928, in-8°, dans la collection
Si 1 9 2 ^ ’ i n ^ ’  dans Ia colIection L  A l g é r i e  e t  l  ewiuli . Ge0 's Hardy, H i s t o i r e  d e  l a  c o l o n i s a t i o n  f r a n ç a i s e

du « Centenaire de 1 Algérie 1. 8 biblioeranhies ; G. Hanotaux et A.

monde, 1.1 : Les colonies a -t™ y  , ■ ooi
brander Kotoniafe Geicfoe j,  A K aau Qeschichte Oslasiens, t. I I  (Gottingen,

Sur 1 Extrême-Onent, raton - 2e éd refondue Paris, 1922,

derniers ouvrages n aborde la penoae posterie n itla m o l Taoan t  I I I  (Londres
l ’Asie au début du x,x<= siècle ; Murdoch et Yamagata ITOs S h S ’
1926, in-8°). — Sur l ’Océanie, voir Russier, Le partage de l Uceame (1 ans, 1 JUO, in i i , .



bua : la  fo rm a tio n  des grandes sociétés de m issionnaires p ro tes
ta n ts  fu t  su iv ie  p a r la  renaissance des m issions ca tho liques. L a  
science y  aida égalem ent, su sc ita n t des exp lo ra teu rs  p o u r tou tes  
les terres inconnues. M issionnaires et savants fra y è re n t, v o lo n 
ta ire m e n t ou non, la  vo ie  a u x  conquêtes p o lit iq u e s . Celles-ci 
fu re n t accom plies p a r tro is  n a tions , l ’A n g le te rre , la  Russie e t 
la  F rance.

C ette  expansion  ren co n tra  en G rande-B re tagne u n  ce rta in  
nom bre  d ’ adversaires p e n d a n t la  prem ière  m o itié  du  x i x e siècle. 
Ce n ’é ta ie n t pas seulem ent des pacifis tes ennemis des conquêtes, 
m ais des hom m es p ra tiques , frappés de la  fra g il ité  des e n tre 
prises coloniales. Ils  m o n tra ie n t les É ta ts -U n is  perdus p o u r 
l ’A n g le te rre , H a ï t i  a ffra n c h i de l ’a u to r ité  frança ise, l ’A m érique  
la tin e  insurgée con tre  l ’ Espagne et le P o rtu g a l ; que lle  va le u r 
conservera ien t les colonies à sucre après l ’a b o lit io n  de la  tra ite  ? 
Des tra ité s  de com m erce, o u v ra n t les pays lo in ta in s  à l ’ in d u s tr ie  
b r ita n n iq u e , ne va la ie n t- ils  pas m ie u x  que des guerres san
glantes et coûteuses ? Mais ces idées ne p u re n t p ré v a lo ir  con tre  
l ’a rden te  c o n v ic tio n  des co lon iaux . E lle  a lla  g rand issan t après 
1815, lo rsque le c o n tin e n t européen se hérissa de barriè res 
douanières d e va n t les m anu fac tu res  anglaises ; l ’E u rope  se 
fe rm a n t, l ’ occupa tion  de vastes colonies d e v ie n d ra it le  p lus sûr 
m oyen  d ’ assurer à l ’ in d u s tr ie  b rita n n iq u e  des débouchés p e r
m anents. P a rm i ces co lo n ia u x  fe rve n ts  fig u ra  H usk isson , un  
des p r in c ip a u x  organ isa teurs du  lib re  échange. A près 1830, 
q u and  u n  im p o r ta n t m ouvem en t d ’é m ig ra tio n  se dessina vers 
les É ta ts -U n is , p lus ieurs hom m es d ’ É ta t  songèrent à le  d é to u r
ner vers des te rres anglaises. E n f in  le se n tim e n t de l ’ im p é ria 
lism e, b ien  que ce m o t ne fû t  pas encore en usage, e x is ta it chez 
les va inqueu rs  de T ra fa lg a r e t de W a te r lo o  ; ja lo u x  de p ro 
m ener p a r to u t le u r p a v illo n , ils  v o u la ie n t d é te n ir dans les 
p rinc ipa les  contrées du  globe des postes et des p o in ts  de re lâche 
q u i assure ra ien t la  d o m in a tio n  b r ita n n iq u e  su r les m ers. Les 
éc riva ins  encourageaient les hom m es d ’ É ta t  : C a rly le  tro u v a  
des accents presque re lig ie u x  p o u r g lo r if ie r  le déve loppem ent 
in d é fin i de l ’ E m p ire . Pu is les circonstances, les in it ia t iv e s  de 
h a rd is  p ionn ie rs  fa v o r is è re n t des m arches en a v a n t e t des 
conquêtes auxque lles aucun  p la n  sys tém a tique  n ’ a v a it  présidé.

L a  Russie, dans un m onde e n tiè rem en t d iffé re n t, possédait 
une tr a d it io n  co lon ia le  p lus ancienne encore que F A ng le te rre . 
I l  y  a v a it  tro is  siècles que les Cosaques é ta ie n t allés occuper 
la  S ibérie  occidenta le . L ’im m ense p la in e  où les m on ts  O ura ls
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m arquaient, une b a rr iè re  in s ig n ifia n te  co n d u isa it les hom m es de 
la  Russie d ’ E u rope  vers la  Russie d ’Asie , e t p a r là  ju s q u ’ aux 
bords d u  P ac ifique . U ne a u tre  tr a d it io n  n a tio n a le  des Russes 
é ta it  la  guerre sa in te  con tre  les m usu lm ans q u i dé tena ien t 
C onstan tinop le  e t Jérusa lem . C ette  lu t te ,  p o u rsu iv ie  mêm e 
pendan t les guerres napoléoniennes, le u r  f i t  p ro tége r les chrétiens 
de Géorgie e t d ’A rm é n ie  con tre  la  T u rq u ie  e t la  Perse.

Q u a n t à la  F rance, la  ru in e  de son ancien em p ire  co lo n ia l 
é ta it à peu près com p lè te  en 1815. N o n  seu lem ent l ’A n g le te rre  
lu i e n le va it quelques îles, m ais la  p lus rich e  de ses possessions, 
S a in t-D om ingue , lu i  a v a it  d é fin it iv e m e n t échappé. Ce fu t  la  
prise d ’A lg e r q u i lu i  p répa ra  u n  em p ire  nouveau. Commencée à 
propos d ’u n  in c id e n t sans im p o rta n ce , con tinuée  que lque  tem ps 
sans b u t précis, b lâm ée p a r les économ istes, conservée au nom  
de l ’honneu r n a tio n a l, la  conquête de l ’A lg é rie  a lla it  poser des 
problèm es inconnus a u p a ra v a n t e t re fa ire  à la  F rance  un  e sp rit 
co lon ia l.

I .  —  L ’E X P A N S IO N  B R IT A N N IQ U E 1.

Dans l ’ In d e  la  p o lit iq u e  be lliqueuse  e t conquéran te  su iv ie  
pa r W e lles ley  a v a it  fa i t  p lace, com m e le dés ira ien t la  C om pagnie 
e t le  P a rle m e n t, à la  p o lit iq u e  p ru d e n te  e t p a c ifiq u e  de Corn- 
w a llis . M ais on consta ta  que ce lle -c i d é ve lo p p a it chez les in d i
gènes, a d m ira te u rs  de la  fo rce , u n  v é r ita b le  m épris  p o u r les 
Européens ; les idées changèren t s i b ien  que l ’a u te u r des con
quêtes nouvelles fu t  lo rd  M o ira , p lus ta rd  m a rq u is  de H as-

1  O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . — Sur l ’ Inde, The Cambridge history of India, t .  V : 
British India, 1497-1858, publ. sous la direction de H. H. Dodwell (Cambridge, 1929, 
in-8°i avec dé copieuses bibliographies, ouvrage capital ; Vincent Smith, The Oxford 
history of India [Oxford, 1919, in-12; nouv. éd„ 1923); Rice Holmes, Sir Charles 
Napier (1889 ; nouv. édition complètement transformée, Cambridge, 1925, m-8°) ; — 
sur les abords de l ’ Inde, H. W. Carless Davis, The great game in  Asia, 1800-1844 
(Londres 1927 in-8°) • —- sur l ’Australie, Stephen H. Roberts, History of Australian 
land settlement (Londres, 1924, in-8«) ; Sweetman Australian constitutional develop-

'    ------- 1 „ /nlnnrln I 8  IVI O I» Cl 1 e /  /)/> /'clm i Q / l I l n t l

South Africa  (Londres, 1928, in-8«); -  sur le Canada, Kennedy, The constitution 
of Canada (Londres 1922, in-8°) ; Aileen Dunham, Political unrest m Upper Canada 
(Londres 1927 in’-8° dans la collection des « Imperial studies monographs) ;
Ch. Bracq, The evolution of French Canada (New-York 1924 in-8»), ^adu it en fran
çais : Revolution du Canada français (Paris, 1927, in-8») ; la 7« edition de 1 Histoire du 
Canada achevée en 1845 par Carnean (Paris, 1929 2 vol. m-8») ; -  sur les theories 
coloniales, André Siegfried, Edvard Gibbon Wakefield (Pans 1904, m-8») ; Paul 
Knaplund, M r. Oversecretary Stephen, dans le Journal of modem history de Chicago, 
t. I (1929), p. 40-66.
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t in g s , q u i a v a it  long tem ps b lâm é  l ’ e sp rit agressif de W e lles ley. 
D evenu  gouve rneu r en 1814, i l  v a in q u it  les rudes m on tagna rds  
d u  N épa l e t co n c lu t avec eux u n  tra ité  q u i fu t  respecté doréna
v a n t, d ’a u ta n t p lus  q u ’i l  le u r la issa it une la rge  indépendance. 
H as tings  v o u lu t s u r to u t en f in i r  avec les p illa rd s  à dem i nomades 
q u i, é tab lis  dans le centre  de l ’ Inde , é ta ie n t la  te r re u r des p o p u 
la tio n s  pa is ib les du  R a d jp o u ta n a . Les M a h ra tte s , ja d is  les p lus 
redoutés, s’é ta ie n t assagis depuis un  dem i-siècle  e t fixés au 
sol, m ais ils  la issa ie n t le cham p lib re  à de n o u veaux  a ve n tu rie rs , 
les P a thans e t p lus  encore les P in d a ris . Doué de v ra is  ta le n ts  
m ilita ire s , H a s tin g s  réuss it con tre  les p lus dangereuses de ces 
bandes une grande m anœ uvre  d ’ ence rc lem en t; ce fu t  la  fin  
de la  horde  des P in d a ris  (1817). Le  p r in c ip a l chef des M a h 
ra tte s , le peishwa, b a ttu  e t fo rcé  de se rendre , fu t  gagné p a r une 
grosse pension ; leurs souvera ins hé réd ita ires  d u re n t accepter 
une vassa lité  déguisée. L ’ Inde  p ro p re m e n t d ite  se t r o u v a it  
pacifiée.

Les A n g la is  songèrent a lors à pén é tre r dans les pays v o i
sins. Les gouverneurs q u i e n tre p r ire n t ces nouve lles  conquêtes 
c ro y a ie n t n ’a cco m p lir  q u ’une œ uvre défensive : n ’é ta it - i l  pas 
n a tu re l de p ro té g e r l ’ In d e  soumise e t d ’ occuper des pos itions  
q u i em pêchera ien t ses tu rb u le n ts  vo is ins de l ’a tta q u e ra  l ’ a ve n ir ? 
H as tings  dé jà , v o y a n t avec re g re t q u ’on re s t itu a it  Java  aux 
H o lla n d a is , f i t  occuper le p o r t  si b ien  s itué  de S ingapour (1819). 
U n  a u tre  gouve rneu r p lus ta rd  p u n it  quelques m é fa its  des 
princes de B irm a n ie  p a r une e xp é d itio n  q u i, m a l d irigée, réuss it 
q u and  m êm e e t p e rm it d ’annexer une p a rt ie  des côtes b ir 
m anes.

Les conquéran ts  s’ occupèren t beaucoup p lus d u  no rd -ouest. 
I ls  sava ien t que  to u te s  les invas ions h is to riques  o n t pénétré  
dans l ’ Inde  p a r l ’ I ra n  ; ils  n ’o u b lia ie n t pas l ’ambassade envoyée 
p a r N apo léon  à Téhéran. Les progrès de la  Russie le u r p a ra is 
sa ien t à s u rv e ille r ; m a lgré  la  d is tance considérab le  q u i sépara it 
les deux  em pires dans l ’Asie cen tra le , P a lm e rs ton  e n tre v it  un  
p é r il possib le, causé p a r les conquêtes du  ts a r ou les entreprises 
d ’u n  souve ra in  as ia tique  devenu son in s tru m e n t. L a  Perse lu i 
s e m b la it p rop re  à se rv ir d ’É ta t- ta m p o n ; i l  lu i  f i t  g a ra n tir  l ’ in 
dépendance p a r l ’accord  anglo-russe de 1834. L ’A fg h a n is ta n , 
ja d is  pu issan t, m ais d iv isé  depuis 1819 en q u a tre  É ta ts  r iv a u x , 
p o u v a it  d e ve n ir une p ro ie  fa c ile  à p re n d re ; elle te n ta it  le  chah 
de Perse q u i, v a in c u  p a r les Russes à l ’ouest, v o u la it  s’ é tendre à 
l ’ est. Ce p rince  réuss it à en lever Serakhs, la  re d o u ta b le  forteresse
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des Tu rkm ènes, où i l  d é liv ra  d ’innom brab les  ca p tifs  (1834); 
m ais quand  i l  v o u lu t m e ttre  la  m a in  su r H é ra t (1837), le  gouve r
neu r de l ’ In d e  s’y  opposa e t f i t  déba rque r des cipayes su r le  
riva g e  du  go lfe  P e rs ique; le chah c o m p r it le  p é r il e t o rdonna 
de le ve r le siège. Le  su lta n  de Maseate, poussé p a r les A ng la is , 
occupa une p a rtie  de la  côte persane. Q u a n t à l ’ A fg h a n is ta n , 
ils  co m p ta ie n t b ien  le p rendre  e t le  garder ; m ais u n  gouve rneu r 
incapab le , lo rd  A u c k la n d , re c o u ru t tro p  v ite  à la  fo rce , pu is  se 
persuada tro p  v ite  que le pays é ta it  soum is. U n  sou lèvem ent 
général des A fghans ob ligea le  corps d ’ occupa tion  de K a b o u l 
à b a ttre  en re tra ite  ; su r 12.000 hom m es un seul, u n  m édecin , 
échappa e t v in t  ra co n te r le désastre (1841). Le  p res tige  b r i 
ta n n iq u e  e x ig e a it une revanche  ; un  nouveau  gouve rneu r prépa ra  
l ’ e xp é d itio n  q u i a lla  rep rendre  K a b o u l e t p u n ir  le  guet-apens 
de l ’ année précédente. Pu is on évacua l ’A fg h a n is ta n , m ais en y  
in s ta lla n t u n  é m ir q u i a v a it  in té rê t à v iv re  en p a ix  avec les 
m aîtres de l ’ Inde . C eux-c i p ro f itè re n t de ce tte  cam pagne p o u r 
é ta b lir  le u r suzera ineté  sur le  B a lo u tch is ta n .

A u  p ied  des m on ts  q u i b o rd e n t l ’ I ra n  se tro u v e  le P end jab . 
I l  ne fa is a it p o in t p a rt ie  de l ’ In d e  h is to riq u e , d o n t u n  désert le 
sépare. U n  souve ra in  énergique e t rusé, R u n je t-S in g h  (b ien 
d é p e in t p a r le  vo ya g e u r frança is  Jacquem on t), a v a it  réussi à 
s’y  m a in te n ir  in d é pe n d a n t sans se b ro u ille r  avec les A ng la is . 
M ais ceux-c i c o n v o ita ie n t la  be lle  rég ion  de l ’ In d u s ; u n  général 
p le in  d ’a rdeu r, N ap ie r, en tra îna  le  gouverneur. L a  m o r t de 
R u n je t S ingh  (1839) a v a it  laissé le  P end jab  dans l ’anarch ie , e t 
b ie n tô t une in va s io n  de S ikhs dans l ’ In d e  fo u rn it  l ’occasion de 
les p o u rsu iv re  chez eux, de les soum e ttre  e t de p o rte r a ins i 
les avan t-pos tes  b rita n n iq u e s  à l ’entrée de l ’ Ira n . L ’œ uvre de 
conquête se m b la it te rm inée  en 1848. F.lle a v a it  eu p o u r in s tru 
m e n t une arm ée ind igène  h a b ile m e n t co n d u ite  e t encadrée p a r 
des Européens, t ro p  docile  p o u r q u ’ on p û t y  soupçonner u n  
danger.

P e n d a n t ce tem ps le p o u v o ir  de la  C om pagnie des Indes 
fa is a it place à l ’a u to r ité  de la  C ouronne. C ette  é v o lu tio n  com 
mencée depuis 1773 se co n tin u a  p a r étapes. L o rs  du  re n o u ve l
le m e n t de la  cha rte  en 1813, on p e rm it le com m erce de l ’ In d e  
a u x  va isseaux b rita n n iq u e s  n ’excédan t pas 350 tonnes ; la  
C om pagnie  ne conserva que le m onopo le  du  com m erce avec 
la  Chine. C e lu i-c i d is p a ru t à son to u r  q u and  la  cha rte  fu t  
renouvelée en 1833. V o té  peu après la  ré fo rm e  é lectora le , 
ce ren o u ve lle m e n t m o n tra  que l ’e sp rit m oderne p é n é tra it les
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in s t itu t io n s  colonia les : le  P a rle m e n t adop ta  en p r in c ip e  la
suppression du  p o u v o ir  p o lit iq u e  de la  C om pagnie , m ais elle 
fu t  chargée, à t i t r e  de fidé icom m issa ire  de la  C ouronne, d ’a d m i
n is tre r l ’ Inde  p e n d a n t v in g t  ans encore. L a  C om pagnie d ’a i l
leurs, com prenan t la  nécessité de gagner les w h igs e t les ra d i
caux, a v a it  fa i t  envoye r à C a lcu tta  u n  gouve rneu r général 
disposé a u x  in n o v a tio n s , lo rd  B e n tin c k  (1828-1835). Sévère 
p o u r les em ployés européens, i l  am é lio ra  le s o rt des indigènes, 
q u i fu re n t adm is en nom bre  beaucoup p lus g rand  q u ’a u tre - 
fo is  au service de la  Com pagnie. L a  peine du  fo u e t fu t  abo lie  
p o u r les cipayes, a lors q u ’en A n g le te rre  elle su b s is ta it encore 
p o u r les so ldats. B e n tin c k  osa égalem ent to u ch e r à des cou
tum es barbares to lérées a v a n t lu i.  L a  re lig io n  o rd o n n a it de 
b rû le r  la  veuve  su r le bûche r de son époux ; i l  su p p rim a  cette  
o b lig a tio n  e t m êm e in te rd i t  com p lè tem en t de pare ils  sacri
fices hum ains.

P lus im p o rta n te  encore f u t  la  décis ion p rise  à p ropos de 
l ’ enseignem ent. Les A ng la is  a va ie n t adm is ju sq u e -là  que 
l ’ Inde , e n tiè rem en t d iffé re n te  de l ’E u rope , d e v a it conserver 
avec la  re lig io n  b ra h m a n iq u e  to u te s  les tra d it io n s , m êm e les 
p lus  erronées, enseignées dans les écoles ind igènes; la  langue 
des Européens ne d e v a it p o in t péné tre r dans ces écoles, sauf 
p o u r y  fo rm e r quelques fo n c tio n n a ire s . M ais à p a r t ir  de 1813 
un  com ité  o ffic ie l rechercha s’ i l  ne fa u d ra it  p o in t fa ire  conna ître  
a u x  ind igènes la  langue e t la  c u ltu re  sc ie n tifiq u e  du  peuple  
d o m in a n t. L ’h is to rie n  M acau lay , m em bre  du  Conseil q u i assis
t a i t  le  gouve rneu r général, s o u tin t ce tte  nouve lle  thèse avec 
to u te  la  fe rv e u r de l ’ o p tim ism e  w h ig . I l  fu lm in a it  con tre  les 
pa rtisans  d u  passé :

Nous subventionnerons avec les deniers publics des doctrines 
médicales qui ridiculiseraient nos maréchaux ferrants, une astro
nomie qui ferait éclater de rire une école de petites filles anglaises, 
une histoire remplie de rois de trente pieds de haut et de règnes de 
trente mille ans, une géographie faite de mers de mélasse et de mers 
de beurre.

M acau lay  e u t ga in  de cause; on ré so lu t de fo rm e r au m oins 
une é lite  ind igène  dans quelques collèges organisés à l ’euro
péenne. C’ é ta it  une décis ion grosse de conséquences p o u r l ’ave
n ir  de l ’ Inde .

Ce pays surpeup lé , au c lim a t tro p ic a l, ne p o u v a it pas a tt ir e r  
les colons b rita n n iq u e s  ; m ais b ien  d ’au tres possessions anglaises
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le u r  o ffra ie n t des te rres lib re s  e t u n  c lim a t tem péré . L ’ A u s tra lie  
le u r p a ru t long tem ps peu séduisante, e t de 1815 à 1848 les 
p ro je ts  de la  m é tro p o le  su r ce co n tin e n t lo in ta in  res tè ren t in c e r
ta in s  ; on h é s ita it en tre  l ’ idée p r im it iv e , q u i a v a it  été de fa ire  
de l ’A u s tra lie  u n  bagne, e t les p ro je ts  n o uveaux  q u i rése rva ien t 
a u x  hom m es lib res  ce pays si fa vo ra b le  au déve loppem ent 
phys ique  des races européennes. De 1815 à 1825 i l  a rr iv a
3.000 im m ig ra n ts  vo lo n ta ire s , a tt iré s  p a r le  succès des la ines 
austra liennes q u i, grâce à le u r q u a lité  supérieure, com m en
ça ien t à d isp u te r le m arché ang la is  a u x  la ines européennes ; 
ce lles-ci d ’a illeu rs  ne su ffisa ien t p lus à une consom m ation  
to u jo u rs  cro issante. Les éleveurs de m ou tons  fo rm è re n t b ie n tô t 
u n  groupe a c tif,  r iche , in d é pe n d a n t, q u i exigea la  cessation 
des envois de fo rça ts  ; e lle fu t  décidée en 1840 dans la  co lon ie  
p rin c ip a le , la  N ouve lle -G a lles  du  Sud, pu is dans les autres. 
A  côté des p roduc teu rs  de la ine  y  a v a it - i l  p lace p o u r les p ro 
duc teu rs  de b lé  ? O n le pensa, e t Londres s’ en thousiasm a 
que lque tem ps p o u r la  richesse agrico le  de l ’A u s tra lie  d u  sud. 
U n  économ iste in f lu e n t auprès des m in is tre s  b r ita n n iq u e s , 
W a ke fie ld , f i t  annoncer q u ’on s u b s titu e ra it a u x  concessions 
g ra tu ite s  les ventes de te rres, p o u r a t t ir e r  c a p ita u x  e t c a p ita 
lis tes ; i l  f i t  aussi donner des subven tions aux  im m ig ra n ts  
arrêtés p a r la  cherté  du  voyage, e t le nom bre  en augm enta  
beaucoup. L a  classe d ir ig e a n te  re s ta it fo rm ée p a r un  p e t i t  
nom bre  d ’éleveurs, de squatters ; q u a tre  d ’en tre  eux en 1845 
dé tena ien t près de h u it  m illio n s  d ’acres.

Très lo in  de l ’A u s tra lie  s’ é te n d a it la  N ouve lle -Z é lande . Les 
A n g la is  l ’ occupèrent en d e va n ça n t de peu u n  vaisseau frança is  
venu  p o u r en p rend re  possession. E lle  re ç u t dès l ’o rig ine  des 
colons lib res , à tendances dém ocra tiques, p rê ts  à fo n d e r une 
co lon ie  au tonom e et n o va tr ice . M ais ces pays lo in ta in s  n ’a t t i 
rè re n t pas la  fou le  ta n t  que le ba teau  à va p e u r dem eura d ’un  
usage peu fa m ilie r , ta n t  q u ’ i l  n ’y  e u t pas les m ines d ’o r p o u r 
fa ire  a cco u rir les chercheurs de m illio n s .

E n  A m é riq u e  le Canada m e t ta it  en présence deux p o p u la 
tio n s  riva le s  : les F rança is , gagnés à la  G rande-B re tagne  depuis 
1763 p a r l ’ in te rm é d ia ire  du  clergé, dem eura ien t ja lo u x  de leurs 
d ro its  e t de leurs coutum es ; les A ng la is , n o m b re u x  grâce à 
l ’ a rrivée  des loya lis tes  chassés des tre ize  colonies am érica ines 
après 1776, p ré te n d a ie n t im pose r le u r préém inence. Les deux 
p o p u la tio n s  ne s’ é ta ie n t mises d ’accord que p o u r té m o ig n e r une 
h o s til ité  com m une aux  envahisseurs yankees p e n d a n t la  guerre
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de 1812. M ais le Bas-Canada e t le H au t-C a n a d a  ré c la m a ie n t 
p o u r la  C ham bre é lec tive  une p répondérance m arquée sur le 
Conseil cho is i p a r la  C ouronne. E n  1828 la  p ro v in ce  frança ise , 
le  Bas-C anada, présenta  la  requê te  des « q u a tre -v in g t-d ix  réso
lu tio n s  », q u i a v a it  re c u e illi 87.000 s ignatures ; d ’au tres m a n ife 
s ta tio n s  s u iv ire n t. Le  P a rle m e n t b r ita n n iq u e  n ’a y a n t fa i t  que 
des concessions insu ffisan tes, les deux colonies fu re n t le th é â tre  
de tro u b le s  sérieux, s u r to u t en 1838 e t en 1839. E lles ne son
gea ien t d ’ a illeu rs  n u lle m e n t à se donne r a u x  É ta ts -U n is , e t 
ceux-c i, m a lg ré  les e ffo rts  de quelques chauv ins , observèren t 
une com plè te  n e u tra lité .

Le  gouve rnem en t b r ita n n iq u e  envoya  u n  h a u t com m issa ire , 
lo rd  D u rh a m . Ce g rand  seigneur w h ig , gênan t p a r ses a llu res in d é 
pendantes, m ais in te l lig e n t e t o r ig in a l, é ta it  p a rm i les gouve r
n an ts  d ’a lors u n  des p lus co n fia n ts  dans l ’a v e n ir des colonies 
b rita n n iq u e s  ; le  Canada l ’ in té re ssa it d ’a u ta n t p lus  que c’ é ta it  
la  seule où se p o r tâ t  u n  co u ra n t ré g u lie r d ’im m ig ra n ts  venus de 
la  m é tropo le . Dans u n  ra p p o r t dem euré célèbre, i l  dem anda p o u r 
la  co lon ie  l ’au to n o m ie  com plè te . S ur le  m o m e n t la  hardiesse de 
ses conclusions scandalisa les m in is tre s  e t le  f i t  presque rega rder 
com m e u n  com plice  des rebe lles ; B ro u g h a m l’a tta q u a  p u b liq u e 
m e n t e t o b t in t  son ra p p e l. M a lg ré  ce t échec p ro v isq ire , D u rh a m  
c o n v a in q u it ses co m pa trio tes  que le gouve rnem en t canadien 
d e v a it ê tre  responsable d e va n t les élus de la  co lon ie . L a  lo i de 
1841 (R e u n io n  ac t) ré u n it  les deux p rov inces  en le u r d o n n a n t 
un  gouve rneu r, u n  Conseil lé g is la tif in a m o v ib le  nom m é com m e 
lu i  p a r la  C ouronne, e t une Assemblée renouvelée p a r les élec
te u rs  tous  les q u a tre  ans. C elle-c i a l la it  p rend re  une im p o rta n ce  
cro issante ; la  C ham bre des Com m unes adop ta  en 1846 une réso
lu t io n  d ’ après la q u e lle  le  gouve rneu r d e v a it con fie r le  p o u v o ir  à 
des hom m es jo u issa n t de la  confiance de l ’Assem blée é lective . 
Ces idées fu re n t b ien  appliquées p a r u n  nouveau  gouve rneu r, 
lo rd  E lg in , le  gendre de D u rh a m ; ses mesures libé ra les  m ire n t 
f in  à l ’ a g ita tio n  q u i t r o u b la it  le Canada depuis u n  q u a r t de 
siècle. Les Canadiens frança is  accep tè ren t la  v ie  com m une, 
to u t  en p re n a n t conscience du  g lo rie u x  passé que le u r h is 
to r ie n  n a tio n a l, G arneau, fa is a it re v iv re  à ce m om en t.

U ne  a u tre  co lon ie  de g rand  a ve n ir, le Cap, d e m e u ra it encore 
dans la  période  in ce rta in e  des débuts. Cédée en 1815 p a r les 
Pays-Bas, q u i l ’a v a ie n t perdue en fa i t  p e n d a n t les guerres de la  
R é v o lu t io n , elle ne c o m p ta it a lors que 90.000 h a b ita n ts , d o n t
10.000 b lancs : ces dern ie rs  é ta ie n t p o u r la  p lu p a r t  des Boers,
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colons h o lla n d a is  ou re je tons  de huguenots frança is  absorbés 
p a r eux. Le  gouve rnem en t b r ita n n iq u e  v o u la it  occuper fo r te 
m e n t ce pays q u i é ta it  la  g rande s ta t io n  de la  ro u te  m a r it im e  
vers l ’ In d e  ; i l  s’e ffo rça  d ’y  envoye r des colons e t, non  c o n te n t 
d ’ a ide r 5.000 de ses n a tio n a u x  à s’ é ta b lir  en 1820 près de P o rt-  
Ë lisa b e th , i l  a t t ir a  des im m ig ra n ts  a llem ands. C’ é ta it  u n  m oyen  
de con tre -b a la n ce r l ’h o s til ité  ’des Boers, ind ignés de la  fa v e u r 
que les A n g la is  té m o ig n a ie n t a u x  indigènes. L ’a b o lit io n  de l ’es
clavage (1834) p ro vo q u a  chez eux le p re m ie r trek, la  p rem iè re  
de ces m ig ra t io n s  vers l ’ in té r ie u r , q u ’ils  re n o uve lè ren t p lus ta rd  
p o u r a lle r m ener une v ie  lib re  au  m ilie u  de nègres esclaves. P a rm i 
ces nègres beaucoup é ta ie n t des adversaires dangereux, e t la  
p r in c ip a le  o ccu p a tio n  de la  co lon ie  b r ita n n iq u e  p e n d a n t lo n g 
tem ps fu t  la  guerre  con tre  les Cafres. E n  1834-1835 s u r to u t elle 
c o u ru t u n  danger sérieux, e t ce ne fu t  q u ’après la  v ic to ire  q u ’on 
s u b s titu a  le  gouve rnem en t c iv i l  au  gouve rnem en t m ilita ire . 
C om m erçan ts  e t colons b r ita n n iq u e s  m o n tra ie n t, là  com m e 
a ille u rs , le u r v o lo n té  de se gouve rne r eux-m êm es e t de se déba r
rasser le  p lu s  v ite  possib le des chaînes q u ’ im pose le pa te rna lism e  
o ffic ie l.

L ’ A n g le te rre  p r i t  p ied  su r quelques autres p o in ts  de l ’ A fr iq u e , 
m ais ses é tab lissem ents de la  côte  de G uinée s u b ire n t une 
longue  crise p rovoquée  p a r l ’a b o lit io n  de l ’esclavage. I l  y  eu t 
cependan t là  aussi des conquêtes nouve lles : la  fo r te  person
n a lité  d ’u n  M ac Lean , en im p o s a n t le  respect a u x  ind igènes, 
a l la it  p ré p a re r la  naissance de la  Côte d ’ O r.

IL  _  L ’E XP A N S IO N  RUSSE1.

L ’ expans ion  russe fu t  davan tage  l ’œ uvre de l ’ É ta t .  Ce de rn ie r, 
sans nég lige r le  com m erce, p e n sa it a v a n t to u t  a la  d o m in a tio n  ; 
une sorte  de fo rce  ir ré s is tib le  poussa it les Cosaques envoyés p a r 
lu i  à su iv re  les fleuves, à tra v e rs e r les déserts, à to u jo u rs  a va n 
cer dans les im m enses rég ions parcourues p a r des nom ades q u i 
ne conna issa ien t p o in t  de fro n tiè re s . Le  gouve rnem en t russe, à

1. Ouvn.vr.Es a  c o n s u l t e r . —  L ’étude la plus complète se trouve dans une œuvre 
collective écrite par divers auteurs allemands, Russland in Asien : les tomes I -V I I  
ont paru à Leipzig (1889-1904), in-8<>), les tomes V I I I -X I  à Berlin (1907-1911, in-8»). 
Dans cette série on doit signaler particulièrement les volumes de Krahmer sur l ’Asie 
centrale et l ’Asie orientale. Voir aussi Maurice Courant, La Sibérie (Paris, 1920, in-8°).
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m o itié  as ia tique , s a va it gagner des am is e t des protégés p a rm i 
ces nomades. A ille u rs  i l  u t i l is a it  la  re lig io n , en p ro tégean t les 
chré tiens, ou le com m erce, en chargean t te l tra f iq u a n t grec ou 
le v a n tin  de re c u e illir  des renseignem ents su r u n  pays jusque -là  
fe rm é. D ans ce m onde o rie n ta l où règne le bakchich, on se fa is a it 
chez l ’ennem i des p a rtisans  e t des espions p a r des cadeaux 
oppo rtuns . C ette  p ré p a ra tio n  d iscrè te  e t p ru d e n te  a v a it  p o u r 
conséquence, quand  le m o m e n t fa vo ra b le  é ta it  a rr iv é , une 
in te rv e n t io n  m ili ta ire  p o u rsu iv ie  au besoin avec ce m épris  de 
la  v ie  hum a ine  q u i a to u jo u rs  caractérisé la  p o lit iq u e  des 
tsars.

L a  Caucasie s’ o u v r it  en 1800, quand  un  ro i de Géorgie, p o u r 
sauver son peuple  ch ré tie n  de la  ty ra n n ie  persane, abd iqua  en 
fa v e u r du  tsa r. Les v ic to ire s  russes de 1812 sur les T u rcs  e t de 
1813 sur les Persans p ré p a ra ie n t d ’au tres conquêtes. Le  t ra ité  
de G u lis ta n  (1813) a v a it  laissé indécis le  tra cé  de la  fro n tiè re  
près du  lac  G oktcha , e t la con troverse  à propos de ce d is t r ic t  se 
re n o u v e la it sans cesse. Les Persans p r ire n t to u t  à coup l ’o ffen 
sive en 1826 ; ils  sem b len t a v o ir  été encouragés p a r les b ru its  
q u i le u r p a rve n a ie n t su r le sou lèvem ent des décem bristes à 
S a in t-P é te rsbou rg . Ils  eu ren t d ’abo rd  le dessus; m ais la  belle  
résistance de la  garn ison russe de C houcha donna le tem ps 
d ’o rgan iser une co n tre -a tta q u e , e t fin a le m e n t les v ic to ire s  
de P a s k ié v itc h  im posè ren t le  t ra ité  de T o u rk m a n tc h a ï (1828), 
q u i l iv r a i t  à la  Russie les te r r ito ire s  s e p te n tr io n a u x  de la  Perse. 
Le  ts a r fu t  m odéré dans ses p ré te n tio n s  parce q u ’ i l  a v a it  déclaré 
la  guerre au su lta n  ; les Persans, ennem is tra d it io n n e ls  de la  
P o rte  (ils  l ’ a va ie n t co m b a ttu e  encore en 1823), s’ in q u ié tè re n t 
peu de la  s o lid a rité  m usu lm ane  e t la issèren t a u x  Russes les 
m a ins lib res  con tre  les T u rcs  sur lesquels P a sk ié v itch  re m p o rta  
encore d ’éc la tan ts  succès ; la  p a ix  d ’A n d rin o p le  (1829), sans lu i  
la isser to u te s  ses conquêtes, c ré a it une nouve lle  p ro v in ce , l ’A r 
m énie  russe. É ta b lie  en Transcaucasie , la  Russie ne te n a it  pas 
encore le  Caucase lu i-m ê m e  ; e lle v o u lu t le  m a îtr ise r. A lo rs  
s’engagea ce tte  guerre  de m ontagnes que C h a m y l d e v a it p ro 
lo n g e r p e n d a n t v in g t-c in q  ans.

A  l ’est de la  Perse, le T u rk e s ta n  p ré se n ta it aux  Russes u n  
m élange d ’ É ta ts  sédentaires e t de tr ib u s  nom ades. E m p lo y a n t 
to u r  à to u r  la  d ip lo m a tie  e t la  fo rce , ils  s’ assurèrent le  concours 
des K irg h iz -K a z a k s ; c ’est à ces dern iers que fu t  due la  v ic to ire  
fina le  su r u n  chef de T a ta rs , K ass im ov, q u i depuis 1834 m e
n a it  co n tre  les Russes une incessante guerre d’escarmouches.

L ’expansion européenne
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L'expansion russe

Ils  a id è re n t aussi les Russes à occuper le S y r-D a ria , d o n t la  
be lle  va llée  o ff ra it  des te rres  fe rtile s  habitées p a r des p o p u la 
tio n s  agricoles. Beaucoup p lus lo in  se tro u v a ie n t les deux grandes 
oasis de B o u kh a ra  e t de K h iv a . E lles é ta ie n t séparées des postes 
russes p a r de vastes espaces où e rra ie n t des nomades m oins 
m an iab les que les K irg h iz , les T u rkm ènes. Ils  v iv a ie n t de p i l 
lage e t s u r to u t a lla ie n t razz ie r des ca p tifs  as ia tiques ou russes, 
q u ’ils  v e n d a ie n t sur les m archés des deux cap ita les du  désert. 
L a  Russie p re n a it pa tience  e t ch e rch a it à e n tre r en ra p p o rts  
avec les souverains de ces deux  v ille s  ; C a therine  I I  a v a it  donné 
l ’exem ple. E n  1820 une m iss ion  m ili ta ire  fu t  reçue à B o u k h a ra ; 
elle c o m p ta it p a rm i ses m em bres le sa van t M e yendo rfî, q u i a 
laissé un  ré c it de ce voyage. U n  peu p lus ta rd  une a u tre  expé
d it io n , après a v o ir  exp lo ré  le  pays à l ’ est de la  Caspienne, p a r
v in t  à K h iv a  où l ’accue il f u t  co rre c t; M o u ra v ie v , le fu tu r  gou
ve rn e u r de la  S ibérie, fa is a it p a rtie  de la  caravane e t en racon ta  
les aven tu res. Les voyageurs p ré p a ra ie n t la  ro u te  a u x  so ldats. 
E n  1839 une arm ée q u it ta  le  S y r-D a ria  p o u r a lle r soum e ttre  
K h iv a  ; elle fu t  surprise  p a r une gelée si fo r te  q u ’elle d u t re v e n ir 
e t que les so ldats russes, en fan ts des pays fro id s , succom bèrent 
p a r m illie rs  p e n d a n t la  m arche. O n renonça p o u r long tem ps 
à K h iv a , m ais l ’o ccupa tion  du  S y r-D a ria  s’ acheva p a r la  
m arche v ic to rie u se  de P e row sk i su r K h o k a n d  (1847).

La  S ibérie  a v a it  u n  c lim a t aussi rude , m ais elle ne causa it 
p lus  de pare illes  surprises à ses m a îtres . Ils  a va ie n t à com 
b a ttre  ic i, non  pas les ind igènes, m ais la  d is tance e t le m anque 
d ’hom m es. L a  Russie envoya  beaucoup d ’ Européens. Les 
condam nés de d ro it  com m un, com m e dans tous  les bagnes co lo 
n ia u x , f ire n t peu de besogne u tile . Les condam nés p o lit iq u e s  
é ta ie n t très  n o m b re u x  depuis que la  Russie a v a it  supp rim é  
en p r in c ip e  la  peine de m o r t : coupables condam nés p a r les 
tr ib u n a u x , m écon ten ts  saisis p a r la  po lice, Po lona is déportés 
com m e rebelles. T o u te  une échelle de peines le u r é ta it  app liquée. 
L a  d é p o rta tio n  é ta it  u n  v é r ita b le  en fer q u and  elle e n tra în a it 
les t ra v a u x  forcés dans les m ines de l ’O u ra l ou, ce q u ’ on redou 
ta i t  p lus encore, dans les m ines de N ertschensk  en S ibérie 
o rien ta le . D ’ au tres, pun is  des tra v a u x  forcés à tem ps, a va ie n t 
l ’espo ir de d e ve n ir p lus ta rd  de sim ples relégués. L a  re léga
t io n  lib re  é ta it  d ’ a illeu rs  une peine su ffisam m ent dure  quand  
elle f ix a it  u n  hom m e p o u r sa v ie  dans ces pays perdus, souven t 
dans u n  v illa g e  où l ’a u to r ité  a p p a rte n a it à u n  Cosaque ig n o 
ra n t e t b ru ta l.
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E n fin  i l  y  a v a it les paysans lib res . M a lg ré  la  longueu r et les 
dangers du  voyage, on tro u v a  to u jo u rs  quelques im m ig ra n ts  
vo lo n ta ire s , poussés p a r l ’ in s t in c t nom ade q u i ex iste  chez 
ta n t  de Russes, ou a tt iré s  p a r l ’ espo ir de d e ve n ir là -bas des 
hom m es lib res , dé liv rés  d u  servage, p ro p r ié ta ire s  du  sol ; car 
c ’é ta ie n t les promesses fa ites  p o u r les décider. M a lheureusem ent 
ils  re tro u v a ie n t en A sie  la  m êm e b u re a u c ra tie  q u ’en E u rope , 
e t encore p lus despo tique , parce q u ’elle in te rc e p ta it  les réc la 
m a tio n s  envoyées à S a in t-P é te rsbou rg . C ependant on réuss it 
à fa ire  p a rv e n ir  au ts a r  une d é n o n c ia tio n  m o tivé e  ; A le xa n d re  I er, 
q u i é p ro u v a it que lque  rem ords de la  d isgrâce in flig é e  à Spé- 
ra n s k y , chargea ce g rand  a d m in is tra te u r de fa ire  une enquête, 
pu is  de rép a re r le m a l (1819-1921). Spéransky révoqua  p lu 
sieurs ty ra n n e a u x  e t réa lisa  des ré form es u tile s  ; revenu  dans 
la  ca p ita le  e t re n tré  en fa ve u r, i l  ne cessa de s’ in té resser à la  
S ibérie  e t d ’ encourager l ’a rr ivé e  des colons lib res . C eux-c i 
é ta ie n t p lus  énergiques e t p lus  a c tifs  que leurs frères d ’ E u rope , 
dégradés p a r le servage. De m êm e les m archands sibériens, 
hab itués  a u x  grands voyages, a va ie n t p lus d ’in it ia t iv e  que le u r 
confrères de S a in t-P é te rsb o u rg  ou de M oscou. Ces hom m es 
é ta ie n t p rê ts  à b ien  a c c u e illir  les personnages déportés en Asie  
p o u r c rim e  de lib é ra lis m e ; ceux-c i, de le u r côté, a p p a rte n a n t 
d ’o rd in a ire  a u x  classes in s tru ite s , c o n tr ib u è re n t à é lever le  
n ive a u  in te lle c tu e l e t m o ra l des p o p u la tio n s  au m ilie u  desquelles 
on f ix a i t  le u r résidence. Les décem bristes s u r to u t fu re n t de 
p ré c ie u x  éducateurs ; u n  m édec in  s ibérien , B e lo g o lo w y , q u i 
re ç u t les leçons de quelques-uns d ’e n tre  eux, a m o n tré  l ’ in 
fluence b ie n fa isa n te  q u ’ils  exercèrent à Irk o u ts k . M ais le  ch iffre  
in fim e  des h a b ita n ts  e t le  m anque de rou tes la issa ien t encore 
la  S ibérie  dans u n  é ta t v o is in  de l ’enfance.

Les Russes ava n ça ie n t to u jo u rs . De m êm e q u ’ils  occupa ien t 
la  Transcaucasie  a v a n t de te n ir  le  Caucase, q u ’ils  m a rch a ie n t 
su r K h iv a  q u and  le S y r-D a ria  n ’ é ta it  pas encore soum is, la  
tâ ch e  considérab le  à exécu te r en S ibérie  ne les d é to u rn a  pas 
de pousser ju s q u ’au P a c ifiq u e . Les Cosaques a v a ie n t même 
fra n c h i le  d é tro it  de B e h rin g  e t p ris  possession du  no rd -ouest 
a m é rica in ’; chasseurs e t m archands de fo u rru re s  les s u iv ire n t, 
a lla n t si lo in  ve rs  le  sud q u ’ ils  in q u ié tè re n t les É ta ts -U n is . Ce 
fu t  u n  des m o tifs , nous l ’ avons v u , q u i d ic tè re n t à M onroe le 
message fa m e u x  de 18231.

1. Voir ci-dessus, p. 72.
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L a  pénétration en Extrême-Orient

I I I ,  — L A  P É N É TR A TIO N  E N  E XTR ÊM E-O R IE N TK

L ’ Asie o rie n ta le  é ta it  u n  m onde à p a rt, à peu près fe rm é  a u x  
Européens com m e à tous  les é trangers. L a  C hine vers  1815 
appa ra issa it, à ceux q u i la  cons idéra ien t du  dehors, com m e 
parvenue  à l ’apogée de sa puissance. Les souvera ins m andchous, 
q u i la  d o m in a ie n t depuis le  m ilie u  du  x v n e siècle, a va ie n t réussi 
à lu i  donner to u t  son déve loppem en t c o n tin e n ta l, à soum e ttre  
la  M ongo lie , le  T u rk e s ta n  o r ie n ta l e t le  T ib e t. Le  d e rn ie r g rand  
m onarque  de ce tte  d ynas tie , K ie n - lo n g , a v a it  connu  ju s q u ’en 
1796 u n  dem i-siècle  de v ic to ire s . L ’é c la t de son règne a v a it  
été rehaussé p a r le déve loppem ent d ’u n  a r t  exqu is, dans la  
céram ique s u rto u t, d igne de r iv a lis e r  avec l ’a r t  frança is  de 
l ’époque Lo u is  X V .

M ais ce tte  puissance appa ren te  ca ch a it une faiblesse réelle. 
Les M andchous d e m eu ra ien t des souvera ins é trangers, haïs 
en C hine, to u jo u rs  menacés p a r des rébe llions nouve lles ; les 
sociétés secrètes é ta ie n t nom breuses, e t la  fé ro c ité  des répres
sions ne les em pêcha it pas de recom m encer leurs te n ta tiv e s . 
P o u r fa ire  face au danger i l  e û t fa l lu  des hom m es de v a le u r; 
les successeurs de K ie n - lo n g , K ia -k in g  (1796-1820) e t Tao- 
kouang  (1821-1850), fu re n t des personnages incapab les, endo r
m is dans les délices du  pa la is  im p é ria l. O n abandonna le p o u 
v o ir  a u x  m a n d a rin s , souven t hab iles e t in te llig e n ts , m ais 
Hostiles à to u t  changem ent, à to u te  in it ia t iv e  énergique. L a

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Henri Cordier, Histoire générale de la Chine et de ses 
rapports avec les pays étrangers, t. I I I  et IV  (Paris, 1920, 2 vol. in-8°) ; H. R. Morse, 
The international relations of lhe Chinese Empire (Londres, 1918, 3 vol. in-8°) ; Georges 
Maspero, La Chine (Paris, 1918, in-16; 2e éd., 1925, 2 vol.); Mao-Yee-Hang, Les relations 
Politiques et économiques entre la Chine et les puissances de 1842 à 1860 (Lyon, 1923, 
>n-8°) ; Harold M. Vinacke, A history of lhe far east in  modem limes (New-York, 1928, 
in-8°) • Charles-B. M ay bon et Jean Fredet, Histoire de la concession française de Changhaî 
(Paris'1929, in-4°). — Sur le caractère juridique des traités, J. W. Keeton, The develop
ment of exlralerritoriality in  Chine (Londres, 1928, 2 vol. in-8°).

Sur le Japon à cette époque, voir Naozo-Yamasaki, L ’action de la civilisation euro
péenne au Japon (Paris, 1910, in-8°) et cf. l ’utile instrument de travail que constitue 
ia Bibliography of lhe Japanese Empire d’Oskar Nachod (Londres et Leipzig, 1928, 
2 vol. in-8°)f indiquant les livres parus de 1906 à 1926.

Sur l ’ Indochine, voir Ch. B. Maybon, Histoire moderne du pays d’Annam 1592-1820 
(Paris, 1919, in-8°) ; une série d’articles de divers auteurs sur Les Français au service 
de G i’a-Long, dans le Bulletin des Amis du Vieux Ilué, de 1917 à 1926 ; P. Cultru, 
Histoire de là Cochinchine française des origines à 18S3 (Paris, 1910, in-8°) ; Un empire 
colonial français : l ’Indochine, publ. sous la direction de G. Maspero, t. I  (Paris, 1929, 
in-4°).

Sur l ’ Insulinde hollandaise, Gonnaud, La colonisation hollandaise à Java (Paris, 
1905, in-8°) ; P. J. F. Louw, De Java-Oorlog van 1825-1830 [La guerre de Java de 
1825-1830] (Batavia, 1894-1897, 2 vol. in-8°).
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C hine de m e u ra it figée dans le  respect d u  passé, in d iffé re n te  
e t h o s tile  a u x  étrangers d o n t elle ne d é s ira it conna ître  n i les 
sciences n i les découvertes n i les m œ urs.

Les é trangers, au co n tra ire , dés ira ien t p éné tre r chez elle. 
C’ é ta ie n t d ’abo rd  les m iss ionna ires, c o n tin u a n t l ’œ uvre com 
mencée depuis tro is  siècles. L a  to lé rance  dédaigneuse accordée 
p e n d a n t de longues périodes à ces hom m es e t à leurs fidèles 
ind igènes p o u v a it fa ire  su b ite m e n t place à la  pe rsécu tion  ; 
e t en e ffe t u n  é d it sévère condam na en 1814 la p ropagande chré
tienne . Le  v ic a ire  aposto lique  Defresse fu t  décap ité  en 1815; un  
la za ris te , C le t, f u t  é trang lé  dans sa p riso n  en 1820. Q u a n t aux  
com m erçan ts , on  le u r ass igna it ce rta ins  m archés où le u r présence 
é ta it  to lérée. A u x  Russes on v e n d a it le thé  (le célèbre « th é  
de la  caravane ») à la  fro n tiè re  du  n o rd , en tre  M a ïm a tch in  et 
K ia c h ta ; l ’ entrée de M a ïm a tc h in  é ta it  défendue a u x  étrangers, ce 
q u i n ’ empêcha pas voyageurs  e t m archands russes d ’y  p éné tre r 
sous des déguisem ents ou avec des com p lic ités  payées. Quelques- 
uns v is itè re n t m êm e la  rég ion  in te rd ite  a u x  profanes, le T ib e t. 
U ne  m iss ion  o ffic ie lle  russe p u t  se fa ire  a d m e ttre  à P é k in , non 
sans ép rouve r m a in te  h u m ilia t io n , L ’ accueil des C hinois fu t  si 
décourageant que le  gouve rnem en t s ibé rien  songeait à cesser les 
ra p p o rts  avec eux, quand  la  guerre de l ’ o p iu m  v in t  o u v r ir  des 
perspectives nouvelles.

A u  sud les C h ino is la issa ien t depuis long tem ps au P o rtu g a l 
la  possession de M acao, to u t  en exe rçan t une su rve illance  
co n tin u e  sur ce tte  v i l le  où ré s id a ie n t les agents d ip lo m a tiq u e s  
e t consulaires des pays étrangers. Près de Macao ils  a va ie n t 
o u v e rt au  com m erce le m a g n ifiq u e  p o r t  de C anton. A ng la is , 
A m é rica in s , H o lla n d a is , m archands de tous  les pays s’y  re n 
c o n tra ie n t ; les m anda rins  a u to r is a ie n t u n  tr a f ic  p ro f ita b le  
p o u r la  C hine e t p o u r eux, m ais les r iv a lité s  des négociants 
e t les rixes  des m a te lo ts  d o n n a ie n t a u x  Célestes une idée peu 
fla tte u se  des « barbares s1. Le  com m erce angla is te n a it  le 
p re m ie r ra n g  ; la  C om pagnie des Indes a v a it  in s ta llé  à C anton 
une filia le , U n ited  C om pany o f mer chants tra d in g  to the East 
In d ie s , q u i u t i l is a i t  son m onopo le  p o u r vend re  l ’ o p iu m  de l ’ Inde  
e t acheter le th é  ; ses agents se p lia ie n t sans résistance aux  com 
p lic a tio n s  du  fo rm a lism e  ch ino is . Com m e on les m o le s ta it, 
ils  o b tin re n t en 1816 l ’envo i d ’ une ambassade anglaise ; m ais

1. On a publié récemment, d’après les archives d’une banque do Breslau, des docu
ments sur les efforts des industriels silésiens pour vendre vers 1830 leurs draps à la 
Chine, malgré la concurrence anglaise.
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lo rd  A m h e rs t, a rr iv é  à T ie n -ts in , d u t s’en a lle r sans r ie n  o b te n ir,
parce q u ’ i l  a v a it  refusé, sous p ré te x te  de m a lad ie , les tro is  age
n o u ille m e n ts  e t les neu f p roste rnem ents  réclam és p a r les fo n c 
tio n n a ire s  o rie n ta u x . Là-dessus l ’ em pereur de C hine envoya 
au ro i d ’A n g le te rre  une rem on trance  q u i se te rm in a it  p a r ces 
m o ts  : « C’est a fin  que tu  y  obéisses long tem ps que je  t ’adressie 
cet o rd re  im p é ria l. »

E n  1834 la  f il ia le  de la  C om pagnie des Indes p e rd it  le m ono
pole du  com m erce de C anton , e t désorm ais les choses a lla ie n t 
changer. A u  lie u  de la  C om pagnie ce fu t  u n  agent o ffic ie l q u i 
représenta l ’A n g le te rre , e t q u i se m o n tra  m oins disposé que 
les m archands à su p p o rte r des h u m ilia tio n s . P u is les p a r t i 
cu lie rs , autorisés à vend re  l ’ o p ium , cherchèren t p a r tous les 
m oyens à en déve lopper la  consom m ation . L a  C hine ré so lu t 
de s’y  opposer ; u n  censeur m o n tra  au gouve rnem en t de P é k in  
les m a u x  causés à la  santé phys ique  e t m ora le  de ses sujets 
p a r le u r g o û t c ro issan t p o u r la  p la n te  vénéneuse. L ’a u to r ité  
cen tra le  a p p ro u va  ce ra p p o rt. E lle  c ra ig n a it peu de m écon ten te r 
l ’A n g le te rre  ; le rep résen tan t de ce lle-c i, N ap ie r, a rr iv é  à 
C an ton  e t m a l reçu p a r les fo n c tio n n a ire s , é ta it  m o r t a v a n t 
d ’a v o ir  p u  donner su ite  à ses menaces. O n f i t  donc je te r  à la  
m e r 20.000 caisses d ’o p iu m ; P a lm e rs ton  jugea q u ’ une pa re ille  
offense à la  G rande-B re tagne  e t à son com m erce ju s t i f ia i t  
une d é c la ra tio n  de guerre (1840). L a  guerre de l ’ o p iu m  du ra  
deux  ans. Les C hino is, m êm e b a ttu s , ne v o u la ie n t pas recon
n a ître  le u r dé fa ite , e t la  nouve lle  d u  désastre angla is en A fg h a 
n is ta n  les encouragea it. M ais que p o u v a it, sans canons, le  
Céleste E m p ire  con tre  l ’a r t il le r ie  européenne ? A près a v o ir  
pe rd u  près de 20.000 hom m es ta n d is  que les A n g lo -In d ie n s  
en p e rd a ie n t 520, i l  d u t signer le  tr a ité  de N a n k in  (1842).

Ce tra ité  co n te n a it des répa ra tions  p o u r le passé : les va incus 
p a ya ie n t 21 m illio n s  de do lla rs  ch ino is , so it p o u r domm ages 
de guerre, so it p o u r in d e m n ité  a u x  p ro p r ié ta ire s  de l ’ o p iu m  
confisqué. P lus im p o rta n te s  son t les clauses concernan t l ’ave
n ir  : c inq  p o rts , C anton, A m o ï, F ou -tchéou , N in g -p o , Changhaï, 
son t ouve rts  au com m erce b rita n n iq u e , e t l ’île  de H on g -ko n g  
cédée en to u te  p ro p r ié té  à l ’A n g le te rre ; les agents consulaires, 
jo u issa n t p le in e m e n t d u  d ro it  d ’e x te r r ito r ia li té ,  son t seuls 
juges de leurs n a tio n a u x . L ’année 1842 est donc p o u r l ’E x 
trê m e -O rie n t une grande da te  h is to riq u e . Jusque-là  c ’ é ta it  
la  C hine q u i im p o s a it ses co n d ition s  aux  pays é trangers, p rê ts  
à to u t  accepter dans l ’ in té rê t de leurs com m erçan ts  ; m a in 
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te n a n t ce son t les é trangers q u i d ic te n t leu rs  vo lon tés , en in te r 
d is a n t expressém ent q u ’ on les tr a ite  de barbares, en assuran t 
à leurs n a tio n a u x  le  rég im e p r iv ilé g ié  des c a p itu la tio n s . Le  
tr a ité  de N a n k in  est le p re m ie r de ces « tra ité s  in égaux  » devenus 
si o d ieux  a u x  C h ino is d u  x x e siècle.

Ces tra ité s  se m u lt ip liè re n t a u ss itô t : la  G rande-B re tagne , 
lo in  de s’y  opposer, te n a it  à m o n tre r  q u ’ e lle  v e n a it de t r a 
v a ille r  p o u r le  com m erce du  m onde e n tie r ; la  C hine les signa 
v o lo n tie rs  a fin  de ne pas dem eurer en tê te -à -tê te  avec l ’A n g le 
te rre , e t d ’u t i l is e r  les r iv a lité s  des É ta ts  étrangers. Les É ta ts - 
U n is , q u i a v a ie n t dé jà  quelques m aisons de com m erce im p o r
ta n te s  à C anton, s ignè ren t le  t ra ité  de W a n g h ia  (1844) ; p o u r 
se d is tin g u e r des A n g la is , ils  re co n n u re n t l ’ o p iu m  com m e u n  
p ro d u it  de con trebande  q u i d e v a it ê tre  in te rd it .  Ce tr a ité  ser
v i t  de m odè le  a u x  conven tions  signées peu après avec la  B e l
g ique e t les pays Scandinaves. L a  F rance, b ien  que son com m erce 
en C hine fû t  in s ig n if ia n t, envoya  une m iss ion  soigneusem ent 
chois ie d o n t le chef, Lagrené, fu t  assisté p a r des expe rts  éco
nom istes ; e lle signa le tr a ité  de W h am poa  (1845).

Les n o u ve a u x  tra ité s  fu re n t m is  im m é d ia te m e n t à p ro f it ,  
s u r to u t p a r les A n g la is . B ie n  que les négociants ch ino is , poussés 
p a r le u r gouve rnem en t, eussent essayé d ’abo rd  de les te n ir  
en q u a ra n ta in e  dans les n o uveaux  p o rts  o uve rts , ils  s’y  in s ta l
lè re n t v ite ,  p rin c ip a le m e n t à C hanghaï; dès 1847, su r une cen
ta in e  d ’ é trangers, q u a tre -v in g t-s e p t B rita n n iq u e s  y  représen
ta ie n t  tre n te -n e u f m aisons de com m erce. Us a va ie n t com m encé 
à créer dans ce tte  v i l le  à peu près déserte une c ité  à p a r t ,  une 
« concession » ; les C hino is la issèren t fa ire , assez con ten ts  de 
v o ir  les é trangers s’ iso le r dans une sorte  de g h e tto  d o n t ils  
ne soupçonna ien t pas le déve loppem ent fu tu r .  E n  m êm e tem ps 
H o n g -ko n g , déclaré p o r t  fra n c , p ro sp é ra it v i te  e t a t t i r a i t  
les jonques de passage, au d é tr im e n t de M acao.

C ette  grande tra n s fo rm a tio n  co ïn c id a it avec les débu ts  
d ’u n  a u tre  phénom ène social, non  m o ins im p o r ta n t p o u r l ’ E x 
trê m e -O rie n t, m ais q u i fu t  beaucoup m oins rem arqué , l ’ expan
s ion chinoise p a r m er. L ’ é m ig ra tio n  devena it une nécessité p o u r 
ces masses to u jo u rs  croissantes ; l ’o u ve rtu re  des c in q  p o rts  la  
fa c il ita . Les tra f iq u a n ts  é trangers a llè re n t chercher dans cet 
im m ense ré se rvo ir d ’hom m es la  m a in -d ’ œ uvre demandée p a r la 
p lu p a r t des pays rive ra in s  de l ’océan P a c ifiq u e  ; e t p a r to u t on 
a c c u e illit  avec sa tis fa c tio n  ces tra v a ille u rs  dociles, régu lie rs, peu 
exigeants su r le sa la ire  e t le co n fo rt. E n  1847 des cap ita ines
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européens tra n s p o rtè re n t u n  convo i de coolies à Cuba e t au P é rou : 
ils  ne le u r fa isa ie n t r ie n  p a ye r d ’avance, m ais les ém ig ran ts  s’en
gageaient à t r a v a il le r  p e n d a n t h u it  ans p o u r q u a tre  p iastres p a r 
m o is , o u tre  la  n o u rr itu re  e t l ’ e n tre tien . A in s i com m ença le g rand  
m o u ve m e n t q u i a l la it  am ener les coolies ch ino is à C holon com m e 
à S ingapour, à M a n ille  com m e à B a ta v ia , a u x  H a w a ï com m e en 
C a lifo rn ie , e t q u i d e v a it p lus ta rd  susc ite r les cra in tes e t les 
résistances des peuples menacés d ’ être  submergés p a r ce tte  in o n 
d a tio n  con tinue .

Les autres pays de l ’ E x trê m e -O rie n t dem eura ien t encore 
ferm és à l ’a c t iv ité  européenne. L a  Corée, depuis long tem ps 
d ispu tée  e n tre  la  C hine e t le  Japon , che rcha it dans l ’ iso lem ent 
le m oyen de sauvegarder son indépendance. Ses gouvernan ts  
la issa ien t les côtes sans m ou illages, p o u r décourager les n a v i
gateurs d u  dehors q u i é ta ie n t souven t des p ira te s ; ils  m a in 
te n a ie n t une zone dévastée, in h a b ité e , su r la  fro n tiè re  c o n ti
nen ta le  q u i to u c h a it à la  Chine. Cela n ’a v a it  pas empêché les 
m iss ionna ires étrangers de p éné tre r dans le pays, m ais souven t 
au p é r il de le u r v ie  : a ins i l ’évêque L a u re n t Im b e r t e t deux re l i
g ie u x  frança is  fu re n t exécutés en 1839.

L ’ In d och ine  é ta it  en p le ine  crise. A u  d é b u t d u  x i x e siècle 
les anciens É ta ts  du  Pégou, du  Cam bodge, a va ie n t été ru inés 
p a r les invas ions des B irm a n s  e t des A n n a m ite s . C’é ta it  la  
v ic to ire  des Jaunes sur les A ryens, de l ’ in fluence  chinoise sur 
l ’ in fluence  de l ’ Inde. L ’A n n a m  e u t a lors à sa tê te , après une série 
de tro u b le s  ip té rie u rs , u n  p rince  rem arquab le , l ’em pereur G ia- 
long  q u i, de 1802 à 1820, réuss it à c o n s titu e r u n  É ta t  p u is 
san t. Ce pa rvenu  a v a it  l ’e sp rit p lus o u v e rt que les souvera ins 
ch ino is , se souvenan t de l ’a p p u i que lu i  a v a it  donné à ses débuts 
l ’évêque P igneau de Behaine, i l  t r a ita  b ien  la  p e tite  poignée de 
F rança is  demeurés auprès de lu i  ; C haigneau s u rto u t, q u i d e v in t 
consul de F rance, é ta it  son fa v o r i. Les nav ires envoyés depuis. 
1817 p a r quelques a rm a teu rs  de B o rd e a u x  re çu re n t bon  accue il. 
M ais la  m o r t de G ia -long  re n d it  l ’ avantage a u x  ennemis des 
é trangers e t des m iss ionna ires.

Le  Ja p o n  é ta it  p a rve n u  depuis p lus ieurs  siècles à s’ en fe rm er 
dans ses îles ; la  p re s c r ip tio n  de fa ire  feu  su r to u t  vaisseau 
é trange r q u i a p p ro ch e ra it des côtes re s ta it encore en v ig u e u r ; 
to u t  au p lus a d m e tta it-o n  une excep tion  p o u r les nav ires 
en détresse. Le  pays co nse rva it a ins i in ta c ts  son rég im e féoda l 
e t sa c iv il is a t io n  p rop re  ; ce lle-c i, a v a n t de d ispa ra ître , s’ épa
nouissait dans un art admirable, avec Outamaro e t Y e is h i,
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les pe in tres  de la  fem m e, H irosh igé , le  g rand  paysagiste , e t 
H okousa ï, le p lus  pu issan t de tous  ces m aîtres . Ces îles m ys té 
rieuses é ta ie n t guettées p a r les étrangers. Le  Japon  refusa 
d ’ a ccu e illir  la  m iss ion  nava le  envoyée en 1846 p a r les É ta ts - 
U n is  ; m ais i l  to lé ra it  le t ra f ic  très  ancien q u i se fa is a it avec les 
H o lla n d a is  à l ’i lo t  de D eshim a, près de N agasaki. C’est là  
q u ’un  m édecin  a llem and , S iebold, re c u e illit  les p rem ie rs  rensei
gnem ents sc ien tifiques  , sur l ’em p ire  inconnu . Ces re la tions  
é ve illè re n t chez quelques Japona is  des inqu ié tudes  sur les 
dangers de l ’ ignorance que le u r gouve rnem en t im p o s a it à ses 
sujets. E n  1810 on a v a it  fondé  u n  bureau  de tra d u c tio n , q u i 
p u b lia  la  ve rs ion  japona ise  de quelques liv re s  techn iques e t 
sc ien tifiques  ho llanda is . C erta ins audac ieux a p p rire n t la  langue 
des H o lla n d a is  ou le u r ache tè ren t quelques m achines nouvelles, 
m êm e u n  daguerréo type . U ne  é lite  se p ré p a ra it p o u r le jo u r  où 
une im p u ls io n  v igoureuse b ris e ra it les barriè res q u i e n to u ra ie n t 
l ’em pire  du  N ip p o n .

Les H o lla n d a is , q u i e n tre te n a ie n t ces ra p p o rts  avec lu i,  
possédaient a lors le  seul em pire  co lo n ia l européen de l ’ E x 
trê m e -O rie n t. Les A ng la is  a va ie n t que lque tem ps occupé 
Java  e t, c ro y a n t garder ce pays, le gouve rneu r S ta m fo rd  
Rafïles y  a v a it  comm encé des ré form es u tile s . M ais les Pays- 
Bas re co u vrè re n t les îles de la  Sonde en 1816, résolus à m e ttre  
en v a le u r une co lon ie  q u i d e v a it les dédom m ager de la  perte  
de C eylan e t du  Cap. L ’a u to r ité  de la  couronne fu t  d é f in it i 
ve m e n t substituée  à celle de la v ie ille  C om pagnie des Indes ; 
les dern ie rs rebelles de Java  fu re n t soum is de 1825 à 1830. 
A lo rs  a p p a ru t le  g rand  o rgan isa teur, V a n  den Bosch, nom m é 
gouve rneu r général en 1830 ; p a rtisa n  du  despotism e écla iré 
com m e son m a ître  G u illaum e  I er, i l  m u lt ip lia  les avances de 
fonds à des en trepreneurs b ien  choisis, à c o n d itio n  que les p ro 
f its  de leurs tra v a u x  fussent ré p a rtis  en tre  eux, les c u ltiv a te u rs  
ind igènes e t l ’É ta t .  U n  c inqu ièm e des te rres fu t  réservé, sous 
la  su rve illance  du  gouverneur, à la  c u ltu re  exc lus ive  de cer
ta in s  p ro d u its  recherchés sur le  m arché européen ; celle du  café 
s u r to u t a t te ig n it  un  grand  déve loppem ent. C ette e x p lo ita t io n  
d ’É ta t  p rocu ra  pen d a n t les v in g t  prem ières années des béné
fices considérables.

A in s i l ’e sp rit de conquête, la  passion com m ercia le , la  cu rios ité  
des O cc iden taux  s’im p o sa ie n t peu à peu à tous  les peuples 
asia tiques. I l  m a n q u a it à ceux-ci, p o u r le u r rés is ter, non  seu- 
m e n t des canons, m ais le sens du  v ra i,  du  réel, d u  possib le.
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« L ’Asie, d is a it P ouchk ine , se noie dans le  bavardage. » Les sou
vera ins d ’ O rie n t se trom pa ien t, eux-m êm es e t che rcha ien t à 
tro m p e r les au tres en cachan t leurs défa ites, en e n tre te n a n t 
chez leurs su je ts le m épris  p o u r les races étrangères. Le  chah 
de Perse, menacé p a r les Russes, fa is a it dans son pala is une 
cérém onie sym bo lique  destinée à te r r i f ie r  les armées ennemies. 
Le  souve ra in  de B irm a n ie , va in c u  p a r les A ng la is , adressait 
une p ro c la m a tio n  à son peuple  p o u r annoncer q u ’i l  accor
d a it  généreusem ent pa rd o n  e t faveurs  a u x  barbares écrasés 
p a r lu i.  Les m andarins  ch ino is en 1840 ne p a rla ie n t- ils  pas 
d ’envoyer une arm ée à tra ve rs  l ’Asie e t l ’ E u rope  a fin  de p u n ir  
la  G rande-B re tagne?  V in g t ans après la  guerre de l ’ o p ium , 
un  a u tre  em pereur de C hine rappe lle ra  dans un  m an ifeste  la  
bon té  de son père q u i « n ’a v a it  pas su se décider à ch â tie r... 
les hom m es venus de lo in . » Ces gouvernem ents fa ib les ne 
se dé fenda ien t que p a r une d ip lo m a tie  su b tile , féconde en 
promesses captieuses e t en fo rm u les  d ila to ires .

IV .  —  L ’EXPA N SIO N  FRA NÇ AISE E N  A LG É R IE 1.

L a  F rance après 1814 d e va it recouvre r les c inq  v ille s  de 
l ’ Inde , en A fr iq u e  le Sénégal e t B o u rb o n , en A m é riq u e  la  G uyane 
e t quelques A n tille s . L ’ exécu tion  de ces clauses n ’a lla  p o in t 
sans d ifficu lté s  : ce n ’ est q u ’ en 1817 que les A ng la is  re s titu è re n t 
le Sénégal, les P o rtuga is  la  G uyane. Q u ’a lla it-o n  fa ire  de ces 
colonies ? Le  gouve rnem en t frança is , non  sans hés ita tions ,

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . ■— Augustin Bernard, L'Algérie (Paris, 1929, in-8°), 
excellente étude d’ensemble, avec des bibliographies bien choisies. — Sur la conquête, 
G. Esquer, Les commencements d’un empire. La prise d’Alger (1923 ; 2e éd. transformée, 
Paris, 1929, gr. in-8°) ; Gautherot, La conquête d’Alger (Paris, 1929, in-8°), d ’après les 
papiers de'Bourm ont; Paul Azan, L ’émir Abd-el-Kader (Paris, 1925, in-8°) ; du 
même, L'expédition d’Alger (Paris, 1930, in-12). Sur la colonisation, Démontés, La 
colonisation militaire sous Bugeaud (Paris, 1916, in-8°) ; Julien Franc, La colonisation 
delà M ilid ja , (Paris, 1928, in-4», dans la collection du « Centenaire de l ’Algérie ») ; 
E. F. Gautier Un siècle de colonisation (Paris, 1930, in-4° ; même collection), vivant 
et suggestif ; sur les impressions des contemporains, Tailliart,, L ’Algérie dans la litté
rature”  française (Paris, 1925, in-8°). Le gouvernement général de l ’Algérie publie 
depuis 1912 à Alger une très importante Collection de documents inédits sur l ’histoire 
de l ’Algérie après 1830.

Sur Tunis et Tripoli, voir Jean Serres, La politique turque en Afrique du Nord sous la 
monarchie de ju illet (Paris, 1925, in-8°) ; sur le Sénégal, Georges Hardy, L ’enseigne
ment au Sénégal de 1817 à 1854 (Paris, 1920, in-8») ; du même, La mise en valeur du 
Sénégal de 1817 à 1854 (Paris, 1921, in-8°) ; sur l ’administration coloniale, Duchêne, 
La politique coloniale de la France (Paris, 1928, in-8°) ; sur les essais océaniens, 
T. Lindsay Bruick, The French al Akaroa (Wellington, 1929, in-8°).
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s’efforça de ré ta b lir  le rég im e ancien, reposant sur « l ’ e xc lus if » : 
la  m é tropo le  fo u rn ira it  aux  colonies tous les p ro d u its  fab riqués  et 
le u r achè te ra it les denrées trop ica les , n o ta m m e n t le sucre. Mais 
ce rég im e é ta it  com prom is  p a r les changem ents survenus depuis 
u n  q u a r t de siècle : l ’a b o lit io n  de la  tra ite  des nègres m enaça it 
l ’ in s t i tu t io n  fo ndam en ta le , l ’esclavage ; les illu s ions  su r la  
reprise de S a in t-D om ingue  fu re n t b ie n tô t dissipées. L a  question  
du  sucre m it  a u x  prises dés in té rê ts  opposés, ceux des p la n 
teurs  q u i v o u la ie n t seuls le fo u rn ir ,  des a rm a teu rs  de B o r
deaux q u i le u r re p ro ch a ie n t de le  vend re  tro p  cher, des ra ffi-  
neurs de Paris  q u i dem anda ien t le d ro it  de l ’acheter dans tous  
les pays p roduc teu rs . I l  y  e u t quelques ve llé ités  de conquêtes, 
au Sénégal où des campagnes fu re n t fa ites  con tre  les M aures 
ïra rz a s , e t à M adagascar où une e xp é d itio n  m a r it im e  bom barda  
en 1829 les pos itions  des H ovas sur la  côte o rien ta le . De tou tes  
ces entreprises les ré su lta ts  fu re n t m édiocres.

C’ est la  prise d ’A lg e r q u i a l la it  in a u g u re r p o u r la  F rance 
une nouve lle  ère co lon ia le . L a  côte n o rd  de l ’A fr iq u e , à p a rt 
l ’É g yp te  q u i v e n a it de s’ o u v r ir , de m e u ra it depuis de longs 
siècles ferm ée a u x  Européens. A  l ’est du  M aroc, em p ire  in d é 
p e n d a n t, m uré  dans son iso lem en t fa rouche, se tro u v a ie n t 
les Régences d ’A lg e r, de T u n is  e t de T r ip o li.  Toutes les tro is  
s’é ta ie n t débarrassées des pachas tu rcs  ; m ais elles la issa ien t 
au su lta n  de C onstan tinop le , avec la  sup rém atie  re lig ieuse, 
les apparences de la  suzeraineté p o lit iq u e . T r ip o li  e t T u n is  
obéissaient à des fam ille s  de beys hé réd ita ires , celle de T r ip o li 
q u i régna ju s q u ’en 1835, celle de T un is  q u i subsiste encore 
a u jo u rd ’h u i ; ces beys a va ie n t réussi à d o m p te r la  m ilice  tu rq u e , 
a u tre fo is  maîtresse du  p o u vo ir . A lg e r, au co n tra ire , v o y a it  
sa m ilice , analogue à celle des jan issa ires, conserver sa puissance ; 
be lliqueuse e t tu rb u le n te , ce tte  ré p u b liq u e  m ili ta ire  fa is a it la  
v ie  d iff ic ile  au chef é lu p a r elle, le dey.

Ce q u i re n d a it ces tro is  v ille s  dangereuses p o u r le m onde 
e n tie r, c ’est que la  p ira te r ie  é ta it  devenue p o u r elles depuis 
le  x v ie siècle l ’ in d u s tr ie  n a tiona le , la  ven te  ou les rançons des 
ca p tifs  un  revenu  régu lie r. Si T u n is  y  re n o n ça it peu à peu. 
T r ip o li  e t s u r to u t A lg e r c o n tin u a ie n t ce m é tie r lu c ra t if .  Les 
peuples m éd ite rranéens n ’a va ie n t p o in t réussi à se debarrasser 
de ce fléau ; les A ng lo-Saxons, peu endu ran ts  quand  i l  s’agis
sa it de le u r com m erce, v o u lu re n t y  m e ttre  fin . Les A m érica ins  
bo m b a rdè re n t T r ip o li  en 1803 ; les T un is iens a y a n t opéré 
dans une p e tite  île  vo is ine  de la  Sardaigne une razzia  de ca p tifs ,

—  488 —



L ’expansion française en Algérie

les A ng la is  se f ire n t charger p a r le  congrès de V ienne de p u n ir  
l ’a tte n ta t. E n  1816 l ’a m ira l E x m o u th  ob ligea le  dey d ’A lge r, 
p a r un  bom ba rdem en t b ien  mené, à l ib é re r u n  m ill ie r  
d ’ esclaves. Le  danger su b s is ta it néanm oins : le  dey  in v ité  o ff i
c ie llem en t en 1819 à renoncer à la  course re fusa n e t; en 1824 
les p ira tes  en levèren t tro is  va isseaux espagnols ; en 1825 u n  
nouveau  bom ba rdem en t d ’A lg e r p a r les A ng la is  fu t  inefficace.

L a  F rance e n tre te n a it avec les A lgériens des re la tio n s  assez 
pac ifiques, m a lgré  d ive rs  in c id e n ts  fâcheux. P endan t la  R évo 
lu t io n  elle a v a it  pu  fa ire  de grands achats de denrées dans le u r 
pays» p a r l ’ in te rm é d ia ire  de deux négociants ju ifs  de L iv o u rn e  
é tab lis  en A fr iq u e . E n  1819 elle re co n n u t le u r d e vo ir sept m i l 
lions ; le dey, q u i p ré le v a it sa p a r t  là-dessus, a t te n d it  avec 
im p a tie n ce  le pa iem en t, m ais ce lu i-c i f u t  re ta rdé  p a r les oppo
s itions  de p lus ieurs com m erçants frança is , créanciers des L iv o u r -  
nais. Le  dey se fâcha e t, dans une discussion avec le consul de 
F rance, le fra p p a  d ’un  coup d ’é ve n ta il (1827).

I l  fa l la i t  p u n ir  cet a ffro n t. V illè le , ennem i des campagnes 
lo in ta in e s , se con ten ta  d ’un  blocus m a r it im e . Le  m in is tè re  
M a rtig n a c , absorbé p a r les affa ires de Grèce, ne f i t  pas d a va n 
tage. Les A lgériens s’ in q u ié tè re n t peu du  b locus, re fusèren t 
des excuses e t f in ire n t p a r t i r e r  le  canon con tre  un  vaisseau 
frança is  venu  en pa rle m e n ta ire  (a oû t 1829). P o lignac  p re n a it 
a lors le  p o u v o ir ;  m é d ita n t de grandes choses en E urope , i l  
songea d ’abo rd  à u t i l is e r  en A fr iq u e  l ’a m itié  de M oham ed A li .  Le  
pacha d ’É g yp te  o ffra it, en e ffe t, de m ener une e xp é d itio n  con tre  
A lg e r ; m ais i l  lu i  fa l la it  l ’assen tim ent de son suzera in , le su l
ta n  de C onstan tinop le , e t ce lu i-c i le refusa. C’est a lors que P o li
gnac, v o y a n t q u ’i l  ne p o u v a it réa lise r ses p ro je ts  su r le R h in , 
v o u lu t chercher u n  succès en A lgé rie . Les a m ira u x  m o n trè re n t 
beaucoup de m auvaise vo lo n té , sou tenan t que le débarquem ent 
d ’une arm ée en tiè re  é ta it  im poss ib le  su r ce riva g e  dangereux. 
Le m in is tre  de la  m arine , d ’ Haussez, passa o u tre  e t f i t  des p ré 
p a ra tifs  com plets e t b ien  condu its . O n a v e r t it  les grandes p u is 
sances : le  tsa r, s u iv i p a r la  Prusse, encouragea chaudem ent 
le p ro je t ; l ’A u tr ic h e  se m o n tra  p lus fro id e , parce que M e tte r- 
n ich  m énagea it to u jo u rs  la  T u rq ù ie  ; l ’A n g le te rre  seule m u l
t ip l ia  les p ro te s ta tio n s , les menaces, e t tâcha  de fa ire  a g ir le 
su lta n , m ais l ’envoyé de ce lu i-c i a rr iv a  tro p  ta rd . D ’a illeu rs  
le  gouve rnem en t de P aris  ann o n ça it le désir de convoquer, 
après le succès, une conférence in te rn a tio n a le  q u i ré g le ra it 
le  so rt d é f in it i f  d ’A lge r.
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Le  débarquem ent, conform e à un  p la n  préparé  au tem ps de 
N apo léon, se f i t  sans d iff ic u lté  le 14 ju in  1830 à S id i-F e rru ch , 
sous les ordres de l ’a m ira l D uperré . L a  v ic to ire  de S taoué li 
f u t  su iv ie  de la  p rise  du  fo r t  l ’ E m pereu r, q u i d o m in a it A lge r. 
Le  dey accepta les co n d itions  du  général en chef, B o u rm o n t, 
e t q u it ta  l ’A lg é rie  avec les troupes tu rques  ; l ’arm ée v ic to rieuse  
e n tra  dans la  cap ita le  (5 ju il le t ) .  L ’ occupa tion  d O ran a 1 ouest 
e t de Bône à l ’ est v e n a it de s’ acco m p lir sans résistance quand  
on a p p r it  la  chu te  de Charles X . B o u rm o n t eû t v o u lu  ram ener 
ses troupes en F rance p o u r défendre le ro i, m ais la  f lo tte  refusa 
de se p rê te r à ce p ro je t. I l  se résigna, co n se n tit à fa ire  hisser 
le drapeau tr ic o lo re , évacua Bône e t O ran, pu is q u it ta  l ’A fr iq u e  
à l ’a rr ivé e  du  généra l cho is i p a r la  nouve lle  m onarch ie .

Celle-ci a lla it-e lle  conserver la  conquête ? Beaucoup de 
ses pa rtisans  dés ira ien t y  renoncer, a fin  de fa ire  face à 
l ’ é ve n tu a lité  d ’une guerre européenne, d ’ é v ite r des dépenses 
in u tile s  d ’hom m es e t d ’a rgen t, e t de gagner l ’a lliance  anglaise ; 
m ais d ’au tres ju g e a ie n t im poss ib le  de blesser a ins i le  se n tim e n t 
n a tio n a l, su rexc ité  p a r la  ré v o lu tio n  de ju i l le t .  Dès 1830 le 
gouve rnem en t p r i t  la  ré so lu tio n  de garder A lg e r ; cepen
d a n t, ne sachant pas encore où s’a rrê te ra it l ’ occupa tion , 
i l  é v ita  de fa ire  conna ître  p u b liq u e m e n t ses vues p o u r ne pas 
sou lever u n  c o n flit  avec l ’A ng le te rre . C elle-ci de son côté, 
fa vo ra b le  au nouveau  ro i des F rança is, la issa it d o rm ir  cette  
question  ir r i ta n te  e t pensa it que le  gouve rnem en t de Paris 
se d é g o û te ra it b ie n tô t de l ’ A lgé rie . Le  pays o ff ra it  des d if f i
cu ltés insoupçonnées. Les T u rcs  a va ie n t superposé à l ’anarch ie  
arabe e t ka b y le  u n  gouve rnem en t b ru ta l e t détesté, m ais fo r t ,  
ju g e a n t som m a irem en t les c rim ine ls  e t se se rva n t des tr ib u s  
soumises p o u r o b lige r les tr ib u s  rebelles à p a ye r l ’ im p ô t. La  
F rance , en re n v o y a n t la  m ilice  tu rq u e , b risa  le p o u v o ir  q u i 
ré fré n a it les guerres con tinue lles . Que m e ttra it-e lle  à la  p lace ? 
Innom brab les  fu re n t les p ro je ts  ; ce q u i m a n q u a it, c’ é ta ie n t les 
connaissances. O n ig n o ra it le pays e t le c lim a t : des person
nages h a u t placés p a rlè re n t d ’in tro d u ire  en A lgé rie  la  canne 
à sucre e t les au tres denrées coloniales. O n ig n o ra it les in d i
gènes : i l  fa l lu t  du  tem ps p o u r d is tin g u e r A rabes e t K a b y le s , 
M aures e t C oulouglis. O n ig n o ra it l ’arabe v u lg a ire  aussi b ien 
que les d ia lectes berbères ; les offic iers frança is  d u re n t lo n g 
tem ps accepter les in te rm é d ia ire s  suspects q u i s’o ffra ie n t com m e 
in te rp rè te s . P lus ieurs années fu re n t nécessaires p o u r é ta b lir  
une sépara tion  d é fin it iv e  en tre  les v ie ille s  colonies e t l ’A lgé rie ,
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p o u r poser, sans les résoudre encore, les problèm es nouveaux 
q u i se p résen ta ien t.

Le  successeur de B o u rm o n t, le généra l C lauzel, a c t if  e t 
e n tre p re n a n t, p le in  de confiance dans l ’aven ir, v o u lu t in a u gu re r 
un  rég im e de p ro te c to ra t en re m p la ça n t les tro is  anciens beys 
tu rcs , subordonnés au dey, p a r des princes tun is iens  ; Paris 
n ’accepta p o in t ce systèm e. Les successeurs de C lauzel, changés 
tous  les ans, se b o rn è ren t à occuper la  p la ine  d ’A lge r, pous
san t ju s q u ’à l ’entrée de l ’A tla s , ju s q u ’à Médéa d o n t i l  fa l la it  
sans cesse déb loquer ou ra v ita i l le r  la  garnison. A  Paris  le  m aré 
cha l S o u lt, m in is tre  de la  guerre, s’o ccupa it d ’organiser les 
troupes, m ais d e v a it co m p te r avec la  C ham bre des députés, 
hos tile  a u x  grandes opéra tions m ilita ire s . E n  1834 u n  déba t 
sérieux d e va n t ce tte  assemblée p ro u va  que l ’ évacua tion  ne 
c o m p ta it p lus guère de pa rtisans . U n  gouve rneu r général fu t  
nom m é, avec un  p rog ram m e encore très  vague. L a  seule idée 
adm ise p a r tous  é ta it  celle de l ’occupa tion  re s tre in te  : on 
d e v a it s’en te n ir  a u x  v ille s  de la  côte, avec le u r ban lieue, et 
tâ ch e r de s’en tend re  avec les chefs ind igènes de l ’ in té r ie u r.

C eux-c i v o u la ie n t p rend re  la  place laissée v id e  p a r la  F rance. 
A  C onstan tine  le  de rn ie r des beys tu rcs , A hm ed , s’e ffo rça it 
de res te r le m a ître  e t s’a p p ro v is io n n a it d ’ armes e t de m u n i
tio n s . A  l ’ouest le su lta n  d u  M aroc, re p re n a n t des p ro je ts  très 
anciens, a v a it  cherché à m e ttre  la  m a in  sur la  rég ion  d ’O ran. 
I l  échoua ; m ais les tr ib u s  de ce tte  p rov ince , a y a n t besoin d ’u n  
chef p o u r co m b a ttre  les F rança is , p ro c la m è re n t en 1832 le 
fils  d ’u n  m a ra b o u t renom m é, un  jeune  hom m e de v in g t-q u a tre  
ans, ancien p è le rin  de la  Mecque, A b d -e l-K a d e r, illu s tre  p a rm i 
eux à cause de sa p ié té . I l  créa dans sa nouve lle  cap ita le , M as
cara, l ’em b ryo n  d ’u n  gouvernem ent. Les généraux frança is  
ne s’y  opposèrent pas; ils  c ro ya ie n t ava n ta g e u x  de rem p lace r 
des tr ib u s  isolées, disséminées et insaisissables, p a r u n  É ta t  
régu lie r, u n ifié , d o n t le  souvera in  se ra it heu reux  de fa ire  péné tre r 
chez lu i  la  c iv ilis a t io n  européenne. O n se le rep ré se n ta it com m e 
un  a u tre  M oham ed A li.  V o ilà  p o u rq u o i le  com m andan t d ’O ran  
signa en 1834 avec lu i  u n  t ra ité  qu i, à de cause la  d ifférence en tre  
le  te x te  frança is  e t le  te x te  arabe, laissa c ro ire  a u x  indigènes que 
le u r é m ir é ta it  l ’égal du  ro i des F rança is. Ce m a len tendu  amena 
b ie n tô t la  ru p tu re  ; un  succès d ’A b d -e l-K a d e r à la  M acta  
(28 ju in  1835) f i t  re n vo ye r en A lgé rie  l ’a rd e n t C lauzel q u i le b a t t i t  
p lus ieurs fo is  e t q u i, c ro y a n t l ’ ouest soum is, v o u lu t p rend re  
C onstan tine . I l  échoua d e va n t ce n id  d ’a ig le e t fu t  rappelé . A f in
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de venger ce t échec, on p e rm it à B ugeaud de signer avec A b d 
e l-K a d e r le tra ité  de la  T a fn a  (30 m a i 1837). L a  prise de C onstan
tin e , le  6 octobre  1837, fu t  le  p re m ie r g rand  e x p lo it q u i re n d it  la  
guerre d ’A fr iq u e  p o p u la ire  en F rance.

O n c ru t à Paris  que la  guerre é ta it  fin ie . Le  systèm e de l ’occu
p a tio n  re s tre in te  sem b la it réussir. L ’ é m ir m énagea it la  F rance 
e t re ce va it avec beaucoup de cou rto is ie  les F rança is  q u i ve n a ien t 
le  v o ir .  M ais en ré a lité  ce n ’é ta it  p o u r lu i  q u ’une trê v e  ; i l  
v o u la it  obé ir au C oran e t chasser l ’ in fid è le  ; en a tte n d a n t i l  
s o u m it les tr ib u s  rebelles, poussa ju s q u ’au Sahara, songea mêm e 
à é tendre  son p o u v o ir  sur ce tte  p ro v in ce  de C onstan tine  d ’ où 
les chré tiens ve n a ien t de chasser le bey tu rc . Le  t ra ité  de 
la  T a fn a , com m e ce lu i de 1834, so u le va it des d ifficu lté s  à cause 
des d ifférences en tre  les deux  tex tes  ; le  m arécha l Valée, gou
ve rn e u r général, c o n s ta ta n t les progrès de l ’ ém ir, v o u lu t a f f ir 
m er sa fo rce  en fa is a n t une prom enade m ili ta ire  de C onstan tine  
à A lg e r p a r le dé filé  des P ortes de fe r. A b d -e l-K a d e r déclare 
a u ss itô t le  t ra ité  v io lé  ; c’ est la  grande lu t te  q u i recom 
mence (1839).

Bugeaud fu t  b ie n tô t chargé de la  condu ire . De m êm e que 
H astings , l ’ennem i des conquêtes, a v a it  soum is l ’ Inde , l ’A l 
gérie a l la it  ê tre  pacifiée  p a r l ’hom m e q u i s’é ta it  m o n tré  lo n g 
tem ps hos tile  à ce tte  nouve lle  co lonie. B ugeaud  déclara néces
saire de s u b s titu e r à l ’occupa tion  re s tre in te  l ’occupa tion  com 
p lè te . Le  gouve rnem en t de L o u is -P h ilip p e , réso lu  à conserver 
la  p a ix  en E u rope , h u m ilié  p a r l ’échec récen t de sa p o li
tiq u e  en É g yp te , s e n ta it le besoin d ’une revanche en A lgé rie . 
B ugeaud re çu t les forces q u ’i l  d e m a n d a it: g rand  chef m i l i 
ta ire  e t o rgan isa teu r incom pa rab le , i l  adop ta  une m éthode  de 
guerre  nouve lle , dé jà  m ise en p ra t iq u e  p a r quelques b r illa n ts  
o ffic iers com m e L am oric iè re . P lus de défensive dans les fo r te 
resses, p lus de colonnes a lla n t d é tru ire  u n  fo r t ,  pu is  re ve n a n t 
à le u r p o in t de d é p a rt ; les troupes d e va ien t se m o u v o ir  sans 
cesse, occuper l ’ in té r ie u r , procéder à des razzias con tinue lles  
de céréales e t de b é ta il, à la  fo is  p o u r se n o u r r ir  e t p o u r a ffam er 
les tr ib u s  nomades. Le  systèm e réuss it : en deux  ans A b d -e l- 
K a d e r fu t  expulsé du  T e ll, pourchassé à tra v e rs  les hau ts  p la 
te a u x , e n fin  dépou illé  de sa v i lle  flo tta n te , sa sm ala, p a r l ’a u 
dace heureuse du  duc d ’ A um a le . Le  v a in c u  se ré fu g ia  au M aroc 
e t en tra îna  le  su lta n  dans la  guerre  s a in te ; B ugeaud, avec
12.000 hom m es con tre  40.000, b a t t i t  les M aroca ins su r l ’ Is ly  
(14 a o û t 1844). O n laissa le u r  em p ire  in ta c t,  m ais A b d -e l-
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K a d e r n ’y  tro u v a  p lus g rand  secours. C ependant i l  rep rend  
l ’o ffensive, o b tie n t quelques succès, a p p a ra ît mêm e un  in s ta n t 
à 1 entrée de la  p la ine  d A lg e r : fa ib les e t dernières te n ta tiv e s , 
q u i son t déjouées p a r Bugeaud. C’est a lors, en p le ine  v ic to ire , 
que le v ie u x  m arécha l, souven t en désaccord avec Paris , q u it ta  
son com m andem ent (1847) ; le  duc d ’A um a le  q u i le re m p la ç a it 
e u t le bonheur d ’apprendre  b ie n tô t que l ’ in d o m p ta b le  ém ir, 
p ris  en tre  les F rança is e t les M aroca ins, v e n a it de se rendre  
aux  p rem iers (décem bre 1847). C’é ta it la  f in  de la  grande guerre.

L a  F rance a v a it  pu  la  m ener ju s q u ’au b o u t sans en ê tre  
empêchée p a r d ’au tres puissances. L ’A n g le te rre  d em eu ra it 
m é fian te , ja louse  e t ch a g rin e ; e lle in te rv in t  après l ’ Is ly  p o u r 
q u ’ on épa rgnâ t le M aroc, m ais ce tte  m auvaise v o lo n té  n ’a lla  
pas p lus lo in . L a  T u rq u ie  in vo q u a  souven t ses anciens d ro its  
sur les Régences. E lle  réuss it en 1835 à ré ta b lir  son p o u v o ir 
sur T r ip o li,  essaya p lus ieurs fo is  de fa ire  de m êm e à T u n is  
e t encouragea la  résistance de C onstan tine . L a  F rance  négligea 
les p ro te s ta tio n s  tu rques  e t m a in t in t  l ’ indépendance du bey 
de T u n is  envers C o n s ta n tin o p le ; la  v is ite  du  bey  à Paris  en 
1846, m o n tra  que ce lu i-c i a p p ré c ia it l ’a p p u i du  gouvernem ent 
frança is.

L ’ A lgé rie  d e v ie nd ra it-e lle  une te rre  de co lon isa tion  ? C lauzel 
dès le p re m ie r jo u r  1 a v a it proposé, fo n d a n t une fe rm e m odèle 
p o u r donner l ’ exem ple. Des colons a ccou ru ren t e t s’in s ta llè re n t 
dans la  p la ine  d A lge r, la  M it id ja ,  sans se la isser a rrê te r pa r 
deux ennem is égalem ent redou tab les, la  fièv re  e t les Arabes. 
Ils  occupa ien t dé jà  de nom breuses ferm es en 1839 quand  la 
brusque a tta q u e  d ’A b d -e l-K a d e r d é fia n t la  F rance ru in a  tous 
ces étab lissem ents. P lus ieurs s’ o b s tinè ren t : « A u cu n  sacrifice  
ne me coûte, é c r iv a it l ’u n  d ’eux, si je  pu is e n n o b lir  m on  nom  
en le  g ra v a n t sur le berceau de ce n o u ve l em pire . » Bugeaud, 
égalem ent passionné p o u r l ’a g ric u ltu re  e t p o u r l ’arm ée, v o u lu t 
Créer des colonies m ilita ire s , en fa isa n t appe l s u r to u t a u x  soldats 
libérés, à q u i se ra it im posé le t r a v a il  en com m un ; l ’opposi
t io n  des colons lib res, des Cham bres, du  gouvernem ent, l ’ échec 
des p rem iers essais f ire n t abandonner ces p ro je ts . I l  fa l la it  
achever la  conquête a v a n t de songer à coloniser.

B ie n  que l ’A lg é rie  abso rbâ t ses forces, la  m onarch ie  de j u i l 
le t f i t  quelques autres acqu is itions . Sur la  côte de G uinée le 
lie u te n a n t de vaisseau B oue t, q u i d e v in t p lus ta rd  l ’ a m ira l 
B o u e t-W illa u m e z , signa p lus ieurs  tra ité s  avec les chefs in d i
gènes, in s ta lla  (d ivers postes, auxque ls  s’a jo u ta  ce lu i du  G abon.

L'expansion française en Algérie
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Autour de M adagascar le  gouve rneu r de l ’ île  B o u rbon , déjà 
m a ître  de S a in te -M arie , a n n e xa it M a y o tte  e t Nossi-Bé (1840- 
1842). E n  Océanie on occupa les M arquises, e t T a ït i,  après les 
in c id e n ts  provoqués p a r P r itc h a rd , passa d é fin itiv e m e n t sous 
le  p ro te c to ra t frança is  en 1847. D ’ autres entreprises a vo rtè re n t, 
com m e celle d ’un  groupe borde la is  a u x  îles H aw aï, ou l ’ é ta 
b lissem ent dans les îles Soulou, abandonné sur la  ré c la m a tio n  
de l ’ Espagne. Le  conseil des m in is tre s  a v a it décidé en 1843 
q u ’on p ré fé re ra it à une vaste  contrée te lle  que M adagascar 
l ’ o ccupa tion  d ’ îles faciles à garder, o ffra n t des po in ts  de re lâche 
p o u r la  m arine .

Q u a n t a u x  v ie ille s  colonies, elles végé ta ien t. Le  Sénégal 
e u t d ’abo rd  des gouverneurs a c tifs , le  co lone l S chm a ltz  (1817- 
1820), q u i présenta un  p la n  co m p le t de co lo n isa tio n , e t R oger 
(1821-1826), q u i m it  une a rdeu r d ’ apô tre  à vu lg a rise r chez les 
ind igènes les cu ltu res  u tile s  ; m ais ce pays fu t  b ie n tô t ré d u it 
au rô le  de s im p le  c o m p to ir . V in g t-s e p t gouverneurs s’y  succé
dè ren t de 1831 à 1854. P o u r les îles à sucre, elles é ta ie n t m ena
cées p a r un  nouveau  danger : le sucre de b e tte rave  se déve
lo p p a it en F rance, e t la  guerre des deux sucres a lla it  deven ir 
la  cause de débats sans cesse renaissants.

L'expansion européenne

V. —  L E S  M IS S IO N S  R E L IG IE U S E S  E T  S C IE N T IF IQ U E S . 
L ’E S C L A V A G E 1.

Les colonies européennes, anciennes ou nouvelles, a tt irè re n t 
les m issions p ro tes tan tes  e t ca tho liques. Ces dernières é ta ie n t 
tom bées en décadence à la  f in  du  x v m e siècle : après la  suppres
sion de la  C om pagnie de Jésus, la  papau té  a v a it  souven t confié  
le  soin de la  rem p lace r à des ordres re lig ie u x  m a l préparés à 
ce tte  tâche  ; on le v i t  p a rt ic u liè re m e n t en Chine. Les guerres de

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  P o u r  les m iss io n s  c a th o liq u e s , le  m e il le u r  in s t r u m e n t  
de t r a v a i l  es t la  Bib lio teca m issionum , p a r  le  P . S t r e i t ;  de  c e tte  v a s te  b ib lio g ra p h ie ,  en 
co u rs  de p u b lic a t io n ,  4  v o lu m e s  o n t  p a ru  (M u n s te r ,  p u is  A ix - la -C h a p e lle ,  191 6 -1 928 , g r .  
in -8 ° ) .  O n  la  c o m p lé te ra  p a r  la  Revue d ’h isto ire  des m issions, p u b lié e  à P a ris  d e p u is  
1924. S u r i es m iss io n s  p ro te s ta n te s  i l  e x is te  des h is to ire s  d é ta illé e s  des d iv e rs  g roupe s 
co n fess ionne ls , p a r  e xe m p le  W it le y ,  A  h is lo ry  o f B r it is h  B ap tis ts  ( L o n d re s ,  ̂1 923, 
in -8 ° ) .  O n  t ro u v e ra  u n  ré su m é  co m m o d e  de le u rs  o r ig in e s  dan s  les a r t ic le s  de I  abb e  
P is a n i,  Les missions protestantes au X I X « siècle, dan s  la  Quinzaine, t .  X L I I  (1901), 
p  141 -159  e t  309 -32 8 . C f. Je a n  B ia n q u is ,  Les orig ines de la  Société des m issions évan
géliques de P a ris , t .  I  (P a ris , 1930, in -8 ° ) .  Les  m iss io n s  en  C h in e  o n t  é té  p a r t ic u l iè r e 
m e n t  b ie n  é tu d ié e s  : v o i r  le  P . d e  L a  S e rv iè re , H is to ire  de la  m ission  du K ia n g -  
N a n  t .  Í  (P a ris , 1914, in -4 ° )  ; le  la z a r is te  A lp h o n s e  H u b re c h t ,  Grandeur et suprématie  
de P eÛ ng  (P é k in  1929, in -4 ° ) ;  e t K .  S. L a to u r e t te ,  A  h is to ry o j C h ris tia n  m issions M
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la  R é v o lu tio n  achevèrent de désorganiser les anciens g roupe
m ents de m issionnaires. Les p ro te s ta n ts  songèrent à se charger 
de 1 œ uvre abandonnée p a r leurs r iv a u x . Ic i  com m e en b ien  
d ’autres dom aines les discip les de W esley m o n trè re n t a u x  d iffé 
rentes com m unautés réform ées le  chem in  à su iv re . C’est en tre  
1790 et 1810 que s’ organ isèrent, le p lus souven t à Londres, les 
p rinc ipa les  sociétés de m issionnaires p ro te s ta n ts  chargés d ’évan
géliser les in fidè les  ; en mêm e tem ps na issa ient les sociétés 
b ib liques , beaucoup p lus riches, a y a n t p o u r o b je t de répandre  
la  B ib le  chez les chrétiens com m e chez les païens, e t de la  t r a 
d u ire  dans tou tes  les langues. D iss idents e t ang licans se m ire n t 
d ’accord p o u r so u te n ir la  société b ib liq u e  de Londres. P a rm i 
les sociétés de m iss ionnaires, les p rinc ipa les  fu re n t celle de 
l ’Ég lise  é tab lie , celle des B ap tis tes , illu s tré e  p a r le  g rand  l in 
gu is te  C arey q u i t ra d u is it  la  B ib le  en tre n te -q u a tre  id iom es, 
e n fin  la  société wesleyenne organisée en 1816 ; elles tro u v è re n t 
des apôtres te ls  q u ’E ll is  e t Jo h n  W illia m s . La  société h o lla n 
daise des M issions se fo rm a  en 1827. Les É ta ts -U n is  a va ie n t 
s u iv i l ’exem ple de la  G rande-B re tagne ; le com ité  am érica in  
fondé en 1810 ( A m erican  B oard  of commissioners fo r  fo re ign  
m issions) dép loya son a c t iv ité  en d ivers pays, s u rto u t aux  
îles H a w a ï depuis 1819. E n  A llem agne, où les Frères M oraves 
a va ie n t com m encé le u r œ uvre depuis long tem ps, p lus ieurs 
sociétés n a q u ire n t en tre  1820 et 1848 ; elles fu re n t soutenues 
p a r l ’ im p o r ta n t g roupem en t de B â le  q u i, d ’abo rd  a llié  aux 
sociétés anglaises, d e v in t ensu ite  assez fo r t  p o u r a g ir  seul. E n  
F rance  la  société des M issions évangéliques de Paris , fondée 
en 1822, se to u rn a  b ie n tô t vers l ’A fr iq u e  du sud ; en 1833 
ses p rem ie rs  m iss ionnaires a rr iv è re n t au Lessouto où l ’un  
d ’eux, B isseux, a l la it  v iv re  pen d a n t un  dem i-siècle.

Après 11314 la  papau té  ra je u n ie , q u i v e n a it de fa ire  re v iv re  
la  Com pagnie de Jésus, e n tre p r it de ressusciter les m issions

China (L o n d re s , 1929, in -8 ° ) ,  a ve c  u n e  b ib l io g ra p h ie  trè s  d é ta illé e . C o m m e e xe m p le  de  
b io g ra p h ie  on  p e u t  c ite r  G eorges G o ya u , Mère Javouhey (P a ris , 1929, in -1 2 ).

S u r l ’esp lavage, W . L .  M a th ie s o n , Brilish slavery and ils abolition (L o n d re s , 1926, 
in -8 ° )  ; d u  m êm e , Gréai B rita in  and the slave trade (N e w -Y o rk ,  1929, in -8 ° ) .  P o u r  l ’esc la
vage  dans les A n t i l le s  fra n ça ise s , o n  c o n s u lte ra  u t i le m e n t  J .  G a z in , Éléments d’une 
bibliographie générale méthodique et historique de la Martinique  (F o r t-d e -F ra n c e , 1926, 
in -8 ° )  ; L é o n  V ig n o ls  , Une expédition négrière en 1821 d’après sonregistrede bord, d a n s  la  
Revue de l ’histoire des colonies françaises, a n n . 192 8 , q u i  m o n tre  la  tra ite e n c o re  
p ra t iq u é e  à  N a n te s  en  1821. S u r les q u e s tio n s  c o m m e rc ia le s  q u i d iv is a ie n t  les a n t i 
e sc lavag is tes , v o i r  T h o m a s  P . M a r t in ,  Some international aspects of the anlislavery 
novement, 1818-1823 dans le  Journal of économie and business history de l ’ U n iv e rs ité  
H a rv a rd ,  r i“  1 (1928), p . 137-148.
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ca tho liques . E lle  tro u v a  dans la  F rance  de la  R e s ta u ra tio n  
des concours enthousiastes. A  L y o n  une ca th o liqu e  fe rve n te , 
P au line  J a r ic o t, s’ e n te n d it avec u n  groupe s tim u lé  p a r les 
appels q u ’e n v o y a it d ’A m é riq u e  l ’ évêque frança is  de S a in t- 
Lou is  ; a ins i n a q u it la  « Société p o u r la  p ro p a g a tio n  de la  fo i » 
(1822), q u i fu t  approuvée p a r le pape dès 1823 et q u i gagna 
b ie n tô t les pays vo is ins. Vers 1835 elle c o m p ta it 700.000 adhé
ren ts  e t p u b lia it  des A nna les , tirées à 150.000 exem pla ires, 
q u i p r ire n t la  p lace des anciennes Lettres édifiantes. E lle  fu t  
com plétée ensuite  p a r l ’œ uvre de la  S ain te  E nfance. Les autres 
pays ca tho liques , non  con ten ts  d ’a c c u e illir  la  P ro p a g a tio n  
de la  fo i, fo n d è re n t quelques groupem ents n a tio n a u x , com m e 
1’ « U n io n  de Léopo ld  », en A u tr ic h e  e t 1’ « U n io n  de Lou is  », 
en B av iè re . Les m iss ionnaires m ili ta n ts  v in re n t s u r to u t de 
F rance. L a  « Société des m issions étrangères », q u i re m o n ta it à 
1683, re p r it  son a c t iv ité ;  les jésu ites recom m encèrent com m e 
les lazaris tes à s’occuper de l ’Asie. E n  S yrie  les jésu ites re p a 
ru re n t dès 1831 ; le sém ina ire  fondé  p a r eux à G haz ir en 1843 
d e v a it ê tre  le berceau de l ’ U n iv e rs ité  de B e y ro u th . A u x  congré
gations anciennes se jo ig n a ie n t des sociétés nouvelles. A  B o r
deaux, p a r exem ple, u n  g rand  o rgan isa teu r, C ham inade, fonda  
l ’ o rd re  des M aristes. Le  Saint-S iège encouragea it e t d ir ig e a it 
ce tte  renaissance ; i l  créa les M issions d ’Océanie, et G régoire X V I  
en 1833 d iv isa  ce tte  p a rt ie  du  m onde en deux v ic a ria ts  apos
to liq u e s , l ’un  con fié  à la  Société de P icpus, l ’ a u tre  à celle de 
M arie . Les autres pays ca tho liques su iva ie n t de lo in  la  F rance  ; 
le  clergé po rtu g a is  de Goa gêna p a r son in d isc ip lin e  l ’œ uvre 
des m iss ionna ires frança is  dans l ’ Inde , e t les lazaris tes p o r tu 
gais de Macao c o m b a ttire n t le re to u r des jésu ites en C hine ; 
m ais ceux-c i fu re n t aidés p a r le gouvernem ent frança is  à 
la  p riè re  de la  re ine  M a rie -A m é lie . Q u a n t au m onde m usu lm an , 
i l  ne fu t  guère en tam é p a r ce tte  propagande. O n y  songea 
cependant : un  d isc ip le  de Lam enna is, Eugène Boré, devenu 
u n  o rie n ta lis te  m a rq u a n t, v is ita  le L e v a n t et déclara q u ’ on 
p o u v a it p ro f ite r  de la  décom position  de l ’ is la m  ; pu is  i l  e n tre p r it 
d ’ ag ir, mêm e a v a n t de se fa ire  lazaris te . M ais en A lgé rie  le gou
ve rn e m e n t frança is  in te rd it  une propagande q u i p o u v a it rendre  
p lus dangereux encore le fana tism e  destribus indigènes.

Les fem m es t r a v a il la ie n t com m e les hom m es à l ’ évangé
lis a tio n . P o u r ne c ite r q u ’un  nom , la  Mère Ja vouhey , q u i a v a it 
créé la  congréga tion  de S a in t-Joseph  de C luny , fu t  chargée 
après 1817 d ’organiser les h ô p ita u x  et les écoles dans les v ie illes
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colonies françaises, p a rtic u liè re m e n t au Sénégal e t à la  G uyane. 
Celle que L o u is -P h ilip p e  a p p e la it « un  g rand  hom m e » fu t  pen
d a n t tre n te  ans la  conseillère écoutée des m in is tre s  e t des gou
verneurs, parce q u ’ elle jo ig n a it  à une p ié té  p ro fonde  le bon 
sens p ra tiq u e  e t le don d ’in s p ire r confiance a u x  gens de cou leur.

Si les ré su lta ts  ne ré p o n d ire n t pas to u t  de su ite  au zèle 
déployé p a r les chrétiens, c ’est que leurs dissensions choqua ien t 
les indigènes. Piares fu re n t les pays com m e la  Chine, où  ca th o 
liques e t p ro te s ta n ts  s’ e n te n d ire n t après la  guerre de l ’o p ium . 
Les îles de l ’Océanie, s u r to u t les G am bie r, les M arqu ises, les 
T a ït i,  d e v in re n t un  cham p clos p o u r les m issionnaires des deux 
confessions. C ette  r iv a li té  amena souven t celle des gouverne
m ents, q u i v o y a ie n t u n  in té rê t p o lit iq u e  à a id e r leurs n a tio 
naux. L a  longue lu t te  soutenue p a r P r itc h a rd  con tre  les m is 
sionnaires ca tho liques, pu is  con tre  le  p ro te c to ra t frança is , 
n ’est que le p lus célèbre de ces c o n flits . A u x  H aw a ï, les 
A ng la is , un  m o m e n t aidés p a r la  F rance, re n co n trè re n t l ’op 
p o s itio n  des É ta ts -U n is , q u i les f i t  recu le r, M arins  e t d ip lo 
m ates frança is  d o nna ien t v o lo n tie rs  le u r a p p u i a u x  m iss ion 
naires ; des escadres m enacèrent de c h â tie r la  Corée, puis 
l ’A n n a m , q u i les a va ie n t persécutés. Lagrené, envoyé p o u r 
signer le tra ité  avec la  C hine, é ta it  u n  ancien élève de S a in t- 
A cheu l, am i des jésu ites ; chargé de défendre les m issions, 
i l  p r i t  su r lu i  de p la id e r aussi la  cause des chré tiens indigènes, 
e t f in i t  p a r o b te n ir  l ’ é d it q u i e n jo ig n a it de rendre  a u x  ca th o 
liques leurs anciennes églises e t q u i lu i  v a lu t  d ’ê tre  surnom m é 
« le  g rand  b ie n fa ite u r des m iss ionna ires ».

Chez les p ro te s ta n ts  com m e chez les ca tho liques , se révé lè ren t 
p a rm i les m issionnaires des ph ilo logues, des ethnographes, des 
na tu ra lis tes , q u i re n d ire n t de grands services à la  science. 
L ’e xp lo ra tio n  du  T ib e t p a r le  P. H ue  en 1846 est demeurée 
célèbre. M orrison , fo n d a te u r de la  m iss ion  anglaise en Chine, q u i 
passa une p a rt ie  de sa v ie  à C anton, a p u b lié  u n  d ic tio n n a ire  
chinois de grande va le u r.

La  science e u t égalem ent ses m iss ionna ires à elle, succes
seurs des C ook e t des L a  Pérouse, p rê ts  à to u t  endu re r p o u r 
é tendre les connaissances hum aines ; ils  consacrèrent aux  
exp lo ra tio n s  dangereuses une a rdeu r dem eurée sans em p lo i 
depuis la  f in  des guerres napoléoniennes, A  Lond res , l ’associa 
t io n  form ée en 1788 p o u r encourager les voyages dans l ' in té 
r ie u r de l ’A fr iq u e  d em eu ra it a c tive  e t p rospère; en F rance , 
des savants fo n d è re n t en 1821 la  Société de géographie de Paris ;
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en R ussie, l ’A cadém ie de S a in t-P é te rsbou rg  p r i t  l ’ in it ia t iv e  
de p lus ieurs m issions lo in ta ines . L ’A fr iq u e  a t t i r a i t  les e x p lo 
ra te u rs  p a r quelques grands problèm es, in téressants p o u r les 
géographes com m e p o u r le p u b lic  : le p rob lèm e du  Sahara, 
que l ’ on c ro y a it ê tre  une im m ense p la ine  ; le p rob lèm e du  N iger, 
que certa ins id e n tif ia ie n t avec le Sénégal ou la  G am bie ; le 
p rob lèm e  des sources du  N il,  e n tiè rem en t inconnues. L ’assas
s in a t de M u n g o -P a rk  n ’ a v a it pas découragé ses émules : D enham  
e t C lappe rton  eu ren t le bonheu r de p o u v o ir  accom pagner une 
caravane de T r ip o li  au Soudan (1823). Le  secret de T o m b o u c to u  
a ig u illo n n a it les curios ités : le m a jo r L a in g  y  fu t  massacré ; 
m ais en 1828 le F rança is  René C a illié  p u t re v e n ir de la  v ille  
m ystérieuse en E u rope , où l ’ on hésita  long tem ps à le cro ire . 
M oham ed A li ,  en so u m e tta n t le H a u t-N il,  fa c il ita  la  tâche 
des découvreurs ; des m issions sc ien tifiques , avec des chefs 
o rd in a ire m e n t frança is , fu re n t ad jo in tes  p a r son ord re  aux  
e xpéd itions  m ilita ire s  ; lu i-m êm e  chargea l ’ ingén ieu r d ’A r 
nau d  de re m o n te r le fleuve ju s q u ’à G ondokoro  (1841). E n  
A byss in ie , la  p o p u la tio n , q u i a v a it  su p réserver sa re lig io n  
con tre  les a ttaques de l ’ Is lam , f i t  bon  accue il a u x  v is ite u rs  
ch ré tiens, m iss ionnaires ou savants, p a rm i lesquels se d is t in 
guè ren t les frères d ’A bbad ie . E n  A fr iq u e  aus tra le  é ta it  a rr iv é  
depuis 1840 u n  m iss ionna ire  écossais, L iv in g s to n e , q u i p ré 
p a ra it  p a tie m m e n t ses grands voyages. L a  p h ilo lo g ie  d u t beau
coup à K ra p f e t à d ’autres m iss ionnaires anglicans de l ’A fr iq u e  
o rie n ta le  ; la  géographie p ro f ita  des connaissances sc ien tifiques 
sérieuses avec lesquelles p lus ieurs  voyageurs a llem ands, te ls  
que le n a tu ra lis te  R u p p e l e t b ie n tô t R a rth , élève de K a r l  R it te r ,  
e n tre p r ire n t leurs  e xp lo ra tions .

Si l ’Asie sep ten triona le  a t t i r a i t  m o ins les voyageurs occi
d e n ta u x , elle pass ionna it les découvreurs venus de la  Russie 
ou des pays vo is ins . Le  gouve rnem en t russe a ida  W ra n g e l en 
1820-1825, H o ffm a n n  en 1843 e t en 1847-1848 à v is ite r  la  Sibérie 
o rie n ta le  e t le  K a m tc h a tk a  ; i l  fa vo risa  les t ra v a u x  du  bo tan is te  
R unge e t des astronom es russes. N ico las I er m it  aussi une v é r i
ta b le  coque tte rie  à seconder les recherches des savants é tra n 
gers, te ls  que l ’astronom e norvég ien  H ansteen ou le phys ic ien  
be rlin o is  E rm a n  ; q u a n t à H u m b o ld t, ce fu t  com m e in v ité  du 
ts a r q u ’ i l  v is ita  l ’O u ra l, la  Caspienne e t l ’A lta ï  (1829). Les 
A n g la is  n ’é ta ie n t pas m oins ac tifs . C a lcu tta , q u i possédait une 
Société as ia tique  depuis 1784, co llec tionna  les renseignem ents 
destinés à g u id e r les voyageurs en Asie ; un  des p lus re m a r
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quables, R aw linson , dans son grand  voyage de 1836-1838, 
d é c o u v r it la  célèbre in s c r ip t io n  de B e h is to u n 1. E n  Océanie, 
Cook a v a it  accom p li les p rinc ipa les  découvertes, m ais i l  res
ta i t  à é tu d ie r chaque a rch ipe l en d é ta il. De n o m b re ux  m arins 
anglais com m e Beecher e t Be lcher, frança is  com m e F re yc in e t 
ou D u m o n t d ’U rv il le , se liv rè re n t à ce tra v a il.  E n  A u s tra lie , 
beaucoup de courageux ave n tu rie rs , so it p o u r chercher des 
te rra in s  d ’élevage, so it p a r , am ou r de l ’ in connu , péné trè ren t 
dans l ’ in té r ie u r  e t v ire n t q u ’u n  g rand  désert o ccu p a it une bonne 
p a rtie  de ce c o n tin e n t. D ’autres voyageurs en fin , b ra v a n t les 
p ires dangers e t les p lus cruelles souffrances a llè re n t à l ’ assaut 
des régions po la ires. Dans l ’océan g lac ia l a rc tiq u e , Jo h n  Ross 
e t P a rry  o u v r ire n t la  ro u te  à F ra n k lin , d o n t la  d is p a r it io n  
(1845) p ro vo q u a  de nouve lles recherches. Dans l ’A n ta rc t iq u e , 
les vo ilie rs  q u i d o u b la ie n t le cap H o rn , pu is les ba le in ie rs e t 
les phoqu ie rs  p récédèrent les savants : le Russe B e llinghausen, 
l ’A n g la is  B iscoe v is itè re n t les S he tland  du sud ; ensu ite  l ’A n 
g le te rre , la  F rance e t l ’A m é riq u e  envo yè re n t to u te s  les tro is  
des expéd itions  en tre  1838 e t 1843, avec James Ross, D u m o n t 
d ’U rv il le  e t W ilke s . Les tro is  m issions d é co u v rire n t la  te rre  
L o u is -P h ilip p e  e t deux  vo lcans, l ’ E rebus e t le  T e rro r ; James 
Ross avança ju s q u ’ au 78e degré.

Les découvertes géographiques sera ient-elles p ro fita b le s  
aux  races q u i e n tra ie n t en re la tio n s  avec les Européens ? 
L a  ques tion  ne d e v a it se poser que p lus ta rd . P o u r le  m om en t, 
p h ila n th ro p e s  e t lib é ra u x  p o u rs u iv a ie n t l ’a b o lit io n  de l ’escla
vage. L ’ é tab lissem ent des F rança is  en A lgé rie , des Russes en 
Asie cen tra le , m e t ta it  f in  à l ’esclavage des b lancs. La  t ra ite  
des nègres, d ’après la  décision du  congrès de V ienne, d e v a it 
d isp a ra ître  dans un  dé la i de c in q  ans. L ’A n g le te rre  l ’a v a it 
dé jà  p roh ibée  dans son em p ire  ; N apo léon  f î t  de mêm e p e n d a n t 
les C ent-Jours . Com m e elle a v a it  aussi p ris  f in  a u x  É ta ts -U n is  
en 1808 con fo rm ém en t à u n  a rt ic le  de la  c o n s titu t io n , les am is 
de la  lib e rté  p u re n t écrire  que le  com m erce de ch a ir hum a ine  
é ta it  e n fin  supp rim é . C ependant les négriers s’ e ffo rça ie n t de 
co n tin u e r u n  tra f ic  lu c ra t if ,  e t les grandes puissances d u re n t 
opposer à ce tte  contrebande  une su rve illance  régu liè re  des cotes 
a frica ines. Cela n ’ a lla  p o in t sans inc iden ts  à, cause des c o n tro 
verses provoquées p a r le  d ro it  de v is ite  ; nous avons v u  2 le p b lic

1. V o ir  le  2e v o lu m e  de c e tte  h is to ire  gén é ra le  (P . R o u sse l, L a  Grèce et l ’O rien t), 
p . 7, n . 7.

2. Voir ci-dessus, p. 447.
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frança is  p ro te s te r con tre  les ve xa tio n s  des croiseurs ang la is ; 
beaucoup p lus fréquentes fu re n t les réc lam a tions  des É ta ts - 
U n is , car les con treband ie rs  a rb o ra ie n t le p lus souven t le 
drapeau am érica in . P o u r ta n t la  t ra ite  m a r it im e  des nègres, 
devenue tro p  a léa to ire  p o u r assurer de grands bénéfices, a v a it 
à peu près cessé en 1848. L a  tra ite  con tinen ta le , au con tra ire , 
sévissa it to u jo u rs  en A sie  com m e en A fr iq u e .

A b o lir  la  tra ite , ce n ’é ta it  pas to u te fo is  su p p rim e r l ’escla
vage. Si quelques-uns des nouveaux É ta ts  de l ’A m é riq u e  la tin e  
l ’a va ie n t in te rd it  com p lè tem en t, i l  su b s is ta it dans les colonies 
européennes, et les économistes re com m anda ien t le  m a in tie n  
d ’un  rég im e estim é nécessaire p o u r l ’e x p lo ita t io n  de la  canne 
à sucre ; les p la n te u rs  s’a ff irm a ie n t résolus à le m a in te n ir  pa r 
la  force. M ais le '  m o uvem en t lib é ra l de 1830 encouragea 
p a r to u t les a b o lit io n n is te s . Tand is  que G arrison  com m en
ça it dans le L ib é ra teu r (1831) sa cam pagne con tre  l ’ esclavage 
a u x  É ta ts -U n is , des p h ila n th ro p e s  écossais, a ffiliés a u x  p a rtis  
les p lus  d ive rs , dénoncèrent au P a rle m e n t e t à la  presse 
des actes de c ruau té , des scandales survenus s u rto u t à la  
Jam aïque , Les colons eu ren t beau s’in d ig n e r, m enacer, le 
P a rlem en t renouve lé  p a r la  ré fo rm e  électora le  décida l ’ ém an
c ip a tio n  des esclaves, m o ye n n a n t une im p o rta n te  in d e m n ité  
accordée a u x  p ro p rié ta ire s  (1834). Le  gouve rnem en t de Lou is - 
P h ilip p e  a v a it  p a ru  dans les prem ières années p rê t à fa ire  la  
mêm e ré fo rm e  ; pu is i l  d e v in t conserva teur, en ce p o in t com m e 
en to u t ,  e t p r i t  seu lem ent des mesures p a rtie lle s  que les colons 
tâ ch è re n t de rendre  inefficaces. A in s i la  C our d ’appe l de la  M a r
t in iq u e  prononça  tre n te -h u it  sentences d ’ a c q u itte m e n t à l ’égard 
d ’in d iv id u s  q u i a va ie n t v io lé  les lo is nouvelles. D u  m oins les 
a rgum ents  présentés p a r des hom m es d ’op in ions aussi d iffé 
rentes que le duc de B ro g lie , T o cq u e v ille  e t Schœloher, p répa 
rè re n t- ils  le p u b lic  en F rance à com prendre  la  nécessité de 
l ’a b o lit io n  d é fin it iv e  de l ’esclavage.
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C H A P IT R E  I I  

L E S  É T A T S - U N IS  1

Les É ta ts -U n is  p e n d a n t v in g t  ans a va ie n t s u iv i de près les 
guerres européennes, parce que le blocus m a r it im e  é ta b li 
p a r l ’A n g le te rre  e t le blocus co n tin e n ta l im ag iné  p a r N apoléon 
assura ien t à ce peuple neu tre  u n  m onopo le  de fa i t  p o u r le 
tra n s p o rt des p ro d u its  de tous  les pays à tra ve rs  les océans. 
De là  des co n flits  fréquen ts  avec les b è llig é ra n ts j q u i ve n a ien t 
d ’a b o u tir  à la  guerre ang lo-am érica ine  de 1812. Le  ré tab lisse
m e n t de la p a ix  générale, en fa isa n t re p a ra ître  sur les mers 
les p a v illo n s  de tou tes  les na tions  com m erçantes, s u p p rim a it 
les p rin c ip a u x  p ro f its  de ce tra f ic  in te rn a tio n a l. Les A m é ri
cains y  renoncèren t p o u r s’a tta ch e r à l ’e x p lo ita t io n  de le u r c o n ti
n e n t ; ce fu t  le com m encem ent d ’une période « p ro v in c ia le  », 
pendan t laque lle  tous leurs e ffo rts  e u re n t p o u r o b je t la  co lo 
n isa tio n  de l ’ouest : 1 ouest, m o t vague e t fu y a n t, d o n t le  sens 
a to u jo u rs  va rié  à mesure que les colons avança ien t.

I .  —  L ’E X T E N S IO N  D U  T E R R IT O IR E  2

La  guerre ang lo-am érica ine  s’ é ta it  te rm inée  en 1814 p a r le 
t ra ité  de G and, q u i ré ta b lis s a it le  sta tu  quo. F ie rs d ’a v o ir  te n u

1. O u v r a g e s  d ’ e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . —  O u tre  C h a rm in g , A  history of the United 
States, t .  V  : 1815-1848 (N e w -Y o rk ,  1921, in -8 ° ) ,  v o i r  Political and social history of the Uni* 
ted Stales [N e w -Y o rk ,  1925-1926 , in -8 ° ) ,  1.1«”  (1492-1828 ), p a r  I io t t ie r  C. H o c k e t t ,  e t  t . I l  
(1829-1925 ), p a r  A r t h u r  M e ie r  S ch le s in g e r, e x c e lle n t ta b le a u  d ’e n s e m b le ; S c h le s in g e r, 
New viewpoints in  American history (N e w -Y o rk ,  1922, in -8 ° ) .  11 est, a ve c  D . R .  
F o x ,  u n  des d ire c te u rs  d ’u n  g ra n d  o u v ra g e  c o l le c t i f , ^  history of American life  (N e w - 
Y o rk ,  12  v o l.  in -8 ° ,  en  cou rs  de p u b lic a t io n  d e p u is  1927). C o n s u lte r , en o u tre , P ré s id e n t 
W ils o n ,  History of American people (N e w -Y o rk ,  1910, 2 v o l.  in -8 ° ) ,  t r a d u c t io n  fra n ç a is e : 
Histoire du peuple américain (P a ris , 1918, 2 v o l.  in -8 ° )  ; G eorges Weill, Histoire des Etats- 
Unis de 1787 à 1917 (P a r is , 1919, in -8 ° ,  dan s la  B ib lio th è q u e  « F ra n c e -A m é r iq u e  »). — • 
O n  t ro u v e ra  des b io g ra p h ie s  n o m b re u se s , s o u v e n t b ie n  fa ite s , dan s la  c o l le c t io n  des 
American statesmen, e t  dan s  le  Dictionary of American biography, t .  I er (N e w -Y o rk ,  
1929, in - 8 ° ) .

2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  S u r  les r a p p o r ts  a ve c  l ’A n g le te r re ,  R .  B . M o w a t,  
The diplomatie relations of Greal-Brilain and the United States (Leeds, 1925, in -8 ° )  $ 

Norman S . B u c k ,  The development of the organisation of Anglo-American trade,  1800-
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tê te  à la  grande puissance q u i v e n a it d ’a b a ttre  N apo léon, 
les A m érica ins  o u b liè re n t l ’échec de leurs p ro je ts  su r le Canada 
p o u r se rappe le r seulem ent les e xp lo its  des croiseurs e t la  v ic 
to ire  de la  N ouve lle -O rléans. In d iffé re n ts  désorm ais aux  affa ires 
européennes, ils  p ré te n d ire n t empêcher l ’E u rope  d ’in te rv e n ir  
en A m érique . Certaines puissances a va ie n t su r ce c o n tin e n t 
des possessions to u c h a n t a u x  fron tiè res  des É ta ts -U n is  ; ceux- 
c i le u r d isp u tè re n t âp rem en t les régions inhab itées d o n t le 
so rt n ’ é ta it  pas encore fix é . Ce peup le  peu n o m breux , m a ître  
n o m in a l de vastes pays d o n t l ’ e xp lo ra tio n  com m ença it à peine, 
eu t to u jo u rs  l ’ in s t in c t de l ’ a ve n ir q u i l ’a tte n d a it, le désir d ’ aug
m e n te r les te rr ito ire s  d o n t i l  p o u rra it  lib re m e n t disposer.

A près a v o ir acheté à l ’ouest les possessions françaises de 
Lou is iane , les É ta ts -U n is  v o u lu re n t a cq ué rir au sud les dom aines 
de l ’Espagne. Celle-ci re p résen ta it p o u r les A m érica ins  la  réac
tio n , le pap ism e, la  ty ra n n ie  p o lit iq u e  e t re lig ieuse ; ils  m é p r i
sa ien t ce pays en décadence, e t leurs sym path ies chaleureuses 
a lla ie n t depuis 1810 aux  colonies soulevées con tre  la  d o m in a 
t io n  espagnole. P o u rq u o i la isser à des m aîtres  incapab les ces 
m agn ifiques  te r r ito ire s  de la  F lo r id e  q u i b a rra ie n t à u n  peup le  
a c tif le  chem in  condu isan t au golfe du  M exique?

Les hom m es de l ’ ouest é ta ie n t des gens ha rd is , a u x  décisions 
p rom p tes , ig n o ra n t le  d ro it  in te rn a t io n a l e t fo r t  in d iffé re n ts  
aux  papiers rédigés p a r les d ip lom a tes . Cet e sp rit se m a n ife s ta it 
chez le chef q u i les a v a it m a in tes fo is  condu its  con tre  les Ind iens , 
le général Jackson, le  héros de la  Nouvelles-Orléans. I l  f u t  chargé 
p a r le  gouvernem ent fédé ra l de ré p r im e r une prise  d ’arm es des 
Peaux-R ouges, avec d ro it  de les p o u rsu iv re  au delà de la  fro n 
tiè re  de F lo r id e  ; Jackson p ro f ita  du  vague de ses in s tru c tio n s  
p o u r co m b a ttre  non  seulem ent les Ind iens , m ais les Espagnols,

Les États-Unis

1850 (Oxford, 1925, in-8°) ; sur les rapports avec l ’Espagne, Flack, Spanish-American 
diplomatie relations before 1898 (Baltimore, 1906, in-8°, t. X X IY , des « Johns Hopkins 
University Studies in historical and political Science »).

Sur la colonisation, voir Frederick Jackson Turner, Rise of the new west, formant 
le t. X IV  de Bushnell Hart, The American nation (New-York, 1918, in-8°) ; du même, 
The frontier in  American history (New-York, 1920, in-8°) ; Frederic Logan Paxson, 
The history of the American frontier (Boston, 1924, in-8°) ; D. Pasquet, Histoire politique 
et sociale du peuple américain, t. I er, jusqu’en 1825 (Paris, 1924, in-8°), malheureu
sement arrêtée par la mort de l ’auteur ; du même, La formation de l'Orégon, dans la 
Revue historique, t. CLX (1929), p. 50-69. . .

Sur l ’immigration, George Malcolm Stephenson, A  history of American immigra
tion (Boston, 1926, in-8°) ; Spindler, The life of K a rl Follen (Chicago, 1917, in-80» 
publié par la « German-American historical Society of Illinois »). Sur les émigres 
bonapartistes français aux États-Unis, voir, en outre, les articles de Cazenave dans la 
Revue d*histoire diplomatique, t. X L III (1929).
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auxquels i l  p r i t  sans peine deux forteresses. E n tre  tem ps i l  
a v a it fa i t  fu s ille r, après u n  in te rro g a to ire  som m aire , deux E u ro 
péens q u i a id a ie n t les sauvages. Le  gouvernem ent fédé ra l é ta it - i l  
a v e rt i des p ro je ts  de Jackson ? Les h is to riens d iscu te n t a u jo u r
d ’h u i encore sur ce su je t ; q uo i q u ’i l  en so it, on fu t  embarrassé 
à W a sh in g to n  quand  M a d rid  p ro tes ta  con tre  ces procédés de 
f lib u s tie r. La  p lu p a r t des m em bres du cab ine t conse illè ren t au 
P rés ident de p u n ir  Jackson, m ais ils  cons ta tè ren t b ie n tô t que 
le Congrès se re fu se ra it à b lâ m e r une entreprise  p o p u la ire  et 
ju s tif ié e  p a r le  succès. O n excusa Jackson en ra p p e la n t que 
l ’ Espagne a v a it  p rom is  de fa ire  respecter p a r les sauvages la  
fro n tiè re  de ses vo is ins  ; o r le  m anque de soldats l ’em pêcha it 
de s u rv e ille r la  F lo rid e . Les pou rpa rle rs  en tre  M a d r id  et 
W a sh in g to n  fu re n t fa c ilité s  p a r l ’em pressem ent avec leque l les 
É ta ts -U n is , depuis l ’a cha t de la  Lou is iane , re co u ra ie n t à la  
d ip lo m a tie  du  d o lla r ; le  t ra ité  de 1819 céda la  F lo rid e  a u x  A m é
rica ins , e t ils  se cha rgè ren t de p aye r les indem n ités  dues pa r 
leurs prédécesseurs à des p a rtic u lie rs . L ’ Espagne é ta it reconnue 
égalem ent souvera ine du  Texas, que les nouveaux m aîtres 
de la  Lou is iane  a va ie n t que lque tem ps réclam é com m e une 
dépendance de celle-ci. Quelques m ois p lus ta rd  la  d o m in a tio n  
espagnole au M exique  s’écrou la  p o u r to u jo u rs . L a  m é tropo le  
conse rva it C uba; la  grande île , dès ce m om en t, d e v in t le p o in t 
de m ire  de beaucoup de Yankees a ve n tu re u x , disposés à 
dépou ille r sans m énagem ents une puissance q u i, d ’après eux, 
ne m é r ita it  p«as de conserver ses colonies.

A u  no rd  les É ta ts -U n is  to u c h a ie n t a u x  possessions de la  
G rande-B retagne. L ’h o s tilité  soulevée p a r la. guerre  de 1812 
fu t  len te  à s’apaiser ; les A m érica ins  a im a ie n t « to rd re  la  queue 
au lio n  b r ita n n iq u e  » ; m ais on ne p o u v a it t r a ite r  l ’A n g le te rre  
aussi cava liè rem en t q u ’une puissance a ffa ib lie  e t sans f lo tte . 
Ce fu t  donc la  d ip lo m a tie  q u i arrangea les lit ig e s  en tre  les deux 
É ta ts . A u  no rd -es t le  t ra ité  de 1783 n ’a v a it  fixé  q u ’une l im ite  
a p p ro x im a tiv e , m arquée p a r la  r iv iè re  S a in te -C ro ix ; com m e 
p lus ieurs cours d ’eau p o rta ie n t ce nom , i l  fa l la it  ch o is ir en tre  
eux. De p lus la  question  des pêcheries de l ’A t la n t iq u e  é ta it  d ’ un  
in té rê t très  g rand  p o u r les m arins de la  N o u ve lle -A n g le te rre . 
Le  tra ité  de 1818 le u r accorda le d ro it  pe rpé tue l de pêcher sur 
quelques pa rties  des rivages canadiens, e t ce lu i de sécher et 
de p répa re r le  poisson dans un  ce rta in  nom bre  de baies in h a 
b itées ; ils  s’ engagèrent à ne p lus pêcher à m oins de tro is  m ille s  
des autres côtes b rita n n iq u e s . Le  mêm e tra ité  fix a  la  fro n tiè re
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au 49e degré de la titu d e , en rése rvan t p o u r un  exam en posté
r ie u r  la  d é lim ita t io n  précise. Celle-ci d e v a it p ro vo q u e r encore 
p e n d a n t p lus de v in g t  ans des controverses nombreuses, aigries 
p a r le concours non d iss im u lé  que les h a b ita n ts  du  M aine et 
du  V e rm o n t p rê tè re n t a u x  insurgés canadiens de 1840 ; cer
ta in s  inc iden ts  survenus à ce propos fa i l l i re n t  am ener une ru p 
tu re . M ais les deux pays m o n trè re n t peu de g oû t p o u r une guerre 
n o u v e lle ; tous  les deux a va ie n t d é tru it  les fo r ts  et supp rim é  
les f lo tt il le s  de guerre sur les grands lacs. Le  tr a ité  signé p a r 
D a n ie l W ebste r avec lo rd  A s h b u rto n  en 1842 fix a  la  fro n tiè re  
en tre  l ’A t la n t iq u e  e t les grands lacs te lle  q u ’elle subsiste à 
présent. I l  ne laissa en suspens que la  question  de l ’Orégon 
Ce pays très  é tendu, à peu près désert, a t t i r a i t  p a r sa richesse 
en fo u rru re s  les agents d ’une C om pagnie anglaise e t d une 
C om pagnie am érica ine. Les deux gouvernem ents é v itè re n t 
d ’in te rv e n ir  dans leurs co n flits , e t s’e n te n d ire n t p o u r écarte r 
u n  tro is ièm e  concu rren t, l ’em pereur de Russie, q u i en 1820 
a v a it p ré te n d u  réserver à ses sujets le  com m erce cô tie r ju s 
q u ’au 51e degré. Q uand i l  eu t renoncé à ses exigences, les ca b i
nets de Londres e t de W a sh in g to n  c o n tin u è re n t à la isser d o rm ir  
le p rob lèm e de l ’O régon.

Les É ta ts -U n is , sans donner encore au célèbre message 
p u b lié  p a r M onroe en 1823 la  portée  q u ’i l  a cq u it p lus ta rd , 
s’in té ressa ien t au so rt des répub liques  sud-am érica ines ; ils  
v o u la ie n t s u r to u t que l ’ E u rope  y  in te rv în t  le m oins possible. 
E n  échange ils  obse rva ien t le u r promesse de s’ab s te n ir de to u te  
im m ix t io n  dans les affa ires de l ’ E urope  ; to u t  au p lus fa isa ie n t- 
ils  pa rfo is  quelques déc la ra tions h u m a n ita ire s , assez déda i
gneuses p o u r les procédés v io le n ts  en usage dans le V ie u x  
M onde. C ependant, si u n  in té rê t am érica in  se t r o u v a it  lésé 
p a r que lque gouvernem ent é tranger, ils  ré c la m a ie n t avec une 
v e rd e u r de langage fa ite  p o u r p la ire  à leurs c itoyens e t p o u r 
é tonne r la  d ip lo m a tie  européenne. A in s i le  message de Jackson 
en 1834, à propos du  re ta rd  m is p a r la  F rance à rég le r une v ie ille  
de tte , p ro vo q u a  p a r sa v io lence  une grande colère à P aris ; le  
P rés iden t fu t  très  étonné que l ’ é trange r se p e rm ît de c r it iq u e r 
un  docum en t destiné à ses com pa trio tes  ; les bons offices du 
gouve rnem en t b rita n n iq u e  am enèrent u n  a rrangem en t sa tis 
fa isa n t.

Ces problèm es ex té rieu rs  sou leva ien t pa rfo is  une ém otion  
v iv e  e t générale, m ais le peup le  a m érica in  les o u b lia it  v i te  
e t re v e n a it a u x  questions in té rieu res . Les deux p rin c ip a le s ,

Les États-Unis

—  504 —



L ’extension du territoire

é tro ite m e n t unies en tre  elles, é ta ie n t l ’ a m é lio ra tio n  des moyens 
de tra n s p o rt e t la  co lon isa tion  de l ’ouest. U ne n a tio n  peu n o m 
breuse, dissém inée sur u n  te r r ito ire  im m ense, a v a it  beso in  
de voies comm odes. T o u t d ’abo rd  on se passionna p o u r les 
rou tes, s u r to u t depuis les tra v a u x  e t les p u b lica tio n s  de Mac 
A d a m  ; des p a rtic u lie rs , des sociétés p rivées f ire n t cons tru ire  
nom bre  de rou tes pavées, en p ré le v a n t des péages. E n  1818 
on a v a it  célébré l ’achèvem ent de la  R ou te  N a tio n a le , q u i m e n a it 
du  P o tom ac à l ’ O hio. D epu is 1821 le p u b lic  négligea quelque 
peu les rou tes p o u r les voies navigab les, quand  le ba teau  à 
va p e u r f u t  reconnu  com m e u n  in s tru m e n t de tra n s p o rt p ré 
c ieux  ; à la  f in  de 1819 dé jà  on c o m p ta it su r le M iss iss ip i e t 
ses a ffluen ts  p lus de so ixan te  ba te a u x  de ce genre, très  h â t i 
ve m e n t co n s tru its . Ce f u t  a lors la  fu re u r des canaux ; lés E ta ts  
s’en chargèren t e t m ire n t le u r a m ou r-p rop re  à les m u lt ip lie r .  
Le  canal de l ’E rié , un issan t l ’ H udson  aux  grands lacs, fu t  achevé 
en 1825; ce tte  vo ie  si précieuse p o u r le com m erce a l la i t  assurer 
le tr io m p h e  de N e w -Y o rk  sur P h ilade lph ie . B ie n tô t les voies 
d ’eau cédèrent la  préém inence a u x  voies ferrées ; en 1829 appa
r u t  en A m é riq u e  la  p rem iè re  lo co m o tive , so rtie  des a te lie rs  
de Stephenson ; en 1833 la  C aro line  du  Sud in a u g u ra  le  p re 
m ie r chem in  de fe r avec tra c t io n  à va p e u r. Ces in n o va tio n s  
c o n tr ib u a ie n t à fa ire  gagner d u  tem ps ; le  voyage de B oston  
à N e w -Y o rk  d u ra it  q u a tre -v in g ts  heures au d é b u t du  x i x e siècle ; 
i l  n ’en p re n a it p lus  que q u a ra n te  en 1817 e t v in g t-q u a tre  en 
1826.

Le  progrès des tra n s p o rts  d e v a it c o n tr ib u e r p lus ta rd  à la  
co lo n isa tio n  de l ’ ouest. C ette  co lo n isa tio n  fu t  depuis 1814 le 
fa i t  essentiel de l ’h is to ire  des É ta ts -U n is . Sans cesse on v i t  se 
déplacer la  fro n tie r, la  l im ite  q u i sépa ra it les pays occupés des 
te rres désertes et d isponib les. B ien  des m o tifs  a t t ir a ie n t les 
p ionn ie rs . T o u t A m é rica in  a ve n tu re u x , ou a tte in t  p a r des revers 
de fo r tu n e , ou fa tig u é  d ’une v ie  é tro ite , soum ise a u x  règles 
des v ie ille s  sociétés, a s p ira it à se rendre  dans cet ouest où 
l ’a tte n d a it u n  t r a v a i l  acharné, m ais une existence lib re , em bellie  
p a r des espoirs i l l im ité s . U n  co lon de l ’ Iow a  é c r iv a it à p ropos 
du  p io n n ie r :

Pour lu i, i l  y  a tou jours  une terre promise à l ’ouest, où le c lim a t 
est plus doux, le sol plus fe rtile , avec de meilleurs bois de construction 
et de plus belles prairies, e t i l va, i l  va tou jours, cherchant et n ’a tte i
gnant jam ais le m ont Pisgah de ses reves# Vous autres, dans les
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v ieux  É ta ts , vous pouvez d iffic ilem ent concevoir à quel po in t c’est 
une chose normale pour un « v ieux  colon » que de vendre ses amélio
rations, d ’atte ler ses chevaux à sa grosse charrette, et de faire avec 
sa femme et ses enfants, ses porcs et son béta il, ses chaudrons et 
ses marm ites, ses ustensiles fam iliers et ses dieux fam iliers, quelques 
centaines de m illes pour fonder un nouveau home.

Des raisons p ra tiq u e s  p a rfa ite m e n t précises fo r t i f ia ie n t  ce tte  
passion p o u r l ’in connu . L ’ hom m e q u i n ’a v a it  pas réussi dans 
son m é tie r, au lie u  de s’ob s tin e r à recom m encer, en essayait 
u n  a u tre  ; l ’ in d iv id u  ru in é  p a r une fa i l l i te  ou u n  chômage 
a lla it  vers les te rres lib res . Chacune des crises économiques 
de l ’est co n tr ib u a  donc à pousser u n  f lo t  de colons vers l ’ouest ; 
o r les crises ne fu re n t p o in t rares après 1814, quand  la  f in  de 
l ’ em bargo e t de la  guerre p r iv a  la  jeune  in d u s tr ie  am érica ine, 
encore fra g ile  e t inexpérim en tée , de tous  les p riv ilèges  q u i la  
p ro tégea ien t con tre  la  concurrence anglaise. Beaucoup d ’usines 
s’é ta ie n t fondées p e n d a n t la  guerre de 1812 ; c ’est a lors, p a r 
exem ple, que L o w e ll, u t i l is a n t les observa tions recueillies pen
d a n t u n  lo n g  sé jour en G rande-B retagne, in s ta lla  ses vastes 
a te lie rs  sur le m odèle européen. Mais les É ta ts -U n is  en 1814 
ne possédaient pas encore une seule école techn ique  ; les méca
nic iens habiles é ta ie n t peu n o m breux , e t les m e illeu rs  ve n a ien t 
d ’ E urope. Aussi les m archandises anglaises, reparues après la 
p a ix  de G and, ob tin re n t-e lle s  u n  succès im m é d ia t ; l ’Écosse 
e t l ’A n g le te rre , a p p re n a n t ces bonnes nouve lles, envoyè ren t 
leurs m archandises p a r tous les b a teaux  d isponib les e t, com m e 
elles a va ie n t des stocks énormes, n ’h é s itè re n t p o in t à vendre  
à p e rte  p o u r écraser leurs concurren ts . Ce fu t  la  cause de la  
débâcle in d u s tr ie lle  e t financ ière  de 1817, la  p rem iè re  des grandes 
crises économ iques, presque pé riod iques p lus ta rd  dans l ’h is to ire  
des É ta ts -U n is . B eaucoup de gens ru inés p a r t ire n t a lors p o u r 
l ’ouest.

Us n ’y  tro u v a ie n t pas un  pays e n tiè rem en t v ide . Les Ind iens 
y  dem eura ien t to u jo u rs , et les tra ité s  conclus p a r le  gouverne
m e n t fédé ra l avec les tr ib u s  sem b la ien t le u r assurer la  jo u is 
sance pa is ib le  de dom aines très  étendus. M ais ces tra ité s  é ta ie n t 
sans cesse v io lés  : ta n tô t  les Ind iens, p ris  d ’une fu re u r sub ite  
con tre  les envahisseurs, les a tta q u a ie n t b rusquem en t e t les 
m assacra ien t avec des ra ffinem en ts  de c ruau té  ; ta n tô t,  e t p lus 
souven t, c’ é ta ie n t les p ionn ie rs  q u i, in d iffé re n ts  a u x  règ lem ents 
fédé raux, s’in s ta lla ie n t su r les terres où une race in fé rie u re
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u n iq ue m e n t occupée de chasse, la issa it in c u lte  l ’exce llente  
glèbe destinée p a r la  P rov idence  à récom penser le  t r a v a il  de 
l ’hom m e élu, du  b lanc. P a rm i ces conquérants les p lus p a c i
fiques, les p lus sc rupu leux  a va ie n t im ag iné  u n  p la n  q u i sauve
g a rd e ra it l ’a ve n ir des sauvages : ceux-c i abandonnera ien t 
aux  blancs to u t  le pays à l ’est du  M ississip i, sûrs de n ’ ê tre  jam a is  
troub lés  dans leurs cam pem ents à l ’ouest. Si l ’U n io n  essayait de 
fa ire  observer les tra ité s , les gouvernem ents des E ta ts , beau
coup p lus soum is à leurs é lecteurs, n ’ h é s ita ien t p o in t à passer 
ou tre . E n  quelques années s’é ta ie n t form és les nouveaux 
É ta ts  d ’ In d ia n a  (1816), du  M iss issip i (1817), d ’ I l l in o is  (1818), 
d ’A labam a  (1819), du  M issou ri (1821). O n découpa aussi dans 
l ’ ancienne Lou is iane  p lus ieurs  te rr ito ire s . U n  des m o tifs  de 
l ’ im p o p u la r ité  q u i en tou ra  Jo h n  Q u in c y  A dam s pen d a n t sa 
présidence (1825-1829), c’est q u ’i l  v o u lu t im poser le  respect des 
tra ité s  ; on dénonça, en Géorgie s u rto u t, l ’a m i des Ind iens, 
t ra î t re  à la  race b lanche. Jackson, au co n tra ire , a v a it  la  m en
ta l i té  des p io n n ie rs ; b ien  q u ’u n  a rrê t de la  Cour suprêm e eû t 
donné a u x  Ind iens ga in  de- cause, i l  laissa la  Géorgie e t l ’ A la -  
bam a se débarrasser d ’ eux. Ils  fu re n t d é fin it iv e m e n t refoulés 
au delà du  M iss iss ip i. Le  g rand  fleuve , co n tra ire m e n t à ce 
q u ’ on c ro y a it vers 1815, ne les d é fe n d it pas long tem ps. Les 
colons le fra n c h ire n t et d e v in re n t en quelques années assez 
n o m b re u x  p o u r fo n d e r p lus ieurs nouveaux  É ta ts , l ’A rkansas 
(1836), le  M ich igan  (1837), l ’ Iow a  (1846), le W iscons in  (1848).

Le  gouvernem ent de l ’U n io n  s’ é ta it  réservé la  ve n te  du  
dom aine p u b lic . Le  co lon p o u rv u  d ’a rgen t a ch e ta it une te rre  
au bureau  fédé ra l le p lus vo is in  ; le  co lon pauvre  s’ in s ta lla it  
com m e squatter (accroup i) à t i t r e  p ro v iso ire  sur u n  dom aine 
d ’ où i l  r is q u a it d ’ être  évincé du jo u r  au lendem a in  p a r un  
acheteur, m ais avec l ’ espo ir de res te r le tem ps nécessaire p o u r 
ga<mer la  somme q u i lu i  p e rm e ttra it  de deven ir p ro p r ié ta ire  
du°sol dé friché. Ce ga in  p o u v a it se réa lise r v ite  : les v iv re s  é ta ie n t 
abondants et, comme le m anque de rou tes em pêcha it d en 
exp o rte r, ils  ne c o û ta ie n t presque r ie n ; la  ra re té  de la  m a in - 
d ’œ u v re 'v a la it a u x  tra v a ille u rs , s u r to u t a u x  bûcherons d é fr i
cheurs, des salaires élevés. Le  p r ix  des te rres pub liques  fu t  
l ’o b je t'd e  lu tte s  assez v ives  dans le  Congrès en tre  les financ iers , 
préoccupés d ’assurer des revenus sérieux au J ré so r, e t les 
homm es p o lit iq u e s , désireux de fa vo rise r le déve loppem ent de 
la  p e tite  p ro p rié té . Ces dern ie rs 1 e m p o r te e n t. le p u x  d e l acre 
(près de 50 ares), long tem ps fixé  à 2 do lla rs , fu t  abaissé par
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la  lo i  de 1820 à 1 d o lla r e t q u a rt, e t l ’ on créa des lo ts  de 
80 ares, que p o u v a it a cq u é rir to u t  co lon  p a y a n t 100 do lla rs . 
C’ é ta it  le  m e ille u r m oyen  de p ré p a re r la s ta b ilité  du  rég im e 
dém ocra tique  et le succès de la  co lon isa tion  b lanche.

Celle-ci f u t  rendue possible p a r l ’ im m ig ra tio n  des hom m es du 
V ie u x  M onde. Si les É ta ts -U n is  p ro c la m a ie n t le  dessein de 
fe rm e r l ’A m é riq u e  a u x  armées de l ’ E urope , ils  l ’o u v r ire n t to u te  
grande a u x  colons européens. B ie n  que les s ta tis tiq u e s  p ré 
cises fassent d é fa u t ju s q u ’en 1820, nous savons que ceux-c i 
é ta ie n t dé jà  n o m b re ux  dans les années précédentes. O n p a r
la i t  à N e w -Y o rk  en 1816 de 6.000 Ir la n d a is  a rrivés  depuis 
peu ; des sociétés fu re n t form ées p a r leurs co m p a trio te s  p o u r 
a ccu e illir  e t p lace r les nouveaux  venus. D ’après des té m o i
gnages, i l  est v ra i,  u n  peu dou te u x , l ’A llem agne  vers 1820 a u ra it  
dé jà  envoyé 11.000 ém ig ran ts . T ou te fo is  l ’é m ig ra tio n , jusque  
vers 1840, re s ta it une en treprise  longue, d iff ic ile  e t périlleuse, 
que l ’énergie du  désespoir seule p o u v a it fa ire  e n tre p re n d re ; 
le  voyage re v e n a it si cher que l ’ é m ig ra n t, p o u r le paye r, d e v a it 
souven t c o n tra c te r u n  engagem ent q u i a lié n a it sa lib e r té  pen- 
d a n t deux  ou tro is  ans. Ce fu t  le  ba teau  à va p e u r q u i fo u rn it  
l ’ in s tru m e n t nécessaire à l ’é m ig ra tio n . A lo rs  les liv re s  écrits  
p a r quelques Européens revenus d ’ A m é riq u e  fu re n t lus  e t 
d iscutés p a r ceux q u i songeaient à p a r t ir .  E n  A llem agne  on 
propagea l ’ ouvrage p u b lié  en 1829 p a r D u d e n ; les Scandinaves 
m é d itè re n t le  l iv re  précis d u  N orvég ien  Ole R y n n in g  (1838), 
I l  se fo rm a  des sociétés européennes p o u r fa vo rise r ce m ouve 
m e n t; à M ayence une société de nobles s’organisa en 1842 sous 
la  présidence d ’honneu r du  duc de Nassau.

Les s ta tis tiq u e s  de l ’ im m ig ra tio n , tenues p a r le  gouve rne 
m e n t fédé ra l depuis le  recensem ent décennal de 1820, donnen t 
des renseignem ents in téressants. Si la  décade 1820-1830 fo u r 
n i t  u n  ch iffre  de 151.824 nouveaux  venus, ils  son t dé jà  599.125 
dans la  décade su iva n te  ; les gros ch iffres  de 1846 (154.416) 
e t de 1847 (234.968) m o n tre n t les effets de la  fa m in e  ir landa ise  
e t de la  m a lad ie  des pom m es de te rre , s i b ien  que la  décade 1840- 
1850 a rr iv e ra  au to ta l  de 1.713.251 im m ig ra n ts . C’é ta it  un  
p ro d ig ie u x  a ff lu x  de forces physiques e t m ora les. Ces Européens 
fu g it i fs  se tra n s fo rm a ie n t v ite  en lo y a u x  A m é rica in s . L a  p lu 
p a r t  des n o u veaux  venus é ta ie n t des p ro lé ta ires , paysans 
dépouillés de le u r te rre , p e tits  p a trons  ru inés p a r la  g rande 
in d u s tr ie , ouvrie rs  v ic tim e s  du chômage ; ils  co n s tru is ire n t les 
chem ins de fe r, é d ifiè re n t des v ille s , d é fr ich è re n t les p ra ir ie s ,
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o u v r ire n t des brèehes dans les fo rê ts . I l  y  e u t aussi quelques 
groupem ents amenés p a r d ’autres m o tifs . P arfo is  ce fu re n t 
des sectes re lig ieuses q u i s u iv a ie n t u n  apô tre  m y s tiq u e  : te ls  
les R appistes, menés p a r l ’A lle m a n d  R app , e t les Jansonistes, 
sectateurs suédois d ’ E r ic  Janson. O u b ien  ce fu re n t les v ic tim e s  
des ré vo lu tio n s  p o lit iq u e s  : bonapartis tes  frança is  q u i fu y a ie n t 
le tr io m p h e  des B ourbons, ré vo lu tio n n a ire s  a llem ands p o u r
chassés p a r la  S a in te -A lliance . Comme exem ple, c itons  K a r l 
F o llen , l ’ancien co nsp ira teu r de Giessen1. O bligé en 1824 de 
q u it te r  son enseignem ent à B â le , F o lle n  p a r t i t  m u n i de le ttre s  
q u ’un  de ses anciens m aîtres lu i  a v a it  données p o u r T ic k n o r e t 
p o u r E v e re tt, professeurs de H a rv a rd  ; à son a rrivée  en A m é 
riq u e  i l  f u t  a idé aussi p a r L a fa y e tte , q u i fa is a it a lors son voyage 
tr io m p h a l. T o u r à to u r , professeur d ’a llem and , d ire c te u r de 
gym nase, co lla b o ra te u r de C hann ing , i l  m ena p e n dan t seize ans 
une v ie  très a c tive , c o n tin u a n t à s’in té resser aux  affa ires 
pub liques  e t p re n a n t p a r t  à la  cam pagne con tre  l ’ esclavage. 
La  p lu p a r t de ces im m ig ra n ts  o u b liè re n t v ite  le  V ie u x  M onde, 
q u i le u r a v a it fa i t  la  v ie  si du re , e t c o n tr ib u è re n t à p ré c ip ite r 
1 é v o lu tio n  dém ocra tique  de la  société am érica ine .

I I .  — L A  P O L IT IQ U E  IN T É R IE U R E 2,

L ’im p o rta n ce  cap ita le  de la  co lon isa tion  de l ’ouest ne d o it  
pas fa ire  o u b lie r la  v ie  p o lit iq u e , de p lus en p lus a c tive  à mesure 
que le p o u v o ir  échappa it a u x  o ligarch ies censita ires p o u r passer 
au peuple . C’est l ’ouest q u i, dans les nouveaux  É ta ts  créés 
p a r les p ionn ie rs , a v a it  p ris  com m e base du rég im e c o n s titu 
tio n n e l le  suffrage u n ive rse l; b ie n tô t ce lu i-c i c o n q u it u n  à un  
les v ie u x  E ta ts . P a rto u t, com m e le d isa ie n t les Yankees, les 
d ro its  de l ’hom m e l ’e m p o rtè re n t su r les d ro its  de la  p ro p rié té . 
Le C onnecticu t, pu is le  M assachusetts f ire n t ce tte  ré fo rm e  en 
1816 e t en 1820; à N e w -Y o rk , où la  résistance fu t  p lus longue,

1. Voir ci-dessus, p. 48.
2. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —- Aux livres cités p. 501 et 502, i l  faut ajouter les 

biographies des hommes politiques de cette période, notamment Gaillard Hunt, 
Calhoun (Philadelphie, 1908, in-8°) ; John Spencer Bassett, Jackson (New-York, 1916, 
Q-8° ; nouv. édition, 1925) ; du même, Correspondence of Andrew Jackson (Washing

ton, in-8°), 4 vol. parus depuis 1926 ; Mc Cormack, Polk (Berkeley, 1922, in-8°). — 
Sur la querelle de Jackson avec la France, voir Marcel Marion, Un épisode oublié des 
dations franco-américaines} dans la Revue des Deux Mondes, 1er novembre 1926, 
P- 46-64, et Webster, British médiation between France and the United States, dans 
‘ Rnglish historical Rewiew, t. N L II  (1927), p. 58-78.
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le  p a r t i  de la  dém ocra tie  l ’e m po rta  en 1826. A d o p te  p o u r les 
élections locales, le  suffrage un ive rse l fu t  m is en p ra tiq u e  aussi 
p o u r les élections fédérales, s u r to u t p o u r le ch o ix  des électeurs 
p résidentie ls . Le  ré s u lta t fu t  la  d is p a r it io n  du  p a r t i  fédé ra lis te  , 
son a tt itu d e  peu p a tr io t iq u e  p e n dan t la  guerre de 81 ava l 
achevé de le d isc ré d ite r au p ro f it  du  p a r t i  ré p u b lica in . Ce 111- 
c i béné fic ia  de ce tte  poussée d ’o rgue il n a tio n a l q u i a v a it s u iv i 
l ’ issue heureuse de la  guerre. V o ilà  p o u rq u o i en 1820 M onroe 
fu t  réé lu  p rés iden t à l ’u n a n im ité , sans co ncu rren t ; c est ce 
q u ’u n  jo u rn a lis te  p u t nom m er « F ère des bons sen tim ents  ». 
Le  progrès dém ocra tique  ru in a  aussi le  caucus congressionne , 
com ité  composé de sénateurs e t de représentants, q u i dési
g n a it aux  électeurs d ’un  p a r t i  l ’hom m e à cho is ir p o u r la  p ré 
sidence. Le  caucus a l la it  fa ire  place aux  conven tions na tiona les, 
chargées p a r chaque p a r t i  de cho is ir son cand ida t, e t q u i on
subsisté ju s q u ’à nos jo u rs . , ,

L ’u n io n  n a tio n a le  constatée en 1820 ne d e v a it pas d u re r long 
tem ps. Le  n o rd , le sud e t l ’ouest a va ie n t des in te re ts  econo
m iques d iffé ren ts , pa rfo is  opposés, q u i deva ien t am ener des 
c o n flits ; ceux-c i fu re n t aggravés p a r des questions person
nelles. Les m œ urs p o lit iq u e s  a va ie n t m a in te n u  longtem ps 
l ’a u to r ité  des v ie ille s  fa m ille s  connues e t considérées. Le  Massa 
chusetts  e t la  V irg in ie  possédaient a ins i une a ris to c ra tie  v é r i
ta b le  d ’où é ta ie n t sortis  depuis 1789 tous  les présidents, a 
V irg in ie , après W a sh in g to n , a v a it  donné à 1 U n io n  Jefferson, 
M ad ison, M o n ro e ; le  M assachusetts f i t  é lire  Jo h n  A dam s en 
1796, e t son fils  Jo h n  Q u in cy  A dam s, secréta ire d E ta t  sous 
M onroe, se t r o u v a it  n a tu re lle m e n t ca n d id a t en 1824. Les t r a 
d itio n s  o liga rch iques d é p lu re n t a u x  hom m es de 1 ouest ; ils  
v o u la ie n t renouve le r l ’a tm osphère  de la  présidence en y  pous 
san t Jackson. Com m e le p a r t i  ré p u b lic a in  ne re n co n tra i 
p lus  d ’ adversaires, les v o ix  se p a rta g è re n t en tre  c inq  can 
d id a ts ; aucun  n ’ a y a n t la  m a jo r ité  absolue, la  C ham bre us 
du  d ro it  que lu i  d o n n a it la  C o n s titu tio n  de cho is ir en tre  les tro is  
p rem iers ; elle désigna donc A dam s, q u o iq u ’ i l  e û t ob tenu  m om  
de suffrages que Jackson. Les am is de ce lu i-c i c riè re n t qu  oi^ 
m éconna issa it la  v o lo n té  du  peup le  e t se p ré p a rè re n t a com 
b a ttre  dans A dam s le chef d ’une co te rie  a ris to c ra tiq ue , 
nouveau  p ré s id e n t ne f i t  r ie n  p o u r désarm er ce tte  h o s t i l i té , 
fro id  e t déda igneux, pénétré  de l ’ o rgue il q u i a n im a it les v ie i 
fa m ille s  p u rita in e s  de B oston  ou de C oncord, i l  represen a 
au m ilie u  d ’une société nouve lle  des idées e t des a t t i t u
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périm ées. L ’im p o p u la r ité  q u i a v a it  enveloppé Jo h n  A dam s 
vers la  f in  de sa présidence com m ença p o u r son fils  dès q u ’i l  
v in t  occuper la  M aison B lanche. La  « Société des am is du 
général Jackson », organisée peu à peu dans tous  les É ta ts , 
p répara  pen d a n t q u a tre  ans le succès de son ca n d id a t en 
c a lo m n ia n t le chef de l ’ U n io n . E n  1828 A dam s a ffro n ta  de 
nouveau le sc ru tin , m ais Jackson re m p o rta  su r lu i  une écla
ta n te  v ic to ire .

Le 4 m ars 1829 Jackson f i t  son entrée à la  M aison B lanche, 
l it té ra le m e n t p o rté  p a r une fou le  q u i fa i l l i t  écraser son héros. 
T o u r à to u r  o u v rie r se llie r, m a ître  d ’école, avoca t, pu is m em bre 
du  Congrès, chef des m ilices locales, e n fin  général, ce fils  du  
Tennessee appa ra issa it com m e le ty p e  com p le t de l ’hom m e de 
l ’ouest. E n  1829 i l  dépassait la  so ixan ta ine , m ais l ’âge ne lu i 
a v a it r ie n  enlevé de sa v ig u e u r, de sa rudesse, de ses e m po rte 
m ents. N on  pas q u ’i l  fû t  le  soudard  b ru ta l e t h irsu te  que dé c ri
v a ie n t ses adversaires. Ceux q u i l ’a p p rocha ien t o n t rem arqué  
la  d ig n ité  de ses m anières, sa courto is ie  envers les fem m es, la  
bonne tenue  de sa m aison. E n  tem ps o rd in a ire  c ’é ta it un  
p o lit ic ie n  rusé ; dans les grands dangers on a d m ira it son 
calm e e t sa décision. M ais les lu tte s  de p a rtis  p ro vo q u a ie n t 
chez lu i  des accès de v io lence fu r ib o n d e  ; persuadé q u ’i l  pe r
s o n n if ia it la  v o lo n té  du  peuple , i l  m é p risa it dans ses a d ve r
saires les m em bres de coteries égoïstes e t corrom pues. Très 
a ttaché , t ro p  a ttaché  à ses am is, son honnê te té  personnelle 
c o n tra s ta it avec la  bassesse m ora le  des gens q u ’i l  em p loya  sou
ve n t.

L  a rrivée  de Jackson au p o u v o ir  e u t p o u r conséquence un  
bou leversem ent dans le personnel des fo n c tio n n a ire s  fédéraux. 
Des m illie rs  d em ployés, dans les postes s u rto u t, fu re n t d e s ti
tués sans a u tre  m o t if  que la  nécessité de céder leurs places aux  
pa rtisans  du  nouveau  p rés iden t. Les gens de l ’ouest c ro ya ie n t 
q u ’un  bon  A m é ric a in  p e u t to u t  fa ire , s’ad a p te r à tous  les m étie rs, 
e t q u ’on ne d o it  pas la isser à une bu re a u cra tie  orgueilleuse 
et tracassière le  p riv ilè g e  p e rm a n en t d ’ occuper ces fo nc tions  
fédérales q u i p ro cu re n t u n  tra ite m e n t assuré avec peu de t r a 
v a il.  Jackson, dans son p re m ie r message, se déclara fa vo ra b le  
au systèm e du  ro u le m e n t ; u n  fo n c tio n n a ire  des titué , d is a it- il,  
n ’a pas su je t de se p la in d re , i l  re v ie n t à la  c o n d itio n  de presque 
tous ses com pa trio tes . Jackson d ’a illeu rs  a v a it  lié  p a rt ie  avec 
les habiles p o lit ic ie n s  dém ocrates de N e w -Y o rk , e t ceux-c i 
p ra t iq u a ie n t depuis long tem ps dans le u r É ta t  le  systèm e q u ’i l

—  511 —•



Les États-Unis

a p p liq u a  aux  fo n c tio n s  fédérales. « A u x  va in q ue u rs  les 
dépou illes ! » C ette  fo rm u le  d e v in t p e n d a n t de longues années 
la  règ le  de tous  les p a rt is  am érica ins.

Jackson  m ena une lu t te  longue  e t acharnée con tre  la  B anque  
N a tio n a le . Le  p re m ie r é tab lissem en t de ce genre a v a it  pe rd u  
son p riv ilè g e  en 1811 ; m ais le  beso in  d ’une m onna ie  sûre, 
acceptée dans to u t  le pays, f i t  créer en 1816 la seconde B anque 
N a tio n a le , avec u n  p riv ilè g e  de v in g t  ans. L ’ U n io n  lu i  fo u rn is 
sa it le tie rs  de son c a p ita l socia l e t p e rm e tta it  à ses d irec teu rs  
d ’u t i l is e r , sans p a ye r d ’in té rê ts , les fonds p u b lics  m is en dépô t 
dans ses caisses ; les b ille ts , q u i ne d e va ie n t pas dépasser le 
m o n ta n t du  c a p ita l socia l, a v a ie n t cours dans to u s  les E ta ts  
e t te r r ito ire s  de l ’ U n io n . E n  revanche, e lle  a c ce p ta it dans son 
conseil c in q  d irec teu rs  nom m és p a r le  p ré s id e n t, e lle p a y a it  une 
redevance au T résor, p la ç a it les e m p ru n ts  p u b lics  e t re m b o u r
sa it les b ille ts  en espèces q u a n d  on le lu i  d e m a n d a it. L a  B anque  
fu t  accusée à ses débu ts  d ’ê tre  dem eurée in a c tiv e  p e n d a n t la  
crise de 1817, pu is  on  lu i  rep rocha  de s’ a p p ro p rie r dans l ’ ouest 
des te r r ito ire s  im m enses a u x  dépens de ses déb iteu rs  in s o l
vab les. Jackson  a rr iv é  au  p o u v o ir  é m it a u ss itô t u n  d ou te  
su r la  lé g a lité  du  p riv ilè g e  de la  B anque , m a is  i l  ne p a ru t pas 
disposé à m ener une v igoureuse  o ffensive con tre  elle ; ce fu t  la  
B anque  N a tio n a le  q u i e u t l ’ im p rudence  de p rend re  p o s itio n  
con tre  lu i.  A lo rs  Jackson, dem a n d a n t au peup le  de le réé lire  en 
1832, in v ite  les é lecteurs à se p rononce r co n tre  la  p lo u to c ra tie  
q u i v e u t les asserv ir. Lo rsque  219 v o ix  con tre  49 l ’ o n t réé lu , 
i l  annonce l ’ in te n t io n  d ’en f in ir  avec la  B a n q u e ; le  secréta ire 
de la  T résore rie  q u i le  désapprouve est révoqué  ; le  Sénat ém et 
en v a in  u n  vo te  de censure con tre  le  p ré s iden t. C e lu i-c i o b tie n t 
du  Congrès que le  p riv ilè g e  de la  B anque  N a tio n a le  ne sera 
pas renouve lé .

C ette  cam pagne con tre  la  B anque  é ta it  u n  épisode nouveau  
du  déba t engagé depuis 1789 en tre  l ’ in te rp ré ta t io n  s tr ic te  e t 
l ’ in te rp ré ta t io n  la rge  de la  c o n s titu t io n . Jackson, a ins i que 
la  p lu p a r t  des hom m es de l ’ ouest, a p p ro u v a it l ’ in te rp ré ta t io n  
s tr ic te , la issan t a u x  É ta ts  to u t  ce que l ’ acte c o n s titu t io n n e l 
n ’a v a it  pas expressém ent confié  au p o u v o ir  fédéra l. C est a ins i 
q u ’ i l  ne v o u la it  pas charger l ’ U n io n  des « a m é lio ra tio n s  in té 
rieures », c’es t-à -d ire  des grands tra v a u x  pu b lics  devenus in d is 
pensables. L a  s itu a tio n  d u  T réso r é ta it  d ’a illeu rs  m a g n ifiq u e  ; 
les revenus fo u rn is  p a r les douanes e t p a r la  ve n te  d u  dom aine 
p u b lic  p e rm ire n t de rem bou rse r co m p lè te m en t la  d e tte  féde-
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ra ie  en 1835. Le  p rés iden t f i t  a lors d é rid e r p a r le Congrès que 
l ’excédent de recettes annuelles se ra it d is tr ib u é  a u x  É ta ts , 
au p ro ra ta  de le u r p o p u la t io n  ; i}s p o u rra ie n t a ins i e n tre p re n 
d re  eux-m êm es les con s tru c tio n s  e t les tra v a u x  que le peup le  
ré c la m a it.

Le d éba t su r l ’ in te rp ré ta t io n  s tr ic te  e t l ’ in te rp ré ta t io n  
large p o u v a it m ener à des c o n flits  redou tab les en tre  les d ro its  
des É ta ts  e t ceux de l ’U n io n . Dès 1798 le K e n tu c k y  et la  V ir 
g in ie  a va ie n t revend iqué  le d ro it  de « n u ll i f ic a t io n  ». L a  question  
re p a ru t dans le sud à propos des ta r ifs  douaniers. Les in d u s tr ie ls  
d u  n o rd , de la  P ensy lvan ie  s u rto u t, v o u la ie n t ê tre  protégés 
con tre  la  concurrence anglaise ; com m e le ta r i f  de 1816 le u r 
se m b la it in su ffisa n t, ils  o b tin re n t un  p re m ie r re lèvem en t de 
d ro its  en 1824, pu is  le  ta r i f  n e tte m e n t p ro te c tio n n is te  d e 1828. 
C’est ce que Jes lib re -échang is tes appe lè ren t « Je ta r i f  des abo
m in a tio n s  ». Le  sud é ta it  lib re -échapg is te , ca r i l  a v a it  besoin de 
vendre  son co ton  à la  O ram le -B re lagne  ; e t les hom m es du  sud, 
hab itués  depu is long tem ps à d o m in e r P U n io n , n ’e n tenda ien t 
pas se la isser b r im e r p a r les gens du  no rd . Ils  tro u v è re n t u n  
leader de p re m ie r o rd re  dans Ç a lbpun. Ce re p résen tan t de la 
C aro line  d u  Sud, connu p o u r sa v ie  austère e t son ta le n t d ’ o ra 
te u r , a v a it  long tem ps figu ré  p a rm i les p a tr io te s  passionnés p o u r 
l ’ U n io n  ; m ais du  jo u r  où la  sup rém a tie  d u  sud lu i  p a ru t com 
prom ise , to u te  sa p o lit iq u e  se m o d ifia . E n  1828 i l  réd igea Y E xp o 
s itio n  de la  C aro line  du  Sud, q u i a f f irm a it le d ro it  p o u r u n  É ta t  
de « n u ff if ie r  » —- ou a n n u le r -— sur son te r r ito ire  une lo i douan ière  
fédéra le  in c o n s titu tio n n e lle  e t oppressive. L ’ é lec tion  de J a c k 
son, le  ca n d id a t cher au  sqd, f i t  a jo u rn e r p o u r que lque  tem ps 
ce déba t dangereux. M ais le ta r i f  de 1832, quo ique  m o iu s élevé 
que ce lu i de 1828, fu t  déclaré n u l p a r la  lé g is la tu re  de la  C aro
lin e  du  Sud- A lo rs  Jackson ré so lu t de défendre les d ro its  de 
l ’ U n io n  co n tre  l ’É ta t  rebe lle , Sa p ro c la m a tio n  a u x  h a b ita n ts  
de la C aro line  du  Sud, ses mesures m ilita ire s  in d iq u a ie n t la  
v o lo n té  d ’ag ir. Des m éd ia teu rs  s’in te rp o sè re n t e t, p a r u n  
com prom is  lé g is la tif, o b t in re n t la  f in  d ’ un  c o n flit  q u i se t r o u 
v a i t  a jo u rn é  p lu tô t  que supp rim é .

L ’o p p o s itio n  des É ta ts  e t de l ’ U n io n  é ta it  devenue, en e ffe t, 
u n  su je t de discussions q u i m e tta ie n t en je u  to u t  l ’a v e n ir  du  
pays. O n le v i t  en 1832, lo rs  du  déba t soulevé d e v a n t le  Sénat 
p a r D a n ie l W ebste r. C e lu i-c i é ta it  u n  a voca t de l ’est, p o u rr i 
de la c u ltu re  classique, u n  des p lus grands o ra teu rs  q u ’a ie n t 
p ro d u its  les É ta ts -U n is . Ses d iscours o n t co n tr ib u é  à répandre ,
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s u r to u t chez ses conc itoyens d u  M assachusetts, l ’a tta ch e m e n t 
a rd e n t, presque f i l ia l ,  à l ’U n io n , à la  c o n s titu t io n , se n tim e n t 
encore assez ra re  à ce tte  époque. « Ce son t les É ta ts  souvera ins, 
d is a it le sénateur H ayne , q u i o n t créé le  gouve rnem en t fédéra l, 
donc ils  lu i  son t supérieurs. » C’est fa u x , ré p o n d it W ebs te r, 
la  c o n s titu t io n  est supérieure a u x  É ta ts ; c’ est « le gouve rnem en t 
du  peuple, fa i t  p o u r le peuple , fa i t  p a r le peuple , e t responsable 
d e va n t le peuple  ».

Jackson, com m e tous  les hom m es de la  fro n lie r, s’in té re s 
sa it peu a u x  controverses co n s titu tio n n e lle s ; te n a n t une pos i
t io n  m oyenne en tre  C a lhoun et W ebs te r, i l  v o u la it  à la  fo is  
l ’au to n o m ie  des É ta ts  e t le m a in tie n  de l ’U n io n . Son a tt itu d e  
énerg ique en face de la  C aro line  du  Sud augm enta  beaucoup 
son prestige. E n  somm e, son gouve rnem en t a v a it  réussi. On 
lu i  re p ro c h a it sa b ru ta lité  envers les m em bres du  cab ine t, sa 
tendance à tro p  co n su lte r quelques co n fiden ts  m édiocres q u i 
fo rm a ie n t le « cab ine t de cuis ine ». M ais ses adversaires dem eu
ra ie n t im pu issan ts . L a  m o r t  l ’ a v a it d é liv ré  de son ennem i 
Jo h n  M arsha ll, le fédé ra lis te  obstiné  q u i p ré s id a it la C our 
suprêm e depuis tre n te  ans avec une a u to r ité  in co m p a ra b le  ; 
le Sénat, si long tem ps h o s tile  à Jackson , accepta sans d i f f i 
cu lté  com m e g rand  juge  le ca n d id a t proposé p a r lu i.  Le  
systèm e des «dépouilles» ne so u le va it guère de p ro te s ta tio n s . L a  
suppression du  p riv ilè g e  de la  B anque  é ta it  p o p u la ire . Q uand 
le « v ie u x  héros » q u it ta  la  M aison B lanche  en 1837, son 
re to u r  à sa dem eure fa m ilia le  fu t  accom pagné p a r les ova tions  
popu la ires .

E t  p o u r ta n t Jackson v e n a it de c o n tr ib u e r à déchaîner une 
crise financ iè re  q u i dépassa en g ra v ité  celle de 1817. L a  débâcle 
a v a it  com m encé en E u rope  : l ’A n g le te rre , p a rtic u liè re m e n t 
frappée, ré d u is it les achats de co ton , cessa les p rê ts  de cap i
ta u x  à l ’A m é riq u e  e t réc lam a des rem boursem ents à ses d é b i
teu rs . C eux-c i, encouragés p a r l ’ e x t in c t io n  de la  d e tte  p u b liq u e , 
é ta ie n t en t r a in  de spéculer avec frénésie, p r in c ip a le m e n t sur 
les te rres de l ’ ouest ; com m e l ’a ff lu x  des im m ig ra n ts  é ta it 
co n tin u , les hom m es d ’a ffa ires ache ta ien t les te rres du  dom aine 
p u b lic  p o u r les revendre  avec hausse. L a  suppression du  p r iv i 
lège de la  B anque  N a tio n a le  a v a it  fa i t  n a ître  une q u a n tité  de 
banques privées, q u i se d is p u ta ie n t les c lien ts  en le u r o ffra n t des 
c réd its  avec une fa c il ité  dangereuse. Les banques « fa vo r ite s  », 
gérées p a r les am is de Jackson, a va ie n t ob tenu  que le gouve r
nem en t fédé ra l f î t  chez elles des dépôts de fonds ; elles les u t i 
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l is a ie n t p o u r spéculer sans vergogne. É ta ts , v ille s , com pagnies, 
p a rtic u lie rs  é m e tta ie n t des b ille ts  ; l ’A m é riq u e  é ta it  inondée 
de pap ier-m onna ie . U ne  m auva ise  réco lte , pu is  les nouve lles 
de Londres p ro vo q u è re n t la  pan ique  de 1837. Le  m êm e jo u r  
tou tes  les banques de N e w -Y o rk , sauf tro is , suspend iren t les 
pa iem ents en espèces. U ne  bonne p a rt ie  du  p a p ie r-m onna ie  
p e rd it  to u te  va le u r. L a  crise d e v a it fa ire  s e n tir  ses effets pen 
d a n t p lus ieurs  années.

C ette  crise p ro f ita  au p a r t i  d ’ op p o s itio n  q u i s’ é ta it  fo rm é  
con tre  Jackson p o u r essayer de sauver la  B anque  N a tio n a le . 
Les chefs de ce p a r t i  accusaient les jackson iens d ’ ê tre  auss i  
oppresseurs que les to r ie s  de 1775 ; ils  appe lè ren t donc leurs 
p a rtisans  les whigs, ta n d is  que les am is de Jackson s’ in t i tu la ie n t  
depuis sa v ic to ire  les « dém ocrates ». Le  leader des w h igs fu t  
C lay, q u i jo u a it  depuis v in g t-c in q  ans u n  rô le  considérab le  dans 
la  p o lit iq u e  de l ’ U m on . Ce p a r t i  re p re n a it le  p rog ram m e des 
anciens fédéra lis tes, favo rab les  à l ’ in te rp ré ta t io n  la rge  de la 
c o n s titu t io n  ; m ais i l  in s is ta it  p o u r le m o m e n t sur la  nécessité 
de g u é rir les finances, e t p ro m e tta it  d ’assurer à chaque t r a 
v a ille u r  a m érica in  « deux do lla rs  p a r jo u r  et le  roastbee f ». E n  
1840 les w h igs p résen tè ren t com m e ca n d id a t à la  présidence 
le  v ie u x  général H a rr iso n , q u i a v a it  ja d is  b a t tu  les In d ie n s ; 
com m e i l  é ta it  pa u vre  e t m éd iocre , u n  adversa ire  le m o n tra  
v iv a n t  m isé rab lem en t dans sa cabane de tro n cs  d ’ arbres 
( lo g -ca b in ). A u s s itô t les w h igs s’e m pa rè ren t de ce m o t e t re p ré 
sen tè ren t H a rr is o n  com m e l ’hom m e du  peup le , l ’hom m e de ce tte  
log-cab in  où ta n t  d ’A m é rica in s  a v a ie n t com m encé le u r v ie . 
C ette im age popu larisée p a r des chansons, des m éda illes , des 
estampes, des cortèges popu la ires , assura l ’é lec tion  de H a rriso n . 
I l  m o u ru t quelques jo u rs  après son in s ta lla t io n  e t, p o u r la  
p rem iè re  fo is , le v ice -p ré s id e n t p r i t  la  présidence. T y le r  é ta it  
Un V irg in ie n , ancien dém ocra te  ra llié  a u x  w h igs, m ais en ré a lité  
dé favo rab le  à leurs idées; son veto les empêcha d ’é ta b lir  une 
nouve lle  B anque  N a tio n a le , e t presque to u jo u rs  i l  gouverna 
con tre  eux. A uss i la  fa v e u r p u b liq u e  abandonna -t-e lle  b ie n tô t 
le p a r t i q u i n ’ a v a it  p u  réa lise r son p rog ram m e.

Les É ta ts -U n is  dem eu ra ien t peu connus de l ’ E u rope , car 
u n  voyage en A m é riq u e  é ta it  d iff ic ile  e t coû teux . I l  fa u t m e ttre  
à p a r t  la  to u rn é e  tr io m p h a le  que L a fa y e tte  v in t  fa ire  su r l ’ in 
v ita t io n  du  p rés iden t e t d u  Congrès. L ’ hô te  de la  n a tio n , a rr iv é  
à N e w -Y o rk  le  15 a o û t 1824, p a rc o u ru t les É ta ts -U n is  pen 
d a n t une année en tiè re , acclamé dans tou tes  les v ille s , fê té
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gui* tous  les cham ps de b a ta ille  où i l  a v a it  lu t té  p o u r l ’ in d é 
pendance, re ce va n t l ’accue il le  p lus en thous iaste  q u  un peuple 
a it  jam a is  réservé à u n  s im p le  p a rt ic u lie r . Les v is ite u rs  anglais 
de l ’A m érique , les p lus n o m b re ux , p u b lia ie n t sur elle des ju g e 
m ents dépourvus  de b ienved lance  ; le p lus célèbre d en tre  eux, 
D ickens, é c r iv it  des notes sp ir itu e lle s  q u i p résen ta ien t une esquisse 
peu fla tte u se  de la  presse am érica ine . Les voyageurs frança is  
é ta ie n t beaucoup p lus  favo rab les . P a rm i eux une p lace d ’h o n 
neu r d o it  re v e n ir  à T o cq u e v ille . Ce p ro fo n d  obse rva teu r v in t  
en 1831 p o u r é tu d ie r le  systèm e p é n ite n tia ire , m ais en ré a lité  p o u r 
exam ine r la  v ie  d ’une dém ocra tie , car ses ré flex ions  l ’ a va ie n t 
persuadé que l ’E u rope  m a rc h a it vers le rég im e dém ocra tique . 
B ie n  des choses le  choquèren t dans le pays gouverné p a r Jackson. 
L ’in s ta b ilité  a d m in is tra t iv e , la  tendance à é lire  les m édiocres, 
la  ty ra n n ie  des m a jo rité s , l ’ ind iffé rence  p o u r la  ph ilosoph ie  
e t, d ’une façon  générale, p o u r la  v ie  in te lle c tu e lle , deva ien t 
dép la ire  à ce g e n tilho m m e  doub lé  d ’ un  penseur. L ’ o rgue il des 
Yankees l ’ amuse p a rfo is  :

L’Amérique est un pays de liberté où, pour ne blesser personne, 
on ne doit parler librement ni des particuliers, ni de l ’Etat, ni des 
gouvernés, ni des gouvernants, ni des entreprises publiques, ni des 
entreprises privées.

M ais T o cq u e v ille  adm ire  la  santé m ora le  de ce peup le , q u i 
gouverne rée llem en t p a r lu i-m êm e  dans les com m unes, dans 
les É ta ts , dans l ’U n io n . Les juges re frè n e n t l ’a rb itra ire  du  p o u 
v o ir  e xé cu tif, e t m êm e du  p o u v o ir  lé g is la tif, en d é c la ra n t à p ro 
pos d ’ un  l it ig e  p a r t ic u lie r  que te lle  lo i n ’est pas conform e a la 
c o n s titu t io n . L ’ hom m e du peuple  com prend  q u ’i l  est de son 
in té rê t de t r a v a il le r  à la  p ro sp é rité  p u b liq u e . L ’ absence de cen
tra lis a t io n  a d m in is tra t iv e  tem père  la  ty ra n n ie  des m a jo rités - 
L ’ abondance des te rres  vacan tes assure à tous le  t r a v a il  e t 
la  lib e rté  ; la  re lig io n  est pu issante , grâce à la  sépa ra tion  de 
TÉo-lise e t de l ’ É ta t  ; les p rê tres, s’a b s te n a n t de to u ch e r à la  
p o lit iq u e , d o m in e n t la  v ie  m ora le . S’ i l  y  a peu de grands é c ri
va ins , on ne ren co n tre  pas d ’ i l le ttré s  ; le p io n n ie r a dans sa 
chaum iè re  grossière une B ib le  e t des jo u rn a u x  ; so u ve n t OÙ 
y  tro u v e  quelques ton ies dépare illés de Shakespeare, E n  somme, 
conclue  T o cq u e v ille , « l ’A m é riq u e  est p e u t-ê tre , en ce m om en t, 
le pays d u  m onde q u i ren fe rm e dans son sein le  m oins de germes 
de ré v o lu tio n  ».

Les É ta ts-U n is
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111. — LA  QUESTION DE L ’ESC LA VA G E 1.

T o c q u e v ille  jo ig n a it  à ses ré flex ions  o p tim is te s  une réserve
sérieuse :

Le plus redoutable de tous les m aux qu i menacent l ’avenir des 
É tats-U nis na ît de la présence des noirs sur leur sol. L ’esclavage 
cessera par le fa it de l ’esclave ou par celui du m aître. Dans les 
deux cas, i l  fa u t s’attendre à de grands malheurs.

Ces observa tions ré p o n d a ie n t à la  ré a lité . L ’ esclavage a v a it  
p o u r ta n t co m p lè te m en t d isp a ru  dans le n o rd  : on l ’y  t r o u v a it  
in u t i le  e t l ’on  ne v o u la it  p o in t opposer au t r a v a il  l ib re  l ’ écra
sante concurrence du  t r a v a i l  se rv ile . Ce n ’est pas que les gens 
d u  n o rd  fussen t disposés à la  sym p a th ie  p o u r les no irs  ; au 
c o n tra ire , les quelques a ffranch is  q u i v iv a ie n t au m ilie u  d ’eux 
sen ta ien t p lus  p e u t-ê tre  que dans le  sud le po ids du  m épris  
q u ’in s p ire n t a u x  A ng lo -S axons de race b lanche  les ind igènes 
d ’une a u tre  cou leur. O n les accusa it de fo u rn ir  beaucoup tro p  
de recrues à l ’ arm ée du  vagabondage e t d u  c rim e .

L a  d is p a r it io n  de l ’esclavage c ré a it néanm oins une d iffé 
rence très  m arquée en tre  le n o rd  e t le  sud. Les fo nda teu rs  
de l ’U n io n  a va ie n t c ru  que ce tte  d iffé rence  f in i r a it  p rogres
s ivem en t après l ’a b o lit io n  de la  tra ite .  C elle-c i f u t  supprim ée 
p a r la  lo i en 1808 ; m ais c’ é ta it  ju s te m e n t l ’ époque où la  c u l
tu re  e t l ’u t i l is a t io n  du  co ton  p re n a ie n t le u r essor, grâce à 
l ’ e m p lo i de la  m ach ine  à égrener q u ’ E l i  W h itn e y  a v a it  fab riquée  
dès 1794. Tous les pays in d u s tr ie ls  de l ’E u rope  dem anda ien t 
à l ’A m é riq u e  le  p réc ieux  te x t ile  ; aussi les p la n te u rs  du  sud, 
persuadés que le t r a v a il  des no irs  ne p o u v a it r ie n  p ro d u ire  
sans l ’ esclavage, s’ a p p liq u a ie n t- ils  à é tendre  ce lu i-c i p a r tous  
les m ovens. L a  t r a ite  a fr ica in e , b ien  q u ’in te rd ite , c o n tin u a it  
c la n des tinem en t ; elle d e v in t to u te fo is  de p lus en p lus d iff ic ile  
p a r la  su rve illance  des cro iseurs ang la is  e t des p u r ita in s  du  
no rd . Quelques É ta ts  in te rm é d ia ire s , ceux q u ’ on n o m m a it

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Aux livres généraux, ajouter Ulrich Bonnell Philips, 
American negro slavéry (New-York, 1918, in-8»), Un bon résumé du problème de 1 es- 
clavage fio-ure au t. I  du grand ouvrage de James Ford Rhodes, History of the United, 
Siales (New-York, 1893, in-8°). Sur les rapports entre _ abolitionnistes anglais et 
américains, des documents nouveaux sont publiés par Annie Abel et Frank Ivbngberg, 
A  sidelieht on Anelo-American relations (Washington* 1927, in-8°); — Sur 1 évolution 
de ce problème voir Julien P. Bretz, The économie hackground oj the Liberty Parly, 
dans VAmerican historical Renew, t. X X X IV  (1929), p. 250-264. — Sur les origines de 
l'affaire du Texas, Eugene C. Barker, Mexico and Texas (Dallas* 192b,
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les É ta ts  fro n tiè re s , V irg in ie , D e law are , M a ry la n d , tro u v è re n t 
le  m oyen  d ’y  supp léer ; com m e le u r c lim a t é ta it  chaud, m ais 
le u r so l im p ro p re  à la  c u ltu re  du  co ton , ils  o rgan isè ren t l ’ éle
vage en g rand  des esclaves no irs  e t les v e n d ire n t aux  É ta ts  
co tonn ie rs . C eux-c i e n vo ya ie n t des ém ig ran ts  n o m b re ux  dans 
les te rres lib res  d u  sud-ouest ; ces ém ig ran ts  v o u lu re n t in t r o 
d u ire  l ’ esclavage dans les pays nouveaux, m êm e q u and  ils  ne 
se p rê ta ie n t p o in t  à la  c u ltu re  du  co ton .

Les hom m es d u  n o rd  ne songeaient p o in t à réc lam er con tre  
le m a in tie n  de l ’esclavage dans les anciens É ta ts , m ais ils  
te n a ie n t à l ’ em pêcher d ’e n v a h ir d ’ au tres rég ions. L ’ o rd o n 
nance de 1787, q u i p ro h ib a it  à ja m a is  l ’ esclavage dans le n o rd - 
ouest, le u r pa ra issa it u n  p récédent app licab le  à to u te s  les 
te rres  sans colons ; ce lles-ci d e va ien t ê tre  réservées à l ’ im m ig ra 
t io n  des hom m es lib res , des b lancs. L ’ U n io n , d isa ie n t- ils , 
n ’a pas le d ro it  d ’in te rv e n ir  con tre  l ’ esclavage dans les É ta ts  ; 
e lle p e u t l ’ in te rd ire  dans les te r r ito ire s , q u i ne dépendent que 
d ’ elle seule.

Le  p re m ie r c o n f l i t  sérieux écla ta  en 1820, q u and  le te r r ito ire  
du  M issou ri dem anda son adm ission  com m e É ta t .  Les hom m es 
du  M issou ri ve n a ie n t en m a jo r ité  du  sud ; c’ é ta ie n t des p io n 
n iers énergiques, fiers d ’a v o ir  les p rem ie rs  fra n c h i le  g rand  
fleuve , e t ils  n ’a d m e tta ie n t pas q u ’ on p ré te n d ît les gêner en les 
em pêchan t de garder leurs esclaves auprès d ’eux. Le  déba t 
d u ra  long tem ps au Congrès. Les o ra teu rs  du  n o rd , c o n s ta ta n t 
q u ’ i l  y  a v a it  à ce m o m e n t onze É ta ts  lib re s  et onze É ta ts  à 
esclaves, repoussa ien t une adm iss ion  q u i assu re ra it dans le Sénat 
la  m a jo r ité  a u x  esclavagistes. Les o ra teu rs  du  sud in v o q u a ie n t 
l ’ in té rê t des esclaves eux-m êm es q u i, d isposan t de grandes 
étendues, gagnera ien t p lus fa c ile m e n t le u r v ie  que dans les 
dom aines épuisés dé jà  p a r la  c u ltu re  in te n s ive  du  co ton . 
Je ffe rson, dans sa re tra ite , s u iv a it  avec a tte n tio n  tous  les 
événem ents de la  v ie  p u b liq u e  ; i l  é c r iv a it que ce tte  a ffa ire  
le  fa is a it tre m b le r com m e la  cloche q u i annonce u n  incend ie  
p e n d a n t la  n u it .  O n a b o u t it  e n fin  au com prom is  du  M issou ri 
(1820). Les sudistes o b tin re n t q u ’i l  f û t  adm is com m e É ta t  
à esclaves ; les gens du  n o rd  f ire n t a d m e ttre  en m êm e tem ps 
le M a ine  com m e É ta t  lib re , e t fu re n t s u r to u t sa tis fa its  p a r la  
lo i q u i p ro h ib a it  l ’esclavage dans to u te  la  p a rt ie  de l ’ ancienne 
Lou is iane  s ituée au n o rd  de 36°30.

Ce com prom is  sem bla que lque tem ps m e ttre  f in  aux  d i f f i 
cu ltés q u i e ffra ya ie n t les hom m es p o lit iq u e s . L ’ esclavage
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cependant se d é ve lop p a it au lie u  de d im in u e r. Vers 1830 on 
p u t  a ffirm e r que, pen d a n t la  dern iè re  décade, le  nom bre  des 
esclaves a v a it  doub lé  dans le  M iss iss ip i e t t r ip lé  dans l ’A la - 
bam a. C om m ent a rrê te r ce tte  progression? D epu is une qu inza ine  
d ’années d ive rs  p h ila n th ro p e s  a va ie n t songé à ram ener les 
A fr ic a in s  en A fr iq u e  : avec eux b ien  des gens du  n o rd  v o u la ie n t 
débarrasser l ’A m é riq u e  des nègres a ffranch is  (on en c o m p ta it 
p lus de 300.000 en 1830), q u i occupa ien t une s itu a tio n  in d é 
te rm in é e  e n tre  la  lib e r té  com p lè te  e t la  se rv itu d e . L a  « Société 
de co lo n isa tio n  am érica ine  », constituée  en 1817, fonda  le p e t i t  
É ta t  de L ib é r ia , non  lo in  de la  co lon ie  de S ie rra -Leone  où les 
A ng la is  che rcha ien t aussi à fa ire  v iv re  une p o p u la t io n  no ire  
se g o u ve rn a n t e lle-m êm e. Les ré su lta ts  fu re n t m édiocres : 
en 1830 un  é c riva in  consta ta  que la  Société en qu inze  ans 
a v a it  ram ené vers l ’A fr iq u e  a u ta n t de no irs  q u ’ i l  en na issa it 
a u x  É ta ts -U n is  en c in q  jo u rs  e t dem i.

A lo rs  a p p a ru t u n  groupe nouveau, ce lu i des a b o lit io n n is te s . 
C eux-c i n ’ é ta ie n t p o in t  des hom m es p o lit iq u e s  ; ils  ig n o ra ie n t 
les sub tiles  d is tin c tio n s  en tre  les É ta ts  e t les te r r ito ire s , en tre  
les te rres à co ton  e t les te rres  à blé ; d ’après eux, la  re lig io n  
e t la  m ora le  ex igea ien t la  suppression to ta le  de l ’ esclavage. 
C erta ins quakers a va ie n t dé jà  sou tenu  ces thèses ; m ais le 
v é r ita b le  apô tre  de l ’ a b o lit io n n ism e  fu t  G arrison , u n  o u v rie r 
typ o g ra p h e  du  M assachusetts, é tro it ,  v io le n t, capable de 
to u t  oser e t de to u t  s o u ffr ir  p o u r le tr io m p h e  de sa cause. E n  
1831 i l  fonda  u n  jo u rn a l, le L ib é ra te u r . q u i t i n t  la  promesse 
in sc rite  en tê te  du  p re m ie r num éro  : « Je serai d u r  com m e la 
v é rité , in fle x ib le  com m e la  ju s tic e . » B ie n tô t lu i  v in t  u n  a llié , 
W e n d e ll P h illip s , u n  d éc lam a teu r in fa tig a b le  e t sincère q u i f i t  
la  p ropagande ora le. Les p a rtisans  recru tés dans la  N ouve lle - 
A n g le te rre  p u re n t fo n d e r la  « Société am érica ine  a n tie sc lava 
g is te  » en 1833, l ’année m êm e où l ’A n g le te rre  a b o lissa it l ’ es
clavage dans ses colonies. D ’au tres sociétés s u iv ire n t, e t vers 
1840 elles co m p ta ie n t 200.000 m em bres. B ie n  des A m érica ins  
h é s ita ien t, b lâ m a n t l ’esclavage, m ais re d o u ta n t la  guerre  c iv ile . 
A in s i C hann ing  se prononça  con tre  le rég im e du  sud, m ais c r i t i 
qua les vio lences de G arrison , en d isa n t q u ’on d e v a it fa ire  
l ’ém a n c ip a tio n  de m an iè re  à p répa re r des ra p p o rts  am ica u x  
e n tre  les deux  races.

L a  cam pagne a b o lit io n n is te  souleva des colères v io len tes . 
Les p la n te u rs  du  sud, m in o r ité  isolée au m ilie u  de la  niasse 
des n o irs , c ra ig n a ie n t to u jo u rs  une guerre  se rv ile  ; une ém eute
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en V irg in ie , d u rem en t châtiée, redoub la  leurs a larm es. Les É ta ts  
d u  sud ne p e rm e tta ie n t pas q ü ’ on a p p r î t  a u x  esclaves la  lec
tu re  e t l ’ é c ritü re  ; i l  y  a v a it  quand  m êm e, s u r to u t p a rm i lés, 
a ffranch is , quelques nègres in s tru its  q u i p o u v a ie n t p ropager 
p a rm i leu rs  congénères les doc trines  dangereuses enseignées p a r 
lè  L ibé ra teu r. U n  nègre sachant écrire , W ôlM eri p u b lia  p ré c i
sém ent alors une b rochu re  q u i re co m m a n d a it à ses frères de 
race une é tro ite  u n io n . Les p la n te u rs  fu re n t exaspérés quand  
la  Société an tiesc lavag is te  se m it  à envoye r ses pé riod iques 
dans les v ille s  du  sud : la fo u le  à C harîèston  e n v a h it un  jo u r  
l ’h ô te l des postes e t b r i l la  ses jo u rn a u x . Les a b o lit io n n is te s  
n ’ é ta ie n t guère m ie u x  accue illis  dans le  n o rd  : leurs m eetings 
fu re n t souven t dispersés p a r la  V io lence ; u n  de leurs jo u rn a 
lis tes fu t  assassiné en 1833; G arrison  f a i l l i t  su b ir le mêm e s o it  
à B oston . L a  m êm e année Une quakeresse q u i a v a it  Créé dans 
le  C onnec ticu t une école p r im a ire  p o u r les en fan ts  de cou leur 
la  v i t  saceàgèr p a r la  fou ie . Leë p rin c ip a le s  Églises désap
p ro u v a ie n t une p ropagande ré v o lu tio n n a ire . Lés hom m es p o li
tiques  n o to ires  de to u s  les p a rt is  se m o n tra ie n t éga lem ent dé fa
vorab les. Jackson  b lâm a  dans Un message l ’ envo i a u x  V illes du  
sud de b rochures dangereuses. C lây  t i n t  Urt langage sem blab le  
aü  Sénat. Seul J o h n  Q u in cy  A dam s, re n tré  dans la  Vie p o lit iq u e , 
s o u tin t le g roupe de G ârrison  d e v a n t la  C ham bré dës représen
ta n ts , m ais l ’ im p o p u la r ité  dé l'a n c ie n  p ré s id e n t c o m p ro m e tta it 
les causes q u ’ i l  dé fenda it.

Q u a n t a u x  élüs dü  sud, la  cam pagne menée con tre  leurs 
co m m e tta n ts  les a m e n a it à fo rm u le r, Ce que n ’aV a ien t pas fa i t  
leurs  devanciers, l ’àpo log ie  dé l ’esclavagéi Ces lec teurs  de la 
B ib le  ra p p e lè re n t que Noé a m a u d it C ha in  e t p ré d it  la  ser
v itu d e  p o u r Canaan, q u ’ A b raham  e t Isaae a va ie n t dës s e rv i
te u rs , que le q u a tr iè m e  com m andem en t ad m e t l'esclavage. 
Leurs  économ istes com pa rè ren t le so rt des ouvrie rs  no irs  
esclaves en A m é riq u e  à ce lu i dés ouvrie rs  b lancs lib res  en E urope , 
e t c itè re n t les n o m b re u x  tém oignages q u i a r r iv a ie n t de G rande- 
B re tagne  sur les m a u x  du p ro lé ta r ia t. O n p ré te n d a it su p p rim e r 
l ’eSclaVage ; les chefs sudistes v o u lu re n t l ’é tendre. C alhoun 
pop u la risa  une th é o r ie  que nous aVons dé jà  v u  fo rm u le r i 
to u t  c ito ye n  am érica in , d is a it- il,  possède lè d ro it  d ’a lle r s’in s 
ta l le r  dans n ’im p o rte  que lle  p a rt ie  des É ta ts -U n is , en y  tra n s 
p o r ta n t ses b iens ; com m e les biens dès p la n te u rs  com prennen t 
leurs  esclaVes, le gouve rnem en t fédé ra l ne p e u t le u r fe rm e r 
aucune p a rt ie  des ta rtes  de l ’ U h io n . Lés p ré te n tio n s  dès eëcltP
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vagistes susc itè ren t dans le n o rd  une rés is tance de p lus  en p lus 
m arquée ; on reprocha  au p a r t i  w h ig  d ’éca rte r s ys té m a tiq u e 
m e n t le p rob lèm e, de fa ire  sans cesse des concessions nouvelles 
au  p a r t i  d o m in a n t dans le  sud, au p a r t i  dém ocra te .

M a lg ré  le m ala ise c ro issan t causé pa r ces débats, la  ques tion  
des no irs  ne p r i t  une im p o rta n ce  réelle  q u ’après 1845, lo rsque  
les É ta ts -U n is  a cq u ire n t des possessions nouve lles . Les suites 
fâcheuses de la  crise financ iè re  de 1837 ne fu re n t pas étrangères 
à l ’ a rd e u r avec laque lle  les hom m es du  n o rd  dem anda ien t 
l ’ annex ion  de l ’ Orégon, e t ceux du  sud celle du  T e x a s ; pu is  
v in t  une vague de n a tio n a lism e  q u i souleva l ’ o p in io n  con tre  
les p ré te n tio n s  de deux  vo is ins  to u jo u rs  assez m a l vus , la  
G rande-B re tagne  e t le M ex ique . D ans l ’Orégon le rég im e p ro * 
v iso ire  m a in te n u  p a r les deux  gouvernem ents ne p o u v a it 
p lus  d u re r, parce que les colons am érica ins a va ie n t com m encé 
à s’y  é ta b lir ,  amenés en p a rt ie  p a r des m iss ionna ires m é th o 
distes ou p resby té riens . Ces colons v o u la ie n t p rend re  l ’ Orégon 
to u t  e n tie r, m ais l ’A n g le te rre  in v o q u a it ses d ro its  e t ré c la m a it 
sa p a r t .  U n  in s ta n t on p a rla  de re c o u r ir  à la  fo rce  : « 54°40 ou 
la  guerre  ! » c i'ia ie n t les chauv ins  am érica ins. Le  com prom is 
de 1846, f ix a n t  la  fro n tiè re  d é fin it iv e  au 49e degré, te rm in a  
ce d iffé rend .

L a  ques tion  du  Texas é ta it  p lus épineuse. Ce pays, p lus 
g rand  que la  F rance , fa is a it n o m in a le m e n t p a rt ie  du  M ex ique  
depuis la  f in  de la  d o m in a tio n  espagnole. M ais l ’ anarch ie  q ü i 
sévissa it à M exico  le laissa liv ré  à lu i-m êm e , d ’ a u ta n t p lus 
q u ’i l  n *y  a v a it presque pas de rou tes l ’un issan t p a r te rre  au 
p la te a u  m e x ica in . I l  c o m m u n iq u a it p lus fa c ile m e n t avec les 
É ta ts -U n is , d ’ où ve n a ie n t de h a rd is  a ve n tu rie rs  a tt iré s  p a r 
ce te r r ito ire  presque v ide . Ces hom m es, p a rm i lesquels Moses 
A u s tin  e t son fils  don n è re n t l ’exem ple de grandes créa tions 
co lonia les, gagnèren t à le u r cause les au tres h a b ita n ts . Q uand le 
M ex ique  v i t  le  danger, i l  v o u lu t chasser les é trangers, m ais le 
Texas lu i  rés is ta  ; les A m é rica in s  tro u v è re n t u n  chef dans Sam 
H o u s to n , ancien a m i de Jackson, q u i a v a it  été gouve rneu r du  
Tennessee, pu is chef de sauvages. Ce fro n tie fsm à n  audac ieux  m it  
en dé rou te  l ’arm ée m ex ica ine  (1836), e t le  Texas p roc lam a  son 
indépendance. L a  nouve lle  ré p u b liq u e , b ieh  que reconnue 
o ffic ie lle m e n t à W a sh in g to n , pu is à Londres e t à P aris , c ra i
g n a it u n  re to u r o ffens if des M exica ins ; aussi d é s ira it-e lle  s’u n ir  
aux  É ta ts -U n is .

C eux-ci l ’ a u ra ie n t accue illie  avec em pressemenUsi la  ques tion
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no ire  n ’ é ta it  venue les tro u b le r . Le  sud a p p ro u v a it l ’ entrée 
dans l ’U n io n  d ’u n  n o u ve l É ta t  co tonn ie r, fondé  sur l ’ esclavage ; 
le  n o rd  ne v o u la it  pas augm en te r la  fo rce  du  p a r t i  esclavagiste. 
Les p résidents Jackson  e t Y a n  B u re n , dans l ’ in té rê t de la  p a ix  
in té rie u re , a va ie n t a jou rné  to u te  so lu tio n . L e u r successeur T y le r , 
poussé p a r C a ihoun, v o u lu t a b o u tir  e t co n c lu t secrètem ent 
avec le Texas u n  tra ité  d ’annex ion , m ais le Sénat le re je ta . L a  
cam pagne de 1844 p o u r l ’é lec tion  p ré s iden tie lle  p o r ta  là-dessus. 
Les dém ocrates p résen tè ren t P o lk , p a rtisa n  de l ’annex ion  ; 
i l  f u t  é lu, e t T y le r , a v a n t de q u i t te r  ses fo n c tio n s , l i t  v o te r  
la  lo i q u i a d m e tta it  dans l ’U n io n  le n ouve l É ta t  du  Texas.

P o lk  devenu p ré s id e n t réc lam a d ’abo rd  to u t  l ’ O régon, avec 
ce tte  rudesse de langage q u i é to n n a it les Européens ; p o u r
ta n t ,  com m e on l ’a v u , i l  f in i t  p a r tra n s ig e r. Q u a n t au M ex ique , 
i l  é ta it  exaspéré p a r l ’ annex ion  du  Texas. Les É ta ts -U n is  
o ff r ire n t de p a ye r son désistem ent ; on négoc ia it encore lo rsque 
des h o s tilité s  engagées à la  fro n tiè re  m é rid io n a le  d u  Texas 
re n d ire n t la  guerre  in é v ita b le . Les w h igs b lâ m è re n t la  ru p tu re  
e t accusèrent P o lk  (à to r t ,  se m b le -t- il)  d ’a v o ir  to u t  arrangé p o u r 
im pose r des réso lu tions  be lliqueuses; m ais peu à peu le  m écon
te n te m e n t f i t  p lace à l ’enthousiasm e, en présence des nouvelles 
heureuses q u i a r r iv a ie n t de tous  les côtés. A u  sud du Texas 
le général T a y lo r  b a t ta it  les M ex ica ins à P a lo  A lto ,  pu is , u n  
in s ta n t cerné, se dégageait p a r la  b r illa n te  v ic to ire  de Buena 
V is ta . E n  C a lifo rn ie  l'escadre  am érica ine  p la n ta it  le  drapeau 
é to ilé  à M o n te re y , q u ’une p e tite  arm ée, après une m arche auda
cieuse e t d iffic ile , v in t  sans encom bre occuper. Les A m é r i
cains ré so lu re n t d ’a lle r im poser la  p a ix  au M ex ique  dans sa 
ca p ita le  m êm e : en trep rise  chanceuse en présence d ’ autres 
adversa ires, m ais fa c ilité e  p a r les d iv is io n s  d ’u n  peup le  in c a 
pab le  d ’o u b lie r d e va n t l 'e n n e m i ses querelles in tes tines . Le 
général S co tt a v a it  p ris  la  V era -C ruz, q u i d e v in t sa base d ’opé
ra tio n s  ; de là  i l  p o u rs u iv it sa m arche v ic to rie u se  ju s q u ’à M exico . 
C ependant u n  agen t de P o lk  nég o c ia it avec les M ex ica ins  e t, 
b ie n  que désavoué p a r son gouve rnem en t e t p a r  S co tt, a r r iv a it  
à conc lu re  la  p a ix . Le  tra ité  de G uada lupe  H id a lg o  (2 fé v r ie r 
1848) donna a u x  É ta ts -U n is  le  Texas, le N ouveau -M ex ique  
e t la  H a u te  C a lifo rn ie  ; de le u r côté, ils  p a yè re n t qu inze  m i l 
lio n s  de do lla rs  au M ex ique .

Q u ’a lla ie n t- ils  fa ire  de leurs conquêtes ? A u  d é b u t de la 
guerre  un  dém ocra te  a b o lit io n n is te , W ilm o l,  a v a it  dem andé 
q u ’ on y  p ro h ib â t d ’avance l ’ esclavage, q u ’ on ne déshonorâ t
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pas 1’U n io n  en ré ta b lissa n t ce rég im e dans des pays où le 
M ex ique  l ’a v a it  supp rim é . C ette p ro p o s itio n , adoptée p a r la 
C ham bre, a v a it  échoué au Sénat. L a  v ic to ire  posa it d e va n t les 
A m érica ins  le  redou tab le  prob lèm e q u i a l la it  do m in e r le u r p o li
t iq u e  in té rie u re  ju s q u ’à la  guerre de Sécession.
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CHAPITRE I I I

L 'A M É R IQ U E  L A T I N E 1

L ’a ffranch issem ent de l ’A m é riq u e  la tin e  est un  des fa its  les 
p lus considérables de la  p rem iè re  m o itié  du  X i x e siècle. P endan t 
lo n g te m p s  l ’E u ro p e  n ’ en c o m p rit p o in t l ’ im p o rta n ce , car on 
conna issa it m a l ces pays soigneusem ent su rve illés  jusque  là  
p a r l ’ Espagne e t le P o rtu g a l ; on n ’en soupçonna it p o in t le 
déve loppem ent possib le. L a  G rande-B re tagne , q u i s’y  in téressa 
p lus que les au tres puissances, y  v o y a it  seu lem ent un  débouché 
u t i le  p o u r son in d u s tr ie . D ’a illeu rs  ces É ta ts , une fo is  a ffranch is , 
sem b lè ren t presque tous  voués à l ’anarch ie , aux  guerres c iv iles  ; 
c’ est ce q u ’u n  h is to r ie n  a nom m é le m oyen  âge am érica in . De 
te ls  désordres em pêchèrent les é trangers de de v in e r l ’a ve n ir 
q u i é ta it  réservé à ces na tions  nouvelles. i.

i . O u v r a g e s  d ?e n s e m b l e  a  c o n s u l t e r . — On a publié quelques histoires nationales 
considérables; citons V. F. Lopez, H is to r ia  d e là  B e p ub lica  A rg e n lin a  (Buenos-Ayres,
1883- 1893, 10 vol. in-8°) ; Diego Barros Arana, H is to r ia  jenera ł de C hile  (Santiago,
1884- 1902, 16 voi. in-8°). C’est au x x e siècle seulement que se sont multipliées les publi
cations documentaires indispensables pour une histoire scientifique. La B ib lio leca  
Ayacucho, dirigée à Madrid par Blanco-Fombona, a réédité les mémoires des contem
porains de l ’indépendance. Les gouvernements ont publié ou subventionné divers recueils : 
le Mexique, par exemple, a fa it paraître L a  d ip lom ac ia  m exicana  (Mexico,1910-1913, 
3 vol. in-8°) et commencé depuis 1910 les Documentas historicos mexicanos;  la République 
Argentine a subventionné les Documentos p a ra  la  h is to ria  a rgen lina . Le centenaire de 
l ’indépendance a provoqué dans plusieurs pays des publications, parfois des biblio
graphies importantes, par exemple à Buenos-Ayres celle de Carlos J. Salas, B ib lio -  
g raph ia  del jenera ł José de San M a r t in  y  de la  ém ancipation a rgen lina  (1910, 5 vol. in-8°).

I l  n ’existe pourtant pas encore de bonne histoire générale de l ’Amérique latine au 
x ix e siècle. Parmi les meilleurs essais d’ensemble, il faut citer Garcia-Calderon, 
Les démocraties latines de VAm érique  (Paris, 1912, in-16, dans la « Bibliothèque de phi
losophie scientifique »). Un résumé récent, écrit du point de vue catholique, a été publié 
par Jean Toussaint Bertrand, H is to ire  de VAm érique espagnole, t. I I  (Paris, 1929, 
in-8°). Le livre de W illiam  Spence Robertson, H is to ry  o f the L a tin -A m e ric a n  nations  
(New-York et Londres, 1922, in-12), est un manuel scolaire bien fait. Une traduction 
anglaise de Lamarca, General h is to ry  o f I l is p a n ic  A m erica  (Chapel-IIill, 1930, in-8°), 
inaugure une collection de 15 volumes, The in te r-A m erican  h is lo rica l sériés, publiée 
par l ’Université de la Caroline du Nord, sous la direction de James A. Robinson.
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1. —  U  IN D ÉPEN D A N C E K

E u  1807 la  fa m ille  ro ya le  de P o rtu g a l, fu y a n t d e va n t les 
so ldats frança is , passa l 'A t la n t iq u e  ; les B rés iliens a c c u e illire n t 
b ien  la  re ine  e t le p rin ce  régen t q u i ve n a ien t chercher re fuge 
dans la  grande colonie, L ’ année s u iva n te  N apo léon  m it  la  m a in  
su r l ’Espagne, espérant que les colonies se so u m e ttra ie n t avec 
la  m é tro p o le ; doub le  e rre u r d o n t les conséquences a lla ie n t appa 
ra ître  auss itô t. Dans tou tes  les cap ita les  co lon ia les on  m a n i
festa  con tre  le ty ra n  im p ie  q u i a v a it  em prisonné p a r tra h is o n  
le m onarque  de d ro it  d iv in  ; les v icô rro is  e t les gouverneurs , 
q u i a u ra ie n t p ro b a b le m e n t hésité  à co m b a ttre  l ’ in v in c ib le  
conqué ran t, d u re n t su iv re  le co u ra n t p o p u la ire . O n acclam a 
p a r to u t F e rd in a n d  V I I ,  le  <c ro i adoré » ; le gouve rnem en t de 
défense n a tio n a le  fo rm é  à S év ille  sem bla p o u v o ir  co m p te r su r 
l ’a p p u i sans réserve de l ’A m é riq u e  espagnole.

Ces nouvelles c o n v e rt ire n t N apo léon à l ’ idée de l ’ém anc ipa 
t io n  des colonies. F a u t- i l  v o ir  là  une idée de génie d ’une p o li
t iq u e  d e v in a n t 1 a ve n ir, ou s im p le m e n t le  désir de soustra ire  
à la  conquête b rita n n iq u e  d ’im m enses te r r ito ire s  demeurés sans 
défenseurs ? On ne sa it ; m ais ce lu i q u i a v a it  en 1803 ve n d u  
la  Lou is iane  aux  E ta ts -U n is  f i t  déc la re r au Corps lé g is la tif, 
le 12 décem bre 1809, q u ’ i l  ne s’ oppose ra it p o in t à la fo rm a 
t io n  d ’É ta ts  lib res dans les anciennes possessions de l ’Espagne. 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r * - F redo rie Logan P.axsou, The independence o f the 
South A m erican  republics  (Philadelphie, 19.03, in-8°), Carlos A. Villanueva, L a  m onu i- 
f ju ia  en A m erica  (Paris, 1912-191,5, 4 voI. in-12), qui a été tradu it en français : L a  m onar
chie en Am érique  (Paris, 1912-1913, 4 vol. in-12), tableau d’ensemble fondé sur des 
recherches dans les archives françaises ; M.anoini, JJoliyar et Vém ancipation des colonies 
espagnoles (Paris, 1912, in-8°), excellent tableau d’ensemble des origines do l ’indépen 
dance ; William S pence Robertson, Hise o f the Spanish-A m erican  republies  (New-York 
et Londres, 1918, inr80), avec bonne bibliographie. — Sur la doctrine de Mpnroe et les 
rapports avec les États-Unis, outre le livre essentiel de Pe.rkins, cité p. 6.8, i l  faut 
consulter W. S. Robertson, H isp a n ic -A m e rican  re la tions w ith  the U nited  States (New- 
York, 1923, in-8°), et Alejandro Alvarez, The M onroe doctrine  (New-York, 192é, in--.8°) ; 
et un recueil très important, D ip lom a tie  correspondente o f the U nited  States concerning  
ne independence of the L a tin -A m e rica n  nations , publié par W. R. Manning (New-York, 
1925, 3 vol. in-8°).

Sur les idées des hommes de l ’indépendance, Bernard Moses, The in te le c tu a l back- 
ground of the révo lu tion  in  South-America. (New-York, 1926, in-18), et surtout Ricardo 
Levcne, Ensayo histórico sobre la  R évo lu tion  de M a yo  (Buenos-Ayres, 192.0-1921, 2 vol. 
in-8°), ouvrage paru en français dans une traduction abrégée, L a  révolution de VAm érique  
espagnole en 1810 (Paris, 1924, in-8°). —  S,ur la victoire décisive d’Ayacucbo, un numéro 
spécial a été publié par la Revue de l ’Am érique la tine  pour le centenaire de 1924. — 
Sur Miranda, W. Sp. Robertson, The Ufe o f M ira n d a  (CJjapel-IJill, 1929, 2 vol. in-8°). 
-— Sur Bolivar, parmi les livres récents, citons Marius André, B o liv a r et la  démocratie 
(Pai •is, ■1923, in-8°j, livre gâté par la passion politique, mais très documenté ; Parra- 
Pore/,, B o lirn r ,  C o /U rib u lio ii a l estudio de sus ideas po líticas  (Paris, 1928, in-8°).
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Celles-ci lu i  su re n t peu de gré de ce tte  d é c la ra tio n , q u i fu t  
m ie u x  accue illie  à W a sh in g to n .

L ’ in va s io n  napo léonienne p a ru t donc fo r t i f ie r  le lo ya lism e  
co lo n ia l envers la  m é tro p o le  ; m ais ce n ’é ta it  q u ’une apparence. 
Au-dessus des masses popu la ires , in d iffé re n te s  a u x  p ro je ts  
d ’ém anc ipa tion , i l  s’ é ta it  fo rm é  p a rm i les créoles une m in o r ité  
in te llig e n te  e t in s tru ite , q u i s o u ffra it depuis long tem ps d ’ê tre  
tenue  en é ta t d ’in fé r io r ité  v is -à -v is  des Espagnols d ’ E urope . 
Tous les événem ents survenus depuis q u a ra n te  ans l ’e x c ita ie n t 
à l ’a c tion . Les ré form es économ iques de Charles I I I ,  o u v ra n t les 
p o rts  am érica ins au com m erce lib re , a v a ie n t fa i t  c irc u le r dans 
le co n tin e n t une v ie  n o u ve lle ; ses ré form es relig ieuses, d é tru i
san t la  C om pagnie  de Jésus, a v a ie n t ru in é  u n  des p ilie rs  les 
p lus  solides su r lesquels s’ a p p u y a it l ’ancien rég im e. Puis 
l ’ exem ple des É ta ts -U n is , a ffranch is  avec l ’a ide de I  Espagne, 
a v a it  m o n tré  com m en t des colonies p e u ve n t se d é liv re r du  jo u g  
européen. E n f in  les idées e t les liv re s  frança is  p é n é tra ie n t là  
com m e p a r to u t : i l  s u ff it  de ra p p e le r q u ’un  des fu tu rs  m eneurs 
de l ’ indépendance, N a rin o , a v a it  t r a d u it  e t ré p andu  p a rm i 
ses am is de S an ta -Fé  le te x te  de la  D é c la ra tio n  des d ro its  de 
l ’ hom m e.

Les pa rtisans  de l ’ indépendance n ’é ta ie n t à l ’o rig ine  q u ’une 
poignée d ’hom m es. Obligés de v o ile r  leurs in te n tio n s , ils  s’ as
socièrent en 1808 au m o uvem en t p o p u la ire  en fa v e u r de F e r
d in a n d  V I I  con tre  l ’u su rp a te u r frança is  ; m ais ils  su rv e illè re n t 
de près les actes du  gouve rnem en t ré v o lu tio n n a ire  fo rm é  dans 
la m é tropo le . C e lu i-c i n ’a v a it  pas le p restige  du  souve ra in  t r a 
d itio n n e l, re tenu  p riso n n ie r à V a le n ça y ; on p o u v a it e x p lo ite r 
ses erreurs et ses fau tes. L ’ i r r i ta t io n  fu t  grande, non  pas seu
lem en t chez les con jurés créoles, m ais dans le peuple, quand  on 
a p p r it  que la J u n te  cen tra le  d ’A ra n ju ez , p ré p a ra n t l ’é lec tion  
d ’une assemblée, d o n n a it 36 députés a u x  douze m illio n s  d ’E s
pagnols de la  pén insu le  e t 12 seu lem ent a u x  qu inze  m illio n s  
d ’h a b ita n ts  des colonies. Pu is les désastres de l ’ Espagne, le 
re to u r de Joseph à M a d rid , s u r to u t la  b a ta ille  d ’O cana enha r
d ire n t ceux q u i a lla ie n t b ie n tô t s’appe le r les « p a tr io te s  ». Le  sou
lèvem en t général écla ta  en 1810.

I l  se p ro d u is it presque p a r to u t avec des caractères iden tiques . 
On p ro m it  de conserver la  f id é lité  à F e rd in a n d  V I I ,  de m a in 
te n ir  la  d o m in a tio n  du  ca tho lic ism e  ; les m eneurs vo u la ie n t 
m énager la  p ié té  fa n a tiq u e  du bas peuple  e t gagner le bas clergé 
paro iss ia l, né en A m é riq u e  ; c’ é ta it  u n  a p p u i nécessaire con tre
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les éveques o rig ina ires d E u rope  et les m oines dévoués aux  
B ourbons. Les chefs du  m ouvem en t se se rv ire n t des cabildos, 
conseils m u n ic ip a u x , m ais en y  fa is a n t a d jo in d re , p a r vo ie  
ré v o lu tio n n a ire , les p lus ac tifs  d ’en tre  eux ; ce fu re n t les « ca b il
dos ouve rts  » ou « cabildos renforcés ». L ’ana log ie  en tre  les p ro 
cédés em ployés à Caracas, à B uenos-Ayres e t a illeu rs  a fa i t  
supposer que tous ces m ouvem ents  obéissaient à une im p u l
sion un ique , celle de M iranda . L ’in fa tig a b le  p a tr io te  q u i depuis 
qu inze ans t r a v a il la i t  à l ’ém a n c ip a tio n  a v a it a ccu e illi à Londres 
B o liv a r, S a in t-M a rtin , N a rin o , M a riano  M oreno ; cependant 
r ie n  ne pe rm e t de d ire  que les ré vo lu tio n s  de 1810 a ie n t com 
mencé au s igna l donné p a r lu i.  Les cap ita les des v ice -royau tés  
re çu re n t en mêm e tem ps les nouvelles q u i annonça ien t l ’en
trée  des F rança is en A nda lous ie , la chu te  p robab le  du  go u ve r
nem en t de l ’ Espagne lib re .

A  Caracas un  groupe de pa tric iens  riches e t cu ltivé s , p a rm i 
lesquels f ig u ra it  B o liv a r, a tte n d a it avec im pa tience  l ’occasion 
p rop ice . Le  cap ita ine  général, a fio lé  p a r les nouvelles désas
treuses arrivées d ’Espagne, en fa i t  a ffiche r un  résum é. Le 
19 a v r i l  1810, le je u d i-s a in t, le corps de v ille , in sp iré  p a r les 
p a tr io te s , m ande le cap ita ine  général p o u r lu i  annoncer la  fo r 
m a tio n  d une Ju n te  lib re , e t lu i  en o ffre  la  présidence ; le fo n c 
tio n n a ire  espagnol te rg ive rse , d iscu te  ju s q u ’au m o m e n t où 
un  chanoine p a tr io te , soutenu p a r les cris de la  fou le , exige et 
o b tie n t sa dém ission. Le  cab ildo , ren forcé  im m é d ia te m e n t, se 
co n s titu e  en « Ju n te  conserva trice  des d ro its  de F e rd in a nd  V i l »  
et p roc lam e son a u to r ité  sur le Yénézuela.

Quelques semaines p lus ta rd  B uenos-A yres à son to u r  
apprend  les défa ites espagnoles. C e tte  v i l le  g a rd a it le souven ir 
du tr io m p h e  re m p o rté  tro is  ans a u p a ra va n t, lo rsque ses h a b i
ta n ts  a va ie n t réussi, pa r un  e ifo r t unan im e, à chasser une in v a 
sion anglaise. Quelques notab les, fa r d e n t  B e lgrano, Saavedra, 
le g rand  chef des créoles, M a riano  M oreno, d isc ip le  de Rousseau 
et le d o c tr in a ire  de la R é v o lu tio n , déc iden t le conseil m u n ic ip a l 
h convoquer un  cabildo  p u b lic . Le  v ic e -ro i Cisneros est aussi 
fa ib le , aussi h é s ita n t que le ca p ita ine  généra l de Caracas ; 
ta n d is  que les modérés ve u le n t le nom m er p rés iden t du  nouveau 
gouvernem ent, les exaltés l ’éca rten t e t fo n t é lire  une Ju n te  
sous la  d ire c tio n  de Saavedra. C’est la  jou rnée  du 25 m a i, 
demeurée chère a u x  A rg e n tin s .

L a  Ju n te  de Caracas a v a it adressé à tous les corps de v i lle  
des p rinc ipa les  cités sud-am érica ines une p ro c la m a tio n  les in v i 
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ta n t  à l ’ im ite r . Son appe l fu t  en tendu. À  Santa-Fé de B ogo ta , 
le  conseil m u n ic ip a l décide de convoquer u n  cabildo  e x tra o r
d in a ire , où un  o ra te u r é loquen t, Torres, en tra îne  la  m a jo r ité  ; 
le v ic e -ro i se résigne à signer le p rocès-verba l q u i annonce la 
fo rm a tio n  d ’un,e Ju n te  souvera ine  (20 ju i l le t ) .  A  Santiago 
les p a tr io te s  ch iliens fo n t  c o n s titu e r p a r u n  cabildo  o u v e rt la  
Ju n te  générale (18 septem bre). E n  ce tte  mêm e semaine de 
septem bre  1810 é c la ta it la  p rem iè re  in s u rre c tio n  du  M exique . 
Le  P érou seul échappa it à l ’ incendie , s u r to u t parce que le 
v ic e -ro i A bascal, énerg ique e t in te llig e n t, fu t  seul capable de 
fa ire  face au m ouvem en t.

Ces ré v o lu tio n s  accom plies si fa c ile m e n t p a r quelques créoles 
in s tru its  e t enthousiastes n ’a va ie n t pas touché  les masses. Les 
In d ie n s  a lla ie n t fo u rn ir  des soldats à tous les p a rtis  ; les m étis , 
éga lem ent ja lo u x  des créoles e t des Espagnols d ’E u rope , se 
p a rta g è re n t en tre  les am is et les ennem is de la  m onarch ie . 
C e lle -c i a v a it p o u r elle u n  prestige  consacré, une t r a d it io n  de 
tro is  cents ans, l ’a p p u i des évêques et des m oines, s u rto u t les 
d iv is io n s  de ses adversaires. Les lu tte s  p o u r l ’ indépendance 
d e va ien t d u re r ju s q u ’en 1824. Ces lu tte s  engagées p a r des chefs 
locaux , dans des rég ions séparées p a r d ’immenses espaces à 
peu près déserts, p résen ten t une ex trêm e  con fus ion ; cependant 
i l  y  a tro is  théâ tres p r in c ip a u x  où se joue  le so rt du  co n tin e n t. 
Le" p re m ie r se tro u v e  au M exique , d o n t l ’A m é riq u e  centra le  
s u it l ’ im p u ls io n . Le  second est la  v ice -ro ya u té  de la  N ouve lle - 
G renade, p a rt ic u liè re m e n t le Venezuela, a u to u r de Caracas, 
e t le tro is ièm e  l ’A rg e n tin e , a u to u r de B uenos-A yres. De ces 
pays p a r t ir o n t les deux lib é ra te u rs , S a in t-M a r tin  e t B o liv a r  ; 
s’ ava n ça n t l ’ un p a r le  C h ili, l ’a u tre  p a r l ’ É q u a te u r, ils  v ie n d ro n t 
achever la  d o m in a tio n  espagnole dans son p r in c ip a l ré d u it, 
le Pérou.

I l  fa u t conna ître  ces deux hom m es d o n t le rô le  fu t  si grand- 
B o liv a r , né en 1783 dans une des fam ille s  les p lus considérables 
du  Venezuela, fu t  élevé p a r u n  p récep teu r to u t  pénétré  de 
Y É m ile . A y a n t te rm in é  ses études à M a d rid , i l  vé cu t aussi 
que lque tem ps à Paris  dans une société m onda ine  e t b r illa n te - 
A près a v o ir  assisté au sacre de N apo léon i l  v is ita  l ’ I ta lie  et, 
venu  à R om e avec son ancien p récep teur, ju ra  su r le M o n t 
Sacré d ’a ffra n c h ir sa p a tr ie . Sa m aison à Caracas d e v in t b ie n tô t 
le rendez-vous des p a tr io te s . I l  fa l lu t  p o u r ta n t quelques années 
encore a v a n t q u ’on  re co n n û t sa su pé rio rité . Sa prestance 
rem arquab le  e t ses e xp lo its  d ’ a th lè te  cha rm èren t les masses
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in c u lte s ; u n  don  n a tu re l de séduction , q u i s’e xe rça it su r les 
hom m es com m e sur les fem m es, c o n q u it les classes élevées. Son 
éloquence chaleureuse, déc lam a to ire , co n ve n a it à ses com pa
tr io te s . I l  a im a it la  g lo ire  e t te n a it  à l ’o p in io n  de l ’E u ro p e ; 
g rande fu t  sa jo ie  quand  L a fa y e tte  lu i  envoya quelques 
re liques de W a sh in g to n . Général souven t b a ttu , i l  ne p e rd it 
ja m a is  courage; dans les lu tte s  p o lit iq u e s  sa persévérance fu t  
m o ins  grande, m ais i l  r e v in t  to u jo u rs  à l ’a c tio n . L ib re  penseur 
e t to lé ra n t, i l  gagna le clergé en respectan t la  re lig io n . Les 
dé fau ts  de cet hom m e égoïste, V a n iteux , souven t fa ib le  de 
caractère, ne l ’em pêchent pas d ’ê tre  une grande pe rsonna lité  
h is to riq u e .

Ce personnage b r i l la n t ,  com plexe, to u t  en dehors, con tras te  
avec le  grave e t s ilenc ieux  S a in t-M a rtin , q u i fu t  a v a n t to u t  u n  
so lda t. Né en 1778 d ’une bonne fa m ille  créole, fo rm é  à l ’ école 
m ili ta ire  de M a d r id , i l  s e rv it long tem ps dans l ’arm ée espagnole 
e t f i t  p lus ieurs campagnes dans les Pyrénées. In fo rm é  de la  révo 
lu t io n  a rgen tine , le co lonel S a in t-M a r tin  q u it ta  l ’ Espagne p o u r 
o f f r ir  son épée à son pays n a ta l;  à B uenos-A yres on le  v i t  fig u re r 
p a rm i les fo n d a te u rs  de la  loge m açonn ique  du  L a u ta ro , g rand  
fo y e r d ’a c t iv ité  p a tr io t iq u e . M ais la  p rin c ip a le  tâche  de ce t 
hom m e austère, q u i a im a it lire  É p ic tè te , fu t  d ’app rend re  la  
d isc ip lin e  m ili ta ire  à ses concitoyens, de fo rm e r au m ilie u  des 
m ilices désordonnées q u i e ncom bra ien t le  pays u n  noyau  de 
troupes régulières obéissantes, capables d ’un  e ffo rt co n tin u . 
Les S ud-A m érica ins l ’ o n t m is en pa ra llè le  avec W a sh in g to n , 
com m e ils  o n t com paré B o liv a r  à N apoléon.

Dans ces guerres am érica ines la  n a tu re  e t les hom m es d iffè re n t 
de ce q u ’on v o i t  en E u rope . Les obstacles n a tu re ls  a b o n d e n t; 
p o u r su rp rendre  les ennem is on d o it  tra ve rse r de hautes m o n 
tagnes dépourvues de chem ins, des fo rê ts  vierges, des m ara is  
p es tilen tie ls . Les escarmouches de guérillas  peu nombreuses, 
hab ituées à la  guerre d ’embuscades, son t les opéra tions h a b i
tue lles  ; 1.000 hom m es c o n s titu e n t dé jà  une armée. Les co m b a t
ta n ts  son t, de p a r t  e t d ’a u tre , des soldats aussi capables de 
lâcheté  que d ’héroïsm e e t des b a n d its  v iv a n t  de p illage . S ouven t 
on massacre tous  les p riso n n ie rs ; i l  fa u d ra  l ’en trevue  de B o liv a r  
avec le général espagnol M o r illo  p o u r q u ’on y  renonce (1820).

I l  se ra it fa s t id ie u x  d ’énum érer to u te s  les lu tte s  loca les; 
m ie u x  v a u t s’en te n ir  a u x  tro is  théâ tres  p r in c ip a u x  où s’accom 
p lire n t les actions décisives. A u  M exique  la  cap ita le  ne re n fe r
m a it pas, com m e Caracas ou B uenos-A yres, u n  groupe de
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no tab les  p rê ts  à d ir ig e r le p e u p le ; l ’ in su rre c tio n  com m ença 
dans les campagnes, menée p a r un  de ces p rê tres popu la ires 
que les évêques européens tra ita ie n t  avec déda in . H id a lg o  
é ta it  u n  curé de v illa g e  très  aim é de ses paroissiens ; c’ é ta it 
aussi u n  e sp rit indépendan t e t u n  le ttré  q u ’on a p p e la it el 
afrancesado, le francisé . I l  p r i t  les armes en 1810 e t fana tisa  
les Ind iens  en fa is a n t p o rte r d e va n t sa tro u p e  l ’im age de la  
V ierge de G uadalupe. Les évêques e t l ’ In q u is it io n  le condam 
nè ren t, les roya lis tes  in vo q u è re n t con tre  lu i  la  V ierge des 
Remèdes ; i l  f u t  p ris  e t fus illé . U n  a u tre  curé, M orelos, 
q u i re p r it  sa te n ta t iv e  e u t la  mêm e f in  (1815). Le célèbre 
gué rille ro  M ina , q u i a v a it fu i  l ’ E u rope , ne fu t  pas p lus heu
re u x  (1817). L a  ré v o lu tio n  espagnole de 1820 sauva les 
p a tr io te s  e t suscita de n o u veaux  chefs de bandes. Le  v ice -ro i 
envoya con tre  eux le  général I tu rb id e , issu d ’une grande 
fa m ille  m exica ine . A r r iv é  en présence du p r in c ip a l chef 
ennem i, I tu rb id e  signe avec lu i  u n  tra ité  d ’ après leque l 
F e rd in a n d  V I I  conserve la  couronne, m ais confie  l ’a u to r ité  
à des fon c tio n n a ire s  m exica ins q u i a p p liq u e ro n t tro is  p r in 
cipes : l ’ indépendance, la  d o m in a tio n  exc lus ive  du  ca tho lic ism e , 
l ’ éga lité  des b lancs e t des Ind iens . L a  dépos ition  du  v ice -ro i 
p a r une m u tin e r ie  m ili ta ire  acheva de ru in e r l ’ a u to r ité  de 
l ’Espagne (1821).

A u  Venezuela l ’exem ple de Caracas a v a it été s u iv i p a r p lu 
sieurs v ille s  ; to u te fo is  Coro e t M aracaïbo se déc la ra ien t con tre  
la  ré v o lu tio n , e t les Ind iens dem eu ra ien t in d iffé re n ts . La  Ju n te  
de Caracas appela  M ira n d a  ; i l  débarqua b ie n tô t à la  G uayra , 
p o r ta n t son u n ifo rm e  de général frança is  de 1793. La  Société 
p a tr io t iq u e  de Caracas, enhard ie  p a r  son a rrivée , décida le 
Congrès no u ve lle m e n t é lu à v o te r  la d é c la ra tio n  d ’indépendance 
(7 ju i l le t  1811) ; l ’assemblée s a tis fit  le clergé en ju ra n t  de 
conserver la  re lig io n  e t de défendre le dogm e de l ’ im m acu lée  
C onception . Le  prestige  de M ira n d a  baissa v ite . V in g t-c in q  
années passées en E u rope  a va ie n t fa i t  de lu i  u n  é tra n g e r; le 
pa tronage  de l ’A ng le te rre , l ’ ancienne ennem ie hé ré tique , le 
re n d a it suspect ; i l  s’ en toura  d ’offic iers européens e t t r a ita  
sans m énagem ent les o ffic ie rs créoles. E n fin  le Congrès fu t  i r r i té  
p a r ses p ré te n tio n s  à la  d ic ta tu re . U n  tre m b le m e n t de te rre  
en 1812 abîm a Caracas, ta n d is  que les v ille s  roya lis tes  re s ta ie n t 
indem nes ; les m oines m o n trè re n t là  u n  signe du  ciel. U n  chef 
espagnol énergique, le ca p ita ine  de fréga te  M onteverde , b a t t i t  
p lus ieurs fo is  M ira n d a , que ses propres o ffic iers l iv rè re n t fina -
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lem en t à l ’ennem i. Le  P récurseur d e v a it exp ie r dans les prisons 
de C ad ix , où i l  m o u ru t en 1816, l ’a rd e u r in fa tig a b le  q u ’ i l  a v a it  
m ise à p répa re r l ’a ffranch issem ent de l ’A m érique .

Dans l ’ ancienne v ice -ro ya u té  de la  N ouve lle -G renade  les 
Espagnols n ’a va ie n t p lus à soum e ttre  que la  C olom bie actue lle , 
fo r t  com prom ise p a r les querelles des v ille s , p a r l ’h o s tilité  de 
C arthagène con tre  Santa-Fé. B o liv a r , q u i a v a it  p u  fu i r  a u x  
A n tille s , v in t  o f f r ir  ses services e t réuss it p lus ieurs  coups de 
m a in  heu reux  ; au to risé  à te n te r  la  dé liv rance  du Yénézuela, 
i l  p a r t  avec 500 hom m es e t q u a tre  canons (m a i 1813), b a t 
M on teve rde  e t fa i t  son entrée à Caracas, où le cabildo  lu i  décerne 
o ffic ie lle m e n t le  t i t r e  de L ib é ra te u r. M ais l ’ in d is c ip lin e  sé v it 
p a rm i ses lie u te na n ts  ; deux chefs de pa rtisans  roya lis tes , Boves 
e t M orales, réussissent à gagner les tr ib u s  guerrières des llaneros, 
bergers passant le u r v ie  à cheva l au m ilie u  des p la ines 
inondées recouvertes p a r les hautes herbes. Les soldats recru tés 
p a rm i ces dem i-sauvages b a tte n t les troupes de B o liv a r ;  le 
Yénézuela est de nouveau  dom pté .

A B uenos-A yres la  J u n te  organisée en 1810 a v a it  p ris  des 
mesures énergiques p o u r é to u ffe r la  résistance des roya lis tes  ; 
u n  de leurs p rin c ip a u x  chefs, le F rança is  L in ie rs , si pop u la ire  
quelques années a u p a ra v a n t p o u r sa v ic to ire  su r l ’ in va s io n  
anglaise, fu t  p ris  e t fu s illé . L a  J u n te  néanm oins ne p u t  
conserver to u t  le  te r r ito ire  de l ’ ancienne v ice -ro ya u té  de la  
P la ta . Dès 1811 elle abandonna le P a raguay , que son d ic ta te u r 
F ra n c ia  t i n t  isolé du  m onde, en s u iv a n t l ’ exem ple des jésu ites. 
Dans l ’U ru g u a y  u n  chef de gauchos, A rtig a s , a v a it  com m encé 
la  ré vo lte  con tre  les Espagnols e t te n u  tê te  aussi a u x  P o r tu 
gais ; en 1811 i l  lib é ra  son pays sans v o u lo ir  obé ir à Buenos- 
A yres , ce q u i p e rm it au gouve rnem en t po rtu g a is  du  B rés il 
d ’occuper que lque  tem ps l ’U ru g u a y . A  B uenos-A yres la  J u n te  
a v a it  p o u r secréta ire M a riano  M oreno, q u i s’ efforça d ’ organiser 
l ’éduca tion  c iv ique , d ’encourager la  science, de développe 
l ’a g ricu ltu re . Mais ta n d is  que ce le ttré  l ib é ra l ju g e a it l ’a u to r ité  
de Buenos-Ayres ind ispensab le , une fo r te  op p o s itio n  se dessina 
dans les prov inces con tre  la  d o m in a tio n  de la  c a p ita le ; !le  chef 
de ce tte  op p o s itio n , Saavedra, l ’ em po rta  sur M a riano  M oreno. 
M a lg ré  ces querelles in té rieu res , tous les com p lo ts  des pa rtisans  
de l ’Espagne fu re n t déjoués. E n  1812 on é lu t une C o n s titu a n te  
q u i décréta  l ’a ffranch issem ent des en fan ts  d ’esclaves, l ’éga lité  
des races, la  supression de la  to r tu re  e t de l ’ In q u is it io n , m ais e lle  
se sépara en 1815 a v a n t d ’a v o ir  réussi à ré d ig e r la  c o n s titu t io n .
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Le  congrès de T u cu m a n  p roc lam a  e n fin  l ’ indépendance (1816) 
e t donna le drapeau b leu  e t b lanc  à la  nouve lle  R épub lique .

P a r to u t a illeu rs  les p a tr io te s  succom baient. A basca l, le  v ice - 
ro i de L im a , repoussa au sud-est les nom breuses te n ta tiv e s  des 
A rg e n tin s  p o u r e n va h ir le P érou p a r la  ro u te  du  Desaguadero. 
A u  n o rd  i l  envoya u n  de ses lie u te na n ts  m enacer la  N ouve lle - 
G renade où l ’ apô tre  de l ’ indépendance, N a rin o , f u t  v a in c u  
e t p ris . A u  sud les troupes espagnoles chassèrent du  C h ili le 
d ic ta te u r O ’ H igg ins . Le  re to u r de F e rd in a n d  V I I  à M a d rid  
a v a it  décontenancé les n o m b re u x  co lo n ia u x  q u i le  reconna is
sa ien t to u jo u rs  com m e le ro i lé g itim e . U ne p e tite  arm ée envoyée 
p a r lu i  dès 1815 sous le  com m andem en t d ’un  chef rem arquab le , 
M o r illo , p r i t  C arthagène e t B ogo ta .

Le  re to u r o ffens if de l ’Espagne après ses prem ières défa ites 
f i t  com prendre  à p lus ieurs  des ré vo lu tio n n a ire s , s u r to u t à 
S a in t-M a r tin  e t B o liv a r , la  nécessité d ’a ffra n c h ir  l ’A m é riq u e  
to u t  en tiè re . S a in t-M a r tin  a v a it conçu de bonne heure le  p ro je t 
de passer les Andes p o u r a lle r chasser les Espagnols du  C h ili, 
pu is  du  Pérou. D e m e u ra n t à l ’éca rt des lu tte s  p o lit iq u e s  dans 
son q u a rt ie r  général de M endoza, i l  o b t in t  e n fin  du  gouverne
m e n t le  concours nécessaire. E n  1817 i l  e n trep rend  ce pas
sage des Andes q u i, si l ’ on considère les d ifficu lté s  opposées 
p a r la  n a tu re , laisse lo in  de rriè re  lu i les e xp lo its  d ’ A n n ib a l et 
de B o n apa rte . Ses guides son t les p a tr io te s  ch iliens q u i o n t 
cherché u n  re fuge auprès de lu i  avec O ’ H ig g in s  ; les Espagnols 
ré s is te n t d ’abo rd  avec succès, m ais la  b a ta ille  de M a yp o u  
les chasse du  C h ili, q u i rend  le  p o u v o ir  à son ancien d ic ta te u r. 
S a in t-M a r tin  s’ a rrê te  a lors, parce que l ’A rg e n tin e  redou te  
l ’e x p é d it io n  q u i se prépare  à C a d ix ; c’ est seu lem ent après la  
ré v o lu tio n  espagnole de 1820 q u ’i l  se re m e t en m arche. A vec 
2.300 A rg e n tin s  e t 1.800 C hiliens i l  avance Vers le Pérou, ta n d is  
q u ’u n  o ffic ie r de m a rine  angla is, Cochrane, g rand  a v e n tu r ie r 
v ig o u re u x  e t en thousiaste , assure à l ’escadrille  ch ilienne  la  
m a îtr ise  de la  m er. A près de longues hés ita tions  L im a  s’ insurge 
e t appe lle  S a in t-M a r tin , q u i p roc lam e l ’indépendance d u  P érou 
(1821) e t re ç o it le t i t r e  de P ro te c te u r.

B o liv a r  a v a it  eu des succès aussi grands. I l  q u it ta  en 1816 
les A n tille s  p o u r rep rendre  la  lu t te ;  son lie u te n a n t Paez, u n  
llanero  de ta i l le  g igantesque, su t gagner à la  cause ré v o lu t io n 
na ire  les in tré p id e s  cava lie rs que Boves a v a it  armés p o u r la  
ro y a u té . A n g o s tu ra  p ris  p a r B o liv a r  d e v in t la  ca p ita le  p ro v i
soire des p a tr io te s . L ’ E u rope  le u r fo u rn is s a it non  seu lem ent
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des armes e t de l ’a rgen t, m ais beaucoup de vo lo n ta ire s , s u r to u t 
anglais e t frança is , m ilita ire s  que la  l in  des guerres napo léo
niennes a v a it  laissés in a c tifs , l ib é ra u x  désireux de co m b a ttre  
p o u r l ’a ffranch issem ent des peuples. Après des lu tte s  pénibles 
a u to u r d ’A ngos tu ra , B o liv a r  p e u t e n fin  te n te r  une grande e n tre 
p rise  : i l  f ra n c h it  les Andes, su rp rend  e t b a t les Espagnols 
su r la  B oyaca, dé liv re  la  N ouve lle -G renade  (1819). L ’a rm is tice  
de T ru x i l lo  signé avec M o r illo  dure  peu ; la  g rande b a ta ille  
gagnée p a r B o liv a r  e t Paez à Carabobo (1821) assure la  lib é ra 
t io n  d é fin it iv e  de Caracas. C ependant les Espagnols, b ien  com 
m andés p a r M orales, tie n n e n t encore la  côte, parce que B o liv a r  
s’est to u rn é  d un  a u tre  côté. I l  a réussi à réa lise r l ’u n io n  
de la  N ouve lle -G renade  ou C o lom bie e t du  Yénézuela ; les 
congrès des deux pays l ’ é lisen t p rés iden t avec p le ins pouvo irs . 
Com m e l ’ É q u a te u r est encore soum is à l ’Espagne, B o liv a r  y  
envo ie  Sucre, u n  de ses m e illeu rs  lie u te na n ts , une des p lus 
nobles figures de la  géné ra tion  des L ib é ra te u rs . L a  v ic to ire  
de Sucre à P ich incha  (1822) d é liv re  Q u ito , e t l ’É q u a te u r éga
le m e n t se ré u n it  à la  C olom bie.

A u  Pérou la d o m in a tio n  espagnole é ta it  si fo r te m e n t im p la n té e  
que S a in t-M a r tin  ne p o u v a it pas en v e n ir  à b o u t. B o liv a r  a lla it-  
i l  s’ u n ir  à lu i ? E n  ju d le t  1822 ils  se re n co n trè re n t, p o u r la  p re 
m ière  e t la  dern iè re  fo is , à G u y a q u il; nous ne connaissons guère 
le u r  en trevue  que p a r une le ttre  de S a in t-M a r tin  à B o liv a r. 
Le  p re m ie r proposa au second de s e rv ir  sous ses ordres, m ais 
B o liv a r  n ’accepta pas. I l  semble aussi que l ’A rg e n tin  a it  p ro 
posé d ’é ta b lir  la  m onarch ie  dans les É ta ts  am érica ins e t que le  
Vénézué lien  se so it déclaré p o u r la  ré p u b liq u e . Ce q u i est cer
ta in , c ’est que S a in t-M a r tin  fa tig u é  se s e n tit en présence d ’une 
v o lo n té  p lus fo r te , d ’une n a tu re  possédant u n  ra yo n n e m e n t 
p lus grand  que la  sienne, e t q u ’i l  ré so lu t de s’ effacer. Dès sep
te m b re  i l  re n o n ça it à son t i t r e  de P ro te c te u r e t a b a n d o n n a it 
à B o liv a r  le so rt du  Pérou. D é jà  Cochrane a v a it  q u it té  le ser
v ice  du  C h ili. S a in t-M a r tin  p a r t i t  b ie n tô t p o u r l ’E u rope  e t 
v é cu t re t iré  en F rance  p e n d a n t ses dernières années.

B o liv a r , gêné p a r les d iv is io n s  des P éruv iens, ne p e u t em pê
cher les Espagnols du  généra l C antérac de re n tre r  deux  fo is  à 
L im a . R evenu  de C olom bie avec des re n fo rts , i l  b a t l ’ennem i à 
J u n in  (1824). E n f in  Sucre, avec 6.000 hom m es con tre  9.000, 
re m p o rte  la  v ic to ire  décis ive d ’A yacucho , le  Y o rk to w n - de 
l ’ A m é riq u e  la tin e  (1824). Quelques garnisons espagnoles con
se rvè ren t des p o rts  isolés ju s q u ’en 1826.
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A  la  d ifférence des colonies de l ’Espagne, le B ré s il dénoua 
p a c ifiq u e m e n t les liens q u i l ’ un issa ien t au P o rtu g a l. Le  p rince  
régen t a rr iv é  en 1807 à R io  a v a it accordé l ’ o u ve rtu re  des po rts  
au com m erce é tranger, co ns titué  le B rés il en royaum e a u to 
nom e, occupé l ’ U ru g u a y . Les créoles brésiliens a cq u ire n t a ins i 
le  se n tim en t de le u r va le u r, de leurs d ro its  v is -à -v is  du  P o rtu g a l. 
Us a im a ie n t beaucoup, sans le c ra ind re , ce p rince  u n  peu b o u r
geois, q u i d e v in t en 1816 le ro i Jean V I  ; on r ia i t  de ses démêlés 
avec 'sa fem m e, l ’am b itieuse  sœur de F e rd in a n d  V I I ,  q u i rêva  
de se fa ire  reconna ître  com m e souvera ine p a r les colonies 
espagnoles détachées de M a d r id . E n  1821 Jean V I  fu t  ob ligé , 
pa r les instances de l ’A n g le te rre  e t les demandes im périeuses 
des Cortès portuga ises, de q u it te r  R io -de -Jane iro  p o u r L is 
bonne ; i l  laissa au B ré s il son fils  Pedro, en lu i  conse illan t, 
si le  m ouvem en t d ’é m a nc ipa tion  devena it tro p  fo r t ,  de ne pas 
s’y  opposer. A u  co n tra ire , les Cortès ré so lu re n t de ram ener le 
B ré s il à son rô le  de colonie subordonnée, e t les députés am é
rica in s  venus à L isbonne  fu re n t très m a l accue illis , ce q u i 
in d ig n a  les B résiliens. P e rnam bouc a v a it  dé jà  te n té  en 1817 
u n  sou lèvem ent ré p u b lic a in  ; R io  supp lia  Pedro de ne pas obé ir 
a u x  ordres de L isbonne , q u i e x ig e a it son re to u r. U n  sa van t 
o rig in a ire  d ’ E u rope , secréta ire pe rp é tu e l de l ’A cadém ie  des 
Sciences de L isbonne , José B o n ifa c io  de A nd rade , p r i t  la  d irec 
t io n  du  m o u ve m e n t p a tr io t iq u e  e t décida le jeune p rin ce  à 
p ro c la m e r l ’ indépendance, à de ve n ir em pereur du  B ré s il (1822). 
C on tre  la  f lo tte  po rtuga ise  le  nouveau souve ra in  s assura les 
services de Cochrane. D ’a illeu rs  la  S a in te -A llia n ce  fu t  in d u l
gente p o u r le p rince  q u i sa u va it to u t  au m oins la  m onarch ie , 
e t q u i é ta it  gendre de l ’ em pereur d ’A u tr ic h e . Jean V I  accepta 
les bons offices de C ann ing  e t signa en 1825, peu de tem ps après 
A vacucho , le  t r a ité  q u i reconna issa it l ’ indépendance du  B rés il.

L ’Espao-ne, q u i a v a it  d ’ a u tre  p a r t  cédé la  F lo r id e  a u x  E ta ts - 
U n is  fu t  menacée de perdre  aussi les A n tille s . L a  F rance  
d o n n a it dans ces îles u n  exem ple dangereux : elle re co n n u t 
en 1825 l ’ indépendance de H a ït i,  m o ye n n a n t une m odeste in d e m 
n ité  M ais la  ré v o lu tio n  fu t  va incue  à Cuba, parce que les ro y a 
lis tes chassés du  c o n tin e n t a lla ie n t y  chercher asile et re n 
fo rç a ie n t les pa rtisans  de la  m é tropo le . Le  M exique  e t la  
C o lom bie , q u i songeaient à les a tta q u e r, en fu re n t détournés 
p a r le gouve rnem en t de W a sh in g to n  ; les Yankees se reser
v a ie n t dé jà  la  g rande île , q u i a l la it  res te r pen d a n t ongtem ps 
encore, non  sans émeutes, sous la  d o m in a tio n  de 1 Espagne.

¡L’Amérique latine
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I I .  — LES D ÉBU TS DES N O U V E A U X  É T A T S ».

A près A yacucho  les E ta ts  a ffrancs de l ’ E spagneq i a va ie n t à 
se fa ire  reconna ître  p a r les puissances étrangères e t à se donner 
des in s t itu t io n s  durab les. L a  prem ière  tâche  fu t  accom plie  
ra p id e m e n t, l ’a u tre  d e va it ex iger les e ffo rts  de p lus ieurs  géné
ra tio n s .

Les négocia tions avec l ’E u rope  a va ie n t com m encé peu après 
1815. L a  F rance, où Lou is  X V I I I  v o u la it  jo u e r son rô le  de 
chef de la m aison de B o u rb o n , s’ efforça de m énager une tra n s 
a c tio n  en tre  l ’ Espagne e t les colonies. O n s a va it que, dans 
ces pays révo ltés , beaucoup des gouve rnan ts  les p lus no tab les 
ju g e a ie n t la  m onarch ie  nécessaire. F e rd in a nd  V I I  ne p o u rra it-  
i l  pas re v e n ir au p rog ram m e fo rm u lé  ja d is  p a r d ’A ra n d a  et 
reconna ître  des É ta ts  indépendan ts  sous des ro is  de sa fa m ille  ? 
Le  duc de R iche lieu  posa la  question  a u x  m in is tre s  espagnols 
en 1818 e t envoya  u n  ém issaire frança is  en A rg e n tin e . Decazes 
fo rm a  des p ro je ts  sem blables. Les u ltra -ro y a lis te s , q u i p r ire n t 
ensu ite  le  p o u v o ir  e t déc idèren t l ’ e xp é d itio n  d ’ Espagne, d o n 
n è ren t au m onarque  ré ta b li à M a d rid  les mêmes conseils ; Cha
te a u b ria n d , V illè le  in v ita ie n t F e rd inand^ V I I  à fo r t i f ie r  pa r 
ce tte  concession le systèm e m onarch ique  de la  S a in te -A llia n ce , 
à fa ire  échouer les in tr ig u e s  de ceux q u i p a r la ie n t de donner 
des couronnes au duc d ’ O rléans ou m êm e au p rince  Eugène 
e t au ro i Joseph.

Tous les av is  du  gouve rnem en t frança is  dem eurèren t in u 
tile s  à cause de l ’ in trans igeance  de F e rd in a nd  V I I ;  i l  v o u la it  
re d even ir le  m a ître  e t s’ in d ig n a it  du  m auva is  exem ple donné 
p a r son neveu don Pedro accep tan t la  couronne du B rés il. 
Lo u is  X V I I I  e t Charles X  n ’osèrent donc p o in t reconna ître  
les nouveaux  É ta ts  ; m ais on envoya en A m érique , à dé fa u t 
de consuls en t i t r e ,  des inspecteurs frança is  du  com m erce. 
L ’a m ira l Rosam el, co m m andan t des A n tille s  françaises, en tre -

1 O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . •—• On trouvera beaucoup d’articles importants dans la 
Revue de l ’Amérique latine, publiée à Paris depuis 1922, et surtout dans l ’Hispanic- 
American hislorical review, publiée aux États-Unis depuis 1923 (avec des interruptions), 
sous la direction compétente de W. S. Robertson. James Bryce a publié des notes de 
voVao-e intitulées South America (Londres, 1912, in-8°), qui ont été traduites en fran
çais' ¡Les républiques sud-américaines, Paris, 1915, 2 vol. in-8°) ; elles renferment beau
coup de remarques historiques d’un grand intérêt. —  Sur les essais monarchiques des 
premières années, outre les ouvrages indiqués p. 525, voir Rubio, La infanta Carlota 
Joaquina y la política de España en America (Madrid, 1920, in-8°, dans la « Biblioteca 
de historia hispano-americana »J.
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te n a it  des ra p p o rts  co u rto is  avec B o liv a r  e t quelques autres 
d ic ta te u rs  e t fa c il ita  le  voyage de jeunes C hiliens a lla n t p o u r
su iv re  leurs études à P aris  ; quand  la  F rance le chargea de fa ire  
agréer en A m é riq u e  les n o u veaux  inspecteurs, i l  y  p a rv in t  sans 
d iff ic u lté . Ce rég im e p ro v iso ire  du ra  ju s q u ’en 1830. L o u is -P h i
l ip p e  n ’a v a it  aucune ra ison  de m énager F e rd in a nd  V I I ,  q u i 
v e n a it d ’a c c u e illir  fo r t  m a l son avènem ent ; dès la  f in  de 1830 
la  F rance re co n n u t o ffic ie lle m e n t les répub liques  de l ’A m érique  
la tin e .

L ’o b s tin a tio n  du  souvera in  espagnol ne fu t  pas m oins gênante 
p o u r le  Saint-S iège. Le  clergé d ’A m érique , long tem ps d iv isé , 
a v a it  to u t  e n tie r ro m p u  avec la  m é tropo le  depuis la  ré v o lu 
t io n  de 1820, q u i s’a tta q u a it  a u x  p riv ilèges  de l ’ Ég lise  e t aux  
couven ts . Les n o u veaux  É ta ts  s’adressèrent au pape en fils  
respectueux de l ’ Ég lise ; m ais pen d a n t p lus ieurs années l ’a m 
bassadeur espagnol à R om e exerça une su rve illance  m in u tie u se  
p o u r em pêcher leurs envoyés d ’o b te n ir  une audience du souve
ra in  p o n tife . Sa tu te lle  f in i t  p a r lasser le Saint-S iège, et Léon  X I I  
ne c ra ig n it pas d ’ é ta b lir  des re la tio n s  offic ie lles avec les pavs 
q u i le  p r ia ie n t d ’exercer chez eux sa sup rém atie  s p ir itu e lle .

Dès l ’o rig ine  les deux  grands É ta ts  anglo-saxons s’ é ta ie n t 
fa its  les p ro tec teu rs  des pays révo ltés . Si le  gouve rnem en t 
de la  G rande-B re tagne  ta rd a  u n  ce rta in  tem ps à les recon 
n a ître , les com m erçan ts  anglais s’em pressa ient de co n q u é rir 
les m archés abandonnés p a r les a rm a teu rs  p riv ilé g ié s  de 
l ’A nda lous ie , fo u rn issa n t a u x  insurgés m u n itio n s , arm es e t 
denrées. Les gouvernem ents am érica ins fa vo r isè re n t ce tra f ic  
en s u p p rim a n t les p ro h ib it io n s  de l ’ancien rég im e. D epuis 
1823 s u rto u t ils  cons idérè ren t l ’A n g le te rre  com m e le u r  a lliée 
n a tu re lle  ; c’ est vers Londres q u ’ ils  re ga rda ien t, beaucoup p lus 
que vers W a sh in g to n , lo rsq u ’une menace a r r iv a it  d ’E u rope . 
C ann ing  a c q u it chez eux, p a r ses décisions hard ies, une p o p u 
la r ité  considérable.

Les É ta ts -U n is  le u r sem b la ien t éga lem ent sym pa th iques, 
m ais beaucoup m oins pu issants. Le  message de M onroe en 
1823 fu t  app rouvé  p a r eux, sans a v o ir  u n  très  g rand  re te n tis 
sem ent : ils  ne c ro ya ie n t p lus guère au danger d ’une a tta q u e  
espagnole. D ’a illeu rs  les É ta ts -U n is , quand  p lus ieurs  gouverne
m ents  sud-am érica ins le u r p roposè ren t des tra ité s  d ’a lliance , 
re fusè ren t des engagements tro p  précis q u i les e n tra în e ra ie n t 
t ro p  lo in . T o u t au p lus déc la rè ren t-ils  en diverses occasions 
q u ’ils  ne p e rm e ttra ie n t pas à l ’ Espagne de céder Cuba ou
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P o rto -R ic o  à d ’autres n a tio n s  européennes. Les ra p p o rts  en tre  
W a sh in g to n  e t les cap ita les du  sud res tè ren t p le inem en t a m i- 
eaux ju s q u ’en 1845 ; la  guerre q u i e n le va it au M ex ique  le Texas 
e t la  C a lifo rn ie  éve illa  p o u r la  p rem iè re  fo is les défiances de 
l ’A m é riq u e  la tin e  to u c h a n t les a m b itio n s  des Yankees.

T and is  que le m onde e n tie r reconna issa it les n o u veaux  É ta ts , 
l ’ Espagne a tte n d it  p o u r le fa ire  la  m o r t de F e rd in a n d  V I I .  
A près 1833 des pou rpa rle rs  s’ engagèrent, e t le p re m ie r t ra ité  
p a r leque l l ’ ancienne m é tropo le  acce p ta it les fa its  accom plis 
f u t  signé en 1836. N éanm oins on soupçonna it encore d ix  ans 
p lus ta rd  le  gouve rnem en t espagnol de fa vo r ise r les p répa 
ra t ifs  du  général équa to rien  F lorès en vue  d ’une e x p é d it io n  
q u i n ’e u t d ’ a ille u rs  pas lie u . L ’ Espagne t r a ita  successivem ent 
avec to u te s  les répub liques , non  sans len teu rs  n i d ifficu lté s , 
pu isque  la  dern iè re  co n ve n tio n  ne fu t  signée q u ’en 1895.

Q u a n t à la  longue anarch ie  de l ’A m é riq u e  la tin e , e lle s’ exp lique  
p a r la  com pos ition  e thn ique  e t le caractère  des peuples devenus 
indépendan ts . A u x  E ta ts -U n is  les b lancs re fo u la ie n t, s u p p ri
m a ie n t peu à peu les Ind iens  e t te n a ie n t les no irs  en esclavage ; 
ic i  les Ind iens fo rm a ie n t la  grande m a jo rité . Les uns é ta ie n t 
groupés en tr ib u s  à peu près sauvages ; les au tres, les dem i- 
c iv ilisés , a va ie n t été soum is p a r les m oines à une existence de 
co u ve n t q u i s u p p rim a it p o u r eux to u te  in it ia t iv e ,  to u t  co n ta c t 
avec le m onde e x té r ie u r ; la  p lu p a r t  é ta ie n t i lle ttré s . Cette 
masse incapab le  d ’exercer dans la  v ie  p o lit iq u e  une a c tio n  
ré fléch ie  a lla it ,  p a r con tre , fo u rn ir  de la  ch a ir à canon à tous 
les chefs a m b itie u x . Son in te rv e n t io n  dans les guerres c iv iles 
abaissa le n iveau  in te lle c tu e l e t m o ra l des classes d irigeantes.

Celles-ci com prena ien t les créoles e t les m étis , pu isque d ix  ans 
de guerre a v a ie n t engendré une avers ion  in v in c ib le  à l ’ égard 
des Espagnols d ’ E urope . M é tis  et créoles p o u va ie n t s’ en tendre, 
ca r les b lancs d ’o rig in e  espagnole n ’ ép ro u va ie n t p o in t le  m épris  
sans bornes des colons anglo-saxons p o u r les hom m es de cou
le u r, n i le u r répu ls ion  p o u r les m ariages avec des fem m es 
ind iennes ; cependant les d is tin c tio n s  fondées sur la  q u a n tité  
de sang b lanc possédée p a r te lle  ou te lle  fa m ille  te n a ie n t une 
grande place dans la  v ie  sociale et fu re n t lentes a d is p a ia it ie . 
Les m étis  de blancs e t d Ind iens, les çholos. é ta ie n t les p lus 
estimés de tous, m ais on les a v a it  laissés dans l ’ ignorance. 
Les créoles, q u i possédaient une in s tru c t io n  réelle , s’é ta ie n t 
hab itués à m ener une v ie  o is ive, rem p lie  p a r les offices 
re lig ie u x , les longs repas, les réun ions m ondaines e t la  sieste,
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Ils  m ép risa ien t le t r a v a il  com m e une chose servile , s u rto u t 
le t r a v a il  du  sol, q u i é ta it  abandonné a u x  Ind iens ; on ne tro u v a  , 
donc p o in t chez eux, com m e a u x  É ta ts -U n is , une classe m oyenne 
fo rm ée de p e tits  p ro p rié ta ire s  e t de fe rm ie rs  la b o rie u x , réa
lis tes , sachant défendre à la  fo is  leurs in té rê ts  p a rtic u lie rs  et 
ceux de la  com m unauté .

I l  y  a v a it  p o u r ta n t une é lite  p a rm i ces créoles, e t c’ est elle 
q u i f i t  l ’ indépendance ; m ais l ’Ég lise e t la  m onarch ie  absolue 
ne lu i  a va ie n t fo u rn i aucun m oyen  d ’apprendre  la  p ra tiq u e  
de la  v ie  p o lit iq u e . Les cabildos, les corps de v i l le  d o n t elle se 
s e rv it un  in s ta n t n ’ é ta ie n t que des o ligarch ies ine rtes ; s’ils  
a va ie n t été p lus fo r ts , le u r a c t iv ité  n ’ e û t se rv i q u ’à déve lopper 
l ’ e sp rit de c locher, si dangereux p o u r l ’ É ta t  dans l ’ancienne 
Espagne. Les p lus no tab les des p a tr io te s , ne tro u v a n t dans 
le u r pays aucune in s t i tu t io n  v iv a n te , cherchèren t des modèles 
à l ’é tranger, so it le rég im e anglais, so it le fédéra lism e des 
É ta ts -U n is , so it la  C harte  frança ise  de 1814. S ouven t on v o u lu t 
fa ire  m ie u x  encore : élèves de Rousseau ou de B e n th a m  se 
p lu re n t à fa b r iq u e r des c o n s titu tio n s  ; p e n d a n t v in g t-c in q  
ans, tous les genres de com bina isons p o lit iq u e s  fu re n t essayés 
chez des peuples q u i n ’ en com prena ien t pas le sens n i le  b u t. 
Les lo is  a ins i prom ulguées n ’e x is tè re n t que sur le  p a p ie r ; 
les é lections fu re n t une comédie. M onarch ie , ré p u b liq u e , d ic 
ta tu re  à v ie , aucun rég im e ne s’im posa au respect général.

A  dé fa u t de la lo i, c ’est la  fo rce  q u i p e u t seule assurer l ’ o rd re  : 
le seul m a ître  q u i se f î t  obé ir f u t  le  caud illo , le  chef de bande, 
accom pagné de soldats q u ’i l  récom pensa it p a r le b u tin . Les 
guerres prolongées de 1810 à 1814 a va ie n t m u lt ip lié  ces bandes, 
ces guérillas  v iv a n t  sur le pays ; la  v ic to ire  sur l ’ Espagne laissa 
sans e m p lo i beaucoup de ha rd is  com pagnons q u i cherchèren t à 
se dédom m ager p a r la  p o lit iq u e . Les p rov inces des nouvelles 
répub liques  é ta ie n t isolées p a r des déserts; chacune e u t son 
m a ître  q u i ré g n a it là  com m e u n  se igneur du  m oyen  âge dans 
son fie f. L a  p o p u la tio n  c iv ile  acce p ta it la  ty ra n n ie  des caudillos  
e t t r o u v a it  même que lque avan tage  dans l ’o rd re  im posé p a r eux, 
pu isque la  dé fa ite  de l ’ancien rég im e a v a it  ru in é  1 a rm a tu re  
sociale. P a rfo is  un  d ic ta te u r s a va it d o m p te r les chefs lo ca u x  
e t d o m in a it to u t  l ’É ta t ,  ju s q u ’au jo u r  où u n  r iv a l  réun issan t 
des troupes le chassait du  p o u v o ir , à m oins qu  u n  assassinat 
ne re n d ît la  ré v o lu tio n  in u tile .

Les r iv a lité s  en tre  caudillos  ne fu re n t pas les seuls m o tifs  
des guerres c iv iles . L a  question  re lig ieuse y  c o n tr ib u a  p a r
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fo is  : to u t  le  m onde é ta it  ou se d é c la ra it ca tho lique , mais des 
c o n flits  s’é levèren t to u c h a n t le p o u v o ir  du  clergé, le so rt de ses 
biens, l ’ é tab lissem ent de la  lib e rté  de conscience e t de cu lte . 
P u is l ’h o s tilité  g ra n d it en tre  les conservateurs et les lib é ra u x , 
q u i s’ appe la ien t les « purs ». P lus fréquentes fu re n t les ba ta ille s  
en tre  cen tra lis tes  e t fédéra lis tes : les cen tra lis tes ou u n ita ire s  s’ap 
p u y a ie n t su r les v ille s , de m œ urs européennes, com m e Buenos- 
A yres  ou L im a  ; les fédéra lis tes, llaneros  du  Venezuela, gauchos de 
l ’ A rg e n tin e , rep résen ta ien t l ’e sp rit paysan lu t ta n t  con tre  une 
bourgeois ie q u i p ré te n d a it le u r im poser des coutum es étrangères.

C ette anarch ie  am ena en tre  1830 e t 1850 un re cu l sur l ’époque 
précédente. L a  généra tion  de l ’ indépendance re n fe rm a it beau
coup d ’hom m es de va le u r, capables d ’appréc ie r la  cu ltu re  
in te lle c tu e lle  de l ’E u rope . Mêm e u n  chef de gauchos com m e A r t i 
gas protégea le g rand  n a tu ra lis te  L a rrañaga . L ’a m ou r de l ’ in d é 
pendance le u r a v a it  donné u n  idéa l, la  nécessité de va inc re  
l ’ Espagne le u r fa is a it com prendre  les avantages de l ’u n io n . 
L a  généra tion  su iva n te  n ’est p lus soutenue p a r ce tte  fo i. 
Ses chefs n ’a p p o rte n t p lus dans les questions d ’a rgen t le désin 
téressem ent q u i fu t  l ’honneur des B o liv a r  e t des S a in t-M a r
t i n ;  souven t ce sont des m é tis  ig n o ra n ts , q u i o n t réussi p a r la  
fo rce  ou la  ruse. Ils  e n tre tie n n e n t dans le  peuple , com m e 
les Espagnols au tre fo is , ce tte  xénophob ie  q u i a v a it  d im in u é  
à l ’ époque où ta n t  de vo lo n ta ire s  étrangers ve n a ien t co m b a ttre  
sous les d rapeaux des p a tr io te s . R a re m e n t ils  fa v o r is e n t l ’ im m i
g ra tio n  é trangère, q u i p o u rra it  a ffa ib lir  le u r p o u vo ir .

A u  lendem a in  d ’A yacucho , les grands chefs de l ’A m é riq u e  
a ffranch ie  ne soupçonna ien t pas encore ces d ifficu lté s  ; quelques- 
uns nou rrissa ien t mêm e de m agn ifiques espérances. Les É ta ts  
nouveaux, constitués dans le cadre des v ice -royau tés  e t des 
cap ita ine ries  générales espagnoles, a va ie n t m êm e langue, 
mêm e re lig io n , mêmes coutum es ; ne p o u rra it-o n  pas les 
am ener à se fédérer ? Ce fu t  le rêve de B o liv a r . Son prestige  
é ta it  im m ense ; p e n d a n t que lque tem ps i l  f u t  d ic ta te u r à L im a , 
ta n d is  que son fidè le  lie u te n a n t, Sucre, p ré s id a it le L Ia u t-P é rou  
devenu la  B o liv ie . La  G rande-C olom bie  eu t aussi un  gou
ve rn e m e n t insp iré  p a r le L ib é ra te u r. C e lu i-c i c ru t donc 
son p ro je t réa lisab le  ; m ais la  R épub lique  A rg e n tin e  é ta it 
t ro p  fière p o u r se m e ttre  en tu te lle , e t la  G rande-B re tagne 
e t les É ta ts -U n is , m a lgré  une a p p ro b a tio n  apparente , ne v o u 
la ie n t pas a ider à la naissance d ’une con fédé ra tion  tro p  p u is 
sante. B o liv a r  adressa en 1824, au nom  du Pérou, une le ttre
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d ’in v ita t io n  à tous  les É ta ts  n o u veaux  p o u r le  congrès de 
Panam a : « Que sera l ’ is thm e  de C o rin the , s’ é c r ia it - i l en f in is 
san t, com paré à ce lu i de Panam a ? » E n  ré a lité , on ne v i t  à 
l ’assemhlée de 1826, o u tre  les observa teurs des É ta ts -U n is , 
que les délégués du  M ex ique , de l ’A m é riq u e  cen tra le , de la  
C o lom bie e t du  P érou  ; ils  se b o rn è ren t à signer des accords 
très  généraux, d o n t la  p lu p a r t ne fu re n t p o in t ra tif ié s . L ’ idée 
de la  g rande u n io n  su rvé cu t p o u r ta n t à B o liv a r . Le  M exique  
en 1831, en 1838, p r i t  l ’ in it ia t iv e  d ’u n  nouveau  congrès, q u i ne 
se ré u n it  jam a is . Le  Pérou, p lus heureux, am ena p lus ta rd  
c in q  É ta ts  vo is ins  au congrès de L im a  (décem bre 1847), m ais 
sans grands ré su lta ts . L ’A m é riq u e  la tin e  re s ta it rebe lle  aux  
p ro je ts  de fé dé ra tion .

I I I .  — H IS TO IR E  P A R T IC U L IÈ R E  DES N O U V E A U X  
É T A T S L

Chacune de ces répub liques  la tines  e u t son h is to ire  à p a r t .  
O n n ’en tre ra  pas ic i  dans le d é ta il de leurs innom brab les  
ré vo lu tio n s .

A u  M ex ique  les guerres de l ’ indépendance, de 1810 à 1821, 
a va ie n t ru in é  l ’ o rgan isa tion  q u i fa is a it la  p rospé rité  de la  N o u 
ve lle -E spagne. U ne  seule des puissance tra d it io n n e lle s , l ’ Ég lise, 
d e m e u ra it in ta c te  e t v o u la it  conserver son rô le  d o m in a n t; 1

1. O u v r a g e s  a  c o n s u l t e r . —  Rabasa, L ’évolution historique du Mexique (Paris, 
1924, in-8°); sur le conflit franco-mexicain au temps de Louis-Philippe, La primera 
guerra entre Mexico y Francia, recueil de documents (Mexico, 1927, in-8°, formant le 
t. X X I I I  de P «Archivo histórico diplomático mexicano»); comte de Périgny, Les cinqrépu- 
bliques de l ’Amérique centrale (Paris, 1910, in-8°) ; José Gil Fortoul, Historia constitu
cional de Venezuela (Berlin, 1907, 2 vol. in-8°) ; Francesco Garcia-Calderon, Le Pérou 
contemporain (Paris, 1907, in-4°) ; Alcides Arguedas, Histoire générale de la Bolivie, 
trad. (Paris, 1923, in-8°, de la collection « France-Amérique »); Jules Humbert, Histoire 
de la Colombie et du Vénézuéla (Paris, 1921, in-8°, même collection) ; Leonardo Peña, 
Histoire du Chili (Paris, 1927, in-8°, même collection) ; sur le Paraguay, Llanos, E l 
doctor Francia (Buenos-Ayres, 1907, in-12). —  Sur le Brésil, qui possède une historio
graphie importante, un bon tableau d’ensemble a été donné dans les conférences d’Oli- 
veira Lima, Formation historique de la nationalité brésilienne (Paris, 1911, in-8°), 
reprises et développées en anglais, The évolution of Brazil (Stanford University, 1914, 
in-8°). —  Sur la République Argentine, outre la nouvelle édition de l ’ouvrage de López, 
parue en 1922, citée p. 524, voir surtout Ravignani, Historia constitucional de laRepublicà 
argentina (Buenos-Ayres, 1926-1927, 3 vol. in-8° parus), en cours de publication; Otero, 
La révolution argentine (Paris, 1917, in-8°) ; du même, L ’Argentine devant l ’histoire 
(Paris, 1922, in-12) ; Antokoletz, Histoire de la diplomatie argentine, t. I  (Paris, 1914, 
im8°) ; et sur José Rosas, Maria Ramos Mejía, Rosas y su tiempo (Buenos-Ayres, 
1899, 3 vol. in-12 ; 2e éd. 1907) ; sur l ’état économique de l ’Argentine vers 1810, Ricardo 
Levene, Investigaciones acerca de la historia económica del Virreinato de la Plata (La 
Plata, 1929, 2 vol. in-8°). —  Sur Haïti, Lhérisson et Bellegarde, Manuel d’histoire 
d'Haïti (Port-au-Prince, 1907, in-8°), et H. P, Davis, Black democracy. The story of 
Haïti (Londres, 1929, in-8°).
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presque tous  les p a rt is  se fo rm è re n t p o u r ou con tre  l ’ Ég lise . 
I tu rb id e  se f i t  p ro c la m e r em pereur (1822), e t son couronnem en t 
f u t  im ité  de ce lu i de N apo léon  à N o tre -D a m e . Dès la  f in  de 
1823 des ré vo ltes  l ’ o b ligea ien t d ’a b d iqu e r e t de p a r t ir  p o u r 
l ’ E u rope  ; revenu  m a lg ré  la  défense du  congrès, i l  f u t  p ris  e t 
fu s illé  (1824). A lo rs  com m encent des guerres c iv ile s  où  re p a ra ît 
sans cesse le  général S an ta -A nna , u n  ca u d illo  hab ile  e t rusé, 
m ais sans honneur et sans p a tr io tis m e . Ces tro u b le s  cau
sa ien t u n  grave p ré ju d ice  a u x  étrangers é tab lis  dans le pays ; 
dépouillés p a r des con fisca tions a rb itra ire s , ils  réc lam a ien t 
l ’a p p u i de leurs gouvernem ents. C’est a ins i que la  F rance envoya 
une escadre bom b a rde r le fo r t  de S a in t-Jean  d ’ U llo a , près de 
la  V era-C ruz (1838). O n a v u 1 com m ent l ’anarch ie  m ex ica ine  
p rocu ra  a u x  É ta ts -U n is  un  fac ile  tr io m p h e .

Le M exique  joaru t to u t  d ’ abo rd  d e vo ir conserver com m e 
annexe l ’A m é riq u e  cen tra le . Pu is ce lle-c i fo rm a  une confédé
ra t io n  d irigée p a r le G uatem ala , m ais q u i ne dura  pas lo n g 
tem ps ; S an-S a lvador et C osta-R ica , où d o m in a it l ’é lém ent b lanc, 
se sen ta ien t tro p  d iffé ren ts  du  G uatem ala , du  H o nduras  e t du  
N ica ragua , où les Ind iens  a va ie n t le p o u vo ir . C hacun de ce 
pays co n n u t des guerres c iv ile s  fréquentes, e t les n o m b re ux  
p ro je ts  préparés p o u r cons tru ire  u n  canal en tre  les deux Océans 
dem eurèren t sans e ffe t.

L ’ancienne v ic e - ro y a u té  de la  N o u ve lle  - G renade a v a it 
que lque tem ps fo rm é  u n  to u t ,  sous la  d ire c tio n  de B o liv a r . 
M ais le  L ib é ra te u r eu t beau renoncer à d ir ig e r le  Pérou e t 
la  B o liv ie  p o u r se consacrer à son pays n a ta l, i l  ne p u t em pê
cher la G rande C olom bie, com m e i l  l ’a p p e la it, de se pa rta g e r 
en tro is  É ta ts , C olom bie, É q u a te u r, Venezuela. E n  C olom bie 
m êm e on ne v o u la it  p lus de la  d ic ta tu re  v iagère  q u i lu i  a v a it  
été accordée. Son découragem ent fu t  com p le t : « I l  n ’y  a 
de fo i en A m érique , d is a it- il,  n i  chez les hom m es n i chez les 
n a tions . Leurs tra ité s  son t des paperasses ; leurs c o n s titu tio n s , 
des liv re s  ; les é lections, des com bats ; la  lib e rté , l ’anarch ie  ; 
e t la  v ie , un  to u rm e n t. » I l  m o u ru t de m a lad ie  e t d ’épu isem ent
(1830) à l ’âge de qua ran te -sep t ans, abandonné p a r des peuples 
q u i de va ien t b ie n tô t re g re tte r le u r in g ra titu d e  e t cé lébrer la  
g lo ire  du  L ib é ra te u r.

Dans les pays q u ’i l  a v a it  gouvernés, le p o u v o ir  a p p a r t in t 
long tem ps a u x  lie u te na n ts  form és p a r lu i.  Le  p lus re m a r- 1

1. Voir ci-dessus, p. 522.
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quab le  d ’en tre  eux, Sucre, après a v o ir  m o n tré  des q u a lité  
p o lit iq u e s  réelles com m e d ic ta te u r en B o liv ie , d isp a ru t peu 
a v a n t son chef, assassiné à l ’ in s tig a tio n  d ’ un  r iv a l.  Les autres, 
Paez au Venezuela, S an tander en C olom bie, F lorès dans 1 E q u a 
te u r , Santa-C ruz au Pérou, ga rdè ren t to u te  le u r v ie  quelque 
chose du  prestige  conquis p e n d a n t les lu tte s  p o u r 1 indépen 
dance ; tous  fu re n t de b r illa n ts  cava lie rs, a im a n t les beaux 
cortèges e t les so m p tueux  défdés m ilita ire s , m ais ils  s’ e flo r- 
cè ren t aussi d ’a cq u é rir l ’ a r t  de gouverner. Paez, ce géant q u i 
se v a n ta it  d ’ a v o ir  tu é  de sa m a in  q u a ra n te  Espagnols dans une 
b a ta ille , é ta it  à l ’ o rig ine  un  dem i-sauvage ; i l  s’ in s tru is it  peu 
à peu e t, après a v o ir  séparé le Venezuela de la  C olom bie m a lg ré  
B o liv a r , i l  en d e v in t le p rés iden t. P endan t tre n te  ans on l ’y  
re tro u v e  au p re m ie r p lan , ta n tô t  va in q u e u r, ta n tô t  va in cu , chef 
du  p a r t i  conserva teur con tre  les dém ocrates menés p a r le b r i l 
la n t  jo u rn a lis te  G uzm an. E n  C o lom bie S an tander a v a it, lu i  
aussi, f in i  p a r s’in su rg e r con tre  B o liv a r ;  nom m é prés iden t, i l  
se m o n tra  fe rm e, économe, e t su t im poser pen d a n t quelques 
années u n  calm e re la t i f ;  pu is  les lu tte s  re p r ire n t e t, de mem e 
q u ’au M exique , pa rtisans  e t adversaires du  p o u v o ir  de l ’ Ég lise 
e u ren t to u r  à to u r  l ’avan tage . A  d a te r de 1845 u n  p rés iden t 
énerg ique, M osqueros, ré ta b li t  l ’ o rd re  e t, l ’u n  des prem ie rs  dans 
l ’A m é riq u e  la tin e , se préoccupa de la  m ise en va le u r des richesses 
agricoles et m inéra les du  pays. Dans 1 E q u a te u r la  question  
re lig ieuse é ta it  aussi de p rem iè re  im p o rta n ce  ; m ais on se b a t t i t  
s u r to u t p o u r ou con tre  F lorès q u i, chassé de son pays, pa rla  
d ’o rgan iser en Espagne une sorte  de re to u r de F ile  de l ’ E lbe . Le 
Pérou, après de longs désordres, v i t  ém erger en 1845 le général 
C a s tilla , q u i e xp lo ita  le sa lpê tre  et le guano e t p ro f ita  de ces res
sources p o u r com m encer d ’é ta b lir  des té légraphes e t des chem ins 
de fe r. U n  a u tre  m é tis  de grande va le u r se d is tin g u a  en B o liv ie  : 
c ’ é ta it  Santa-C ruz, q u i p r i t  le t i t r e  de « g rand  m arécha l » e t se 
g lo r if ia i t  de descendre des Incas. I l  réuss it u n  m om en t à ré ta 
b l i r  l ’u n io n  en tre  le P érou e t la  B o liv ie , à re co n s titu e r l ’ ancienne 
v ice -ro ya u té  de L im a  (1837) ; m ais son p o u v o ir  s’e ffond ra  sous 
les coups du  C h ili.

Le  C h ili a v a it  connu  aussi quelques années de com p le t 
désordre. M ais depuis 1830 s’a ff irm è re n t les qua lités  sérieuses 
de son peup le  de m é tis , mené p a r une o liga rch ie  de Basques e t 
d ’au tres Européens hab itués à d ir ig e r des e x p lo ita tio n s  a g r i
coles. C ette o liga rch ie  tro u v a  u n  chef dans P orta les ; i l  f i t  
a d o p te r la  c o n s titu t io n  cens ita ire  de 1833 e t assura au C h ili, seul
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dans l ’A m é riq u e  espagnole, des finances régulières ; assassiné en 
1837, i l  a v a it  du  m oins p réparé  la  v ic to ire  de l ’ année su ivan te  
su r Santa-C ruz. Le  p rés iden t M o u t t  co n tin u a  son œ uvre d ’ orga
n isa tio n , p e n d a n t q u ’u n  g rand  éducateur, A n d ré  B e llo , s’ occu
p a it  de l ’enseignem ent p u b lic .

A  l ’est des Andes le P a raguay  a v a it  une p o p u la tio n  ind ienne  
q u i accepta doc ilem en t la  d ic ta tu re  de F ranc ia . Ce créole 
in s tru it ,  la b o rie u x , ex igean t la  soum ission du  clergé com m e des 
laïques, assu ra it à la  masse une p ro sp é rité  q u i l ’a fa i t  a d m ire r 
p a r son con te m p o ra in  C arly le . F e rm a n t son pays a u x  v is ite u rs  
é trangers, i l  r e t in t  long tem ps p r is o n n ie r le n a tu ra lis te  f ra n 
çais B on p la n d . F ranc ia  m o u ru t to u t-p u is s a n t à l ’ âge de q u a tre - 
v in g t- t ro is  ans (1840), e t son neveu Lopez h é rita  b ie n tô t de la  
d ic ta tu re . L ’U ru g u a y  ne conna issa it pas la  mêm e d isc ip lin e  ; ce 
pays h a b ité  p a r une p o p u la tio n  b lanche énergique m it  à p ro fit, 
les a m b itio n s  riva les  de l ’A rg e n tin e  e t du  B ré s il, e t p a rv in t  à 
s’a ffra n c h ir  de tous  les deux. M ais alors ce fu t  le  lo n g  due l de 
deux caud illos , O ribe  e t R ive ra , le  p re m ie r chef des B lancs clé
r ic a u x , le second chef des Rouges a n tic lé r ica u x .

L ’A rg e n tin e  o ffre  l ’exem ple le p lus s ig n if ic a t if  de la  v ie  agitée 
que m enèrent les pays sud-am érica ins. D epu is 1810 elle usa en 
peu d ’années p lus ieurs c o n s titu tio n s  e t de n o m b re u x  gouve r
nan ts . P a rm i eux se tro u v a ie n t des chefs énergiques te ls  q u ’À l-  
vé a r e t P uye rredon , ou de généreux idéa lis tes com m e R iva d a v ia . 
M ais la  sup rém atie  de ces hom m es tro p  européens e t de le u r 
ca p ita le  B uenos-A yres d é p la isa it a u x  v ille s , désireuses d ’a u to 
nom ie , e t a u x  caud illos , désireux d ’anarch ie . C’ est au m ilie u  de 
ces c o n flits  que s u rg it Rosas. Issu de l ’ancienne noblesse espa
gnole, Rosas é ta it  a llé  v o lo n ta ire m e n t v iv re  que lque tem ps au 
m ilie u  des gauchos e t a v a it conquis le u r a d m ira t io n  p a r ses 
prouesses de cava lie r. A r r iv é  au p o u v o ir  en 1829, i l  f i t  sem b lan t 
d ’y  renoncer au b o u t de tro is  ans e t laissa le pays dans l ’anarch ie , 
pu is  re p r it  en 1835, sans re n co n tre r de résistance, une d ic ta tu re  
q u i a l la it  d u re r ju s q u ’en 1852. Ce personnage as tuc ieux  e t 
c yn iq u e  régna p a r la  te rre u r. P lus ieurs  chefs de rebelles eu ren t 
la  tê te  coupée, suspendue à la  p o rte  d ’une v i lle  ; les prisonn ie rs  
é ta ie n t soum is à des to r tu re s  lentes e t raffinées ; le p rés iden t de 
la  C ham bre, son adversa ire , fu t  assassiné en p le ine  séance p a r 
des hom m es masqués. U n  espionnage sa van t s’e xe rça it con tre  
les U n ita ire s , les p a rtisans  de B uenos-Ayres, avec l ’a p p u i des 
fédéra lis tes, am is du  m a ître . L ’ Ég lise fu t  asservie com m e les 
laïques ; u n  decret d ’une bou ffonne rie  sacrilège déposa S a in t-
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M a r t in  com m e p a tro n  de B uenos-À yres, parce q u ’ i l  é ta it  F ra n  
çais e t u n ita ire , e t le rem p laça  p a r sa in t Ignace.

E t  p o u r ta n t Rosas fu t  a im é. L e  peuple  a d m ira it  ce ca va lie r 
m a g n ifiq u e , aussi capable de s’ am user avec des gens de bas 
étage que de b r i l le r  dans le  salon de sa fille . Les classes élevées 
d u re n t b ie n tô t reconna ître  que ce ty ra n  a v a it  ré ta b li l ’o rdre , 
dom pté  les gauchos, ob ligé les caud illos  à une soum ission re la 
t iv e , re fou lé  vers le sud les tr ib u s  sauvages. S u rto u t l ’on a d m ira  
sa fiè re  a tt itu d e  en face de l ’ é tranger. Le  b locus du  R io  de la  
P la ta  en 1838 ne l ’ empêcha pas de te n ir  tê te  à la  F rance  ju s q u ’ à 
ce q u ’u n  a rrangem en t hono rab le  fû t  conclu . De no u ve a u x  con
f l i ts  éc la tè ren t avec la  F rance et la  G rande-B re tagne, e t Rosas 
résista  m algré  u n  nouveau b locus (1845). V o ilà  p o u rq u o i S a in t- 
M a r tin , près de m o u r ir  dans sa re tra ite  de B ou logne -su r-m er, 
légua son épée au d ic ta te u r.

N éanm oins ce despotism e b ru ta l pesa it à l ’ é lite  cu ltivé e  q u i 
v o y a it  le  gouve rnem en t fa vo r ise r l ’ ignorance e t le fana tism e . 
De jeunes in te lle c tu e ls  lib é ra u x , A lb e rd i, M itre , S a rm ien to , 
groupés a u to u r d ’ E ch e vc rria , le  b r i l la n t  é c riva in , o rganisè
re n t en 1837 à B uenos-A yres une société secrète, la  « Jeune 
A rg e n tin e  », p ro b a b le m e n t im ité e  de la  « Jeune R a lie  » m azzi- 
n ienne. Obligés de fu ir ,  quelques-uns se re t irè re n t au  C h ili ; les 
autres a llè re n t à M on tev ideo , q u i e u t à su b ir pen d a n t d ix  ans 
le b locus in te rm it te n t  p re sc r it p a r Rosas. L a  « nouve lle  T ro ie  » 
in té re ssa it les lib é ra u x  de tous  pays, e t des vo lo n ta ire s  euro
péens, p a rm i lesquels G a rib a ld i, v in re n t la  défendre. L ’in s u r
re c tio n  d ’un  ca u d illo  hab ile , U rq u iz a , d e v a it p ro vo q u e r en fin  
en 1852 l ’ e ffond rem en t de la  d ic ta tu re .

P lus d ’u n  c ito ye n  de ces répub liques  to u jo u rs  troub lées  
re g a rd a it avec envie  le g rand  É ta t  b rés ilien . C e lu i-c i p o u r ta n t 
c o n n u t aussi les crises p o lit iq u e s . Pedro I er jo u is s a it d ’une 
im m ense p o p u la r ité  en 1822 com m e a u te u r de l ’ indépendance ; 
on lu i  sa va it gré d ’a v o ir  é tou ffé  le  m o uvem en t ré p u b lic a in  de 
P e rnam bouc e t d om p té  les derniers pa rtisans  du  P o rtu g a l à 
B ah ia . M ais ce jeune p rince  a rd e n t e t im p u ls if  a v a it des goûts 
a u to r ita ire s  ; i l  congédia son tro p  p u issan t m in is tre  A nd rade  e t 
p ro m u lg u a  en 1824 une c o n s titu t io n  cens ita ire  im ité e  de la  
C harte  frança ise , en m u lt ip l ia n t  les p récau tions  con tre  l ’a vè 
nem en t du  rég im e pa rle m e n ta ire . N éanm oins le  m o u ve m e n t 
l ib é ra l se d é ve lo p p a it; la  presse g ra n d it, s u r to u t avec P lanche r, 
u n  F rança is  q u i fonda  le J o u rn a l du  commerce (1827). L ’échec de 
la  f lo t te  b rés ilienne  dans sa lu t te  con tre  les A rg e n tin s  à q u i elle
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d is p u ta it  l ’U ru g u a y , n u is it au prestige  de l ’ em pereur ; la  n o u 
ve lle  des ré vo lu tio n s  européennes de 1830 encouragea les oppo 
sants, si b ien  que le souve ra in  abd iqua  (1831), c o n fia n t son 
fils  à la  générosité du  P a rle m e n t e t de la  n a tio n , e t dés ignan t 
son ancien m in is tre  A nd ra d e  com m e tu te u r  du  jeune  p rince . 
P edro  p a r t i t  p o u r l ’ E urope , où l ’a tte n d a it u n  rô le  g lo rie u x  ; 
i l  d é fe n d it avec succès à P o rto  les d ro its  de sa f i l le  con tre  
son frè re  M igue l, q u i a v a it  usurpé la  couronne portuga ise .

La  Régence, au B ré s il, f u t  une période agitée ; les idées d ’ex trêm e 
gauche l ’ e m p o rtè re n t d ’abo rd , m ais le  m o ine  ra d ic a l F e ijo , a rr iv é  
au p o u v o ir , se révé la  com m e u n  a u to r ita ire  e t ré p r im a  éner
g iquem en t le désordre. U n  p a r t i  conserva teur mené p a r Vas- 
concellos p r i t  le p o u v o ir  en 1837, e t b ie n tô t le jeune  Pedro I I ,  
déclaré m a je u r a v a n t l ’âge (1840), in a u gu ra  son gouvernem ent, 
q u i fu t  un  m élange d ’a u to c ra tie  douce e t de lib é ra lism e  u n  peu 
sceptique. La  guerre c iv ile  q u i d é va s ta it le R io  G rande do Sul 
p r i t  f in  en 1845; l ’ém eute xénophobe de 1848 fu t  su iv ie  d ’un  
lo n g  repos.

L ’em pire  b rés ilien  excepté, les pays la tin s  n ’ é ta ie n t pas encore 
so rtis , en 1848, du  désordre q u i caractérise la  période  des géné
ra u x  ou des caud illos . C ependant ce rta ins  signes p e rm e tta ie n t 
d ’e n tre v o ir  des tem ps p lus heureux. I l  y  a v a it  u n  ré v e il de 
l ’e sp rit, avec des penseurs com m e M o n ta lv o  à Q u ito  e t Sar
m ie n to  dans la  R épub lique  A rg e n tin e . O n com m ença it à 
soupçonner la  p rospé rité  que d o nne ra ien t l ’ e x p lo ita t io n  des 
richesses na tu re lles  du  c o n tin e n t e t l ’appe l fa i t  aux  im m ig ra n ts  
étrangers. L a  fus ion  en tre  b lancs e t Ind iens  devena it p lus com - 
p lè te rE n f in  l ’ on a v a it su résoudre la  question  no ire  : les ré p u 
b liques nouvelles su p p rim è re n t l ’ esclavage, ta n t  p o u r les en fants 
que p o u r les adu ltes. Sauf le  B rés il, où les no irs , p lus n o m b re ux  
q u ’a illeu rs , é ta ie n t au  su rp lus tra ité s  avec douceur, elles accom 
p lire n t a ins i les promesses fa ites  p a r B o liv a r  à P é tio n , le  p rés i
d e n t de H a ït i,  q u i l ’a v a it a ccu e illi e t secondé.

H is to ire  pa rticu liè re  des nouveaux É tats
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C O N C L U S IO N

C’est en tre  1815 e t 1848 que l ’a d je c tif « occ iden ta l » fu t  m is 
en honneu r p a r A uguste  C om te en F rance, p a r d ive rs  th é o 
ric iens en Russie, p o u r désigner une fo rm e  spéciale de c iv i l i 
sa tion . De ce tte  période le  t r a i t  d o m in a n t est, en e ffe t, le 
tr io m p h e  de la  c iv il is a t io n  occidenta le , c’ es t-à -d ire  élaborée en 
E u rope  e t dans les É ta ts -U n is  d ’A m érique . E lle  s’im pose au 
m onde p a r la  doub le  su p é rio rité  de la  science e t de la techn ique . 
L ’e sp rit sc ien tifique , p a r l ’e ffo rt c o n tin u  des savants e t des 
penseurs depuis le tem ps de B acon, de Descartes e t de Galilée, 
s’est d é fin it iv e m e n t im p la n té  dans les pays de l ’ O cc iden t : ils  
o n t acquis 1 e s p rit d obse rva tion , q u i pe rm e t de conna ître  la 
ré a lité , l ’e sp rit c r it iq u e , nécessaire p o u r d is tin g u e r en tre  le 
possib le e t le  ch im érique , en fin  la  cu rios ité  sc ien tifique , source 
de découvertes nouvelles e t généra trice  de progrès. L a  supério 
r i té  de la  science a fa i t  celle de la  te ch n iq u e  : m oyens de tra n s 
p o r t  e t de d e s tru c tio n , m achines e t canons, l ’O cc iden t possède 
e t m u lt ip lie  sans cesse les in s tru m e n ts  q u i v o n t assurer sa d o m i
n a tio n .

I l  p e u t l ’é ta b lir  d a u ta n t m ie u x  q u ’après 1815 les grandes 
guerres cessent en E urope . I l  soum et l ’Asie à son p o u v o ir  : c ’est 
la  fo rm a tio n  des em pires co lo n ia u x  de la  Russie e t de l ’A n g le 
te rre , la  p é n é tra tio n  dans l ’E x trê m e  O rie n t, l ’e x p lo ita t io n  scien
t i f iq u e  de l ’ In su lin d e  p a r les H o lla n d a is . I l  p rend  possession 
de l ’ Océanie : ta n d is  q u ’ on exp lo re  le  co n tin e n t a us tra lien , tous 
les arch ipe ls du  P ac ifique  son t peu à peu v is ités , occupés. La  c iv i
l is a t io n  occidenta le  s’é ta b lit  dans le N ouveau  M onde : les colons 
b lancs chassent d e va n t eux les Ind iens  dans les p laines de 
l ’A m é riq u e  du  N o rd  ; ce son t des É ta ts  o cc id e n ta u x  q u i essaient 
de s’ organiser dans l ’A m é riq u e  du Sud. E n fin  l ’ O ccident entam e 
la  soum ission des côtes a frica ines e t l ’e xp lo ra tio n  de l ’ in té r ie u r  ; 
au n o rd  M oham ed A li ,  en in tro d u is a n t la  c iv ilis a t io n  européenne 
su r les bords du  N il,  e t la  F rance, en p re n a n t A lg e r, re n d e n t à la  
M éd ite rranée  ce q u ’elle ne conna issa it p lus depuis m ille  ans, la 
sécurité  du  commerce.

Les O cc iden taux  co lon isateurs n ’o n t cessé d ’avancer, obligés,
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parfo is  m a lg ré  eux, de co m b a ttre  les peuples barbares a fin  
d ’assurer la p a ix  aux  régions soumises. Les A n g la is  son t forcés 
d ’écraser les P in d a ris , les Russes d ’a lle r à Iv h iv a  p o u r en f in ir  
avec les razzias d ’ esclaves, les F rança is  de renoncer à 1 occupa
t io n  re s tre in te  en A lgé rie  p o u r d o m p te r A b d -e l-K a d e r. Ils  sont 
aussi poussés en a v a n t p a r le  com m erce q u i cherche to u jo u rs  de 
n o u veaux  marchés, q u i ne v e u t s’ a rrê te r d e va n t aucune b a r
riè re . Les A ng la is  fo rce n t la  C hine à o u v r ir  ses p o rts  ; les A m é 
rica ins  dès 1846 dem anden t au Ja p o n  de les la isser p éné tre r 
dans les siens. A u x  soldats e t a u x  com m erçan ts , a u x  m iss ion 
naires e t a u x  exp lo ra teu rs , le m onde o cc iden ta l comm ence à 
jo in d re  ses ém ig ran ts . L a  p a ix  ré ta b lie  en E u rope  a fa c ilite  
l ’accro issem ent de la  p o p u la t io n  ; la  g rande in d u s tr ie  lu i  a 
donné u n  essor in a tte n d u  ; l ’ a p p lic a tio n  de certa ines découvertes 
sc ien tifiques , te lles  que la  vaccine , a d im in u é  les grandes é p i
démies q u i c o n tra r ia ie n t le  progrès dém ograph ique . E t  v o ic i 
que la  ba teau  à va p e u r donne l ’ in s tru m e n t nécessaire p o u r 
tra n s p o rte r au lo in  le  tro p  p le in  des p ro lé ta ires  a llâm es de la 
G rande-B re tagne, de l ’ A llem agne  ou de l ’ Ir la n d e .

Les peuples menacés p a r la  conquête  occ identa le  ne réagis
sent pas con tre  elle. Les Ind iens  de l ’A m é riq u e  du N o rd  ne son t 
que des bandes peu nombreuses e t im pu issantes. Le  m onde 
m u su lm a n  est pa rtagé  en tre  ceux q u i v e u le n t im ite r  1 Europe, 
un  M ahm oud, u n  M oham ed A li ,  e t ceux q u i p ré fè re n t le  v ie u x  
fana tism e . L ’Asie p o u rra it  opposer aux  envahisseurs des masses 
com pactes ; m ais l ’ In d e  accepte passivem ent les ordres d une 
arm ée de cipayes menée p a r des o ffic iers européens, e t 1 em pire  
ch ino is ne songe guère à e m p ru n te r les arm es des v a in 
queurs. Seuls quelques nova teu rs  japona is , in fo rm és de la  guerre 
de l ’ o p iu m , a p p e lle n t l ’ a tte n tio n  du  shogoun su r le dangei 
q u i sem ble d e vo ir b ie n tô t m enacer le u r pays. L  O cc iden t 
possède le m onopole  de la  force com m e ce lu i de la  science.

* *

C ette  E urope , si redoutable^ au dehors, est très  agitée au 
dedans ; les guerres e n tre  les É ta ts  fo n t place aux  lu tte s  in té 
rieures, lu tte s  p o lit iq u e s  e t sociales. Les va in q ue u rs  de 1815 o n t 
p o u r ta n t essayé de p ré v e n ir  ces c o n flits  ; la  S am te -A lliance , 
com m e on la nom m e im p ro p re m e n t, est une des prem ières te n 
ta tiv e s  sérieuses d ’o rg a n isa tio n  de la  p a ix , fondée su r le  statu quo 
te r r ito r ia l,  su r l ’obéissance a u x  m onarques, su r le  respect de
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l ’ a r is to c ra tie  e t de la  re lig io n . E t ,  d ’a u tre  p a rt, la l it té ra tu re  et 
la  science déve loppen t u n  in te rn a tio n a lism e  in te lle c tu e l q u i 
p o u rra  é to u ffe r les haines d ’au tre fo is . M ais la  te n ta t iv e  de la  
S a in te -A llia n c e  v ie n t se h e u rte r à deux forces considérables, le 
n a tio n a lis m e  e t le libé ra lism e .

Le n a tio n a lism e  est la  p rin c ip a le . Dès que les peuples son t 
rem is de l ’ épu isem ent causé p a r les guerres napoléoniennes, ils  
écou ten t les v o ix  q u i ra p p e lle n t le u r g randeu r passée, q u i annon
cen t le u r g randeur fu tu re . Chacune des na tions  européennes se 
considère com m e destinée à m ener le m onde. L ’A n g le te rre , q u i 
règne sans conteste  su r les océans, p ré te n d  régen te r aussi les 
co n tinen ts  ; e lle s’ enthousiasm e p o u r P a lm e rs ton , q u i inca rne  
l ’ im p é ria lism e  b r ita n n iq u e . L a  F rance  a chassé les B ourbons 
ram enés p a r l ’ é tra n g e r; M iche le t lu i  d i t  que le pays de la  R é vo 
lu t io n  d o it  se rv ir  de guide a u x  au tres ; le  cu lte  de N apo léon, q u i 
passionne les foules, est ce lu i de la  g randeur frança ise. Hegel 
a ffirm e  que l ’A llem agne  est le peuple  élu, h é r it ie r  des Grecs e t des 
R o m a in s  ; L is t  lu i  trace  le  p rog ram m e de la  conquête écono
m iq u e  de l ’un ive rs . Les s lavophiles m o n tre n t que le sa lu t de 
l ’h u m a n ité  v ie n d ra  de la  sa in te  Russie. M êm e quand  la  ré a lité  
sem ble donner à l ’o rg u e il n a tio n a l u n  c rue l dém en ti, les p ro 
phètes en a p p e lle n t à l ’a v e n ir : G io b e rti e t M a zz in i exposent à 
l ’ I ta lie  esclave ce que sera la  tro is iè m e  R om e. Slaves de Bohêm e 
dom inés p a r les A llem ands , Slaves de C roatie  vassaux des 
M agyars ap p re n n e n t que lle  d o it ê tre  u n  jo u r  la  puissance des 
h é ritie rs  d ’ O tto k a r  ou d ’ É tie n n e  D ouchan . M oldaves e t V a la - 
ques son t exa ltés p a r les souven irs de T ra ja n  e t de la  Dacie 
rom a ine . La  Grèce, à peine ressuscitée, s’ éprend de la  « grande 
idée », du  rêve de Byzance. Les peuples ba lkan iques, après a v o ir  
in v o q u é  l ’ a ide de la  Russie lib é ra tr ic e , ve u le n t se d é liv re r de 
son p ro te c to ra t.

S ouven t une n a tio n  e m p ru n te  à la  n a tio n  ennem ie les idées 
q u i fa v o r is e n t son ré ve il. Les p rinc ipes  de la  R é v o lu t io n  fra n 
çaise o n t p réparé  en A llem agne  le m o u ve m e n t p a tr io t iq u e  de 
1813 con tre  la  F rance  ; le  ro m a n tism e  a llem and  fo u rn it  ses 
doc trines  à la  renaissance slave, d irigée con tre  le germ anism e. 
Les d isciples russes de H ege l a p p liq u e n t au peuple  m oscov ite  
ce q u ’ i l  d is a it de la  p r im a u té  germ anique. « C’ est au fo y e r du  
p a tr io t is m e  a llem and  », d ira  aussi K oga ln iceano , « que s’ est 
a llum ée la  to rch e  de m on  p a tr io tis m e  ro u m a in  ». A  l ’ in te rn a 
tio n a lism e  in te lle c tu e l v a n té  p a r Goethe, p a r H e n ri H e ine , p a r 
L a m a rtin e , s’ oppose dans to u te s  les lit té ra tu re s  un  n a tio n a -
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Jisme décidé, 11 e n v a h it m êm e le p lus in te rn a t io n a l de tous 
les a rts , la  m usique  : elle est po lonaise avec C hop in , a llem ande 
avec W agner, tchèque  avec Sm etana.

Le lib é ra lism e , beaucoup m oins p u issan t au d é bu t, s’ est 
fo r t i f ié  sans cesse depuis 1830. I l  p la is a it dès 1815 à une p e tite  
p a rt ie  de la  noblesse, du  corps des o ffic ie rs, des in te lle c tu e ls  ; 
peu à peu la  bourgeois ie , en rich ie  p a r le com m erce e t l ’ in d u s tr ie , 
v ie n t to u t  en tiè re  à lu i.  C ette classe q u i a v a in c u  l ’a ris to c ra tie  en 
F rance  en 1830, q u i l ’ em porte  sur elle en A n g le te rre  en 1846, fa i t  
des progrès dans les au tres pays. Le  lib é ra lism e  enseigne à 
ses adeptes le respect de l ’ in d iv id u , l ’h o rre u r du  fana tism e  re li
g ie u x  e t de l ’esclavage, la  défiance envers l ’ in te rv e n t io n  de 
l ’É ta t  dans le dom aine économ ique. Le n a tio n a lism e  e t le lib é 
ra lism e , lo in  de se co m b a ttre , s’un issent presque p a r to u t : ceux 
q u i lu t te n t  p o u r l ’ indépendance v is -à -v is  de l ’ é trange r ré c lam en t 
aussi la  l ib e r té  p o lit iq u e  à l ’ in té r ie u r. U n  p a r t i  a llem and  s’i n t i 
tu le ra  b ie n tô t « n a tio n a l- lib é ra l » ; ce n om  c o n v ie n d ra it à tous 
les p a rt is  lib é ra u x  à la  ve ille  de 1848.

Les ra p p o rts  en tre  les Églises e t le lib é ra lism e  v a r ie n t selon 
les rég ions e t selon les c irconstances. Les Églises en général 
son t conserva trices, amies de l ’a u to r ité  ; l ’u n io n  du  trô n e  e t de 
l ’a u te l sem ble n a tu re lle  après 1815. O n l ’ in vo q ue ra  p lus ta rd  
aussi co n tre  les débuts du  socia lism e ; u n  F rança is  lib é ra l, 
R ém usat, ra ille  en 1847 ce tte  société peureuse, « q u i n ’ adopte  
des tra d it io n s  saintes que com m e des garanties de tra n q u il l i té ,  
e t q u i re b â t ira it  le tem p le  de Salom on p o u r y  m e ttre  en sûreté 
le  veau  d ’o r ». M ais les clergés e t leurs fidèles son t souven t 
lo in  d ’accepter ce caractère  conserva teur. Le ca tho lic ism e  
lib é ra l, popu la risé  p a r Lam enna is , tro u v e  des adeptes en E urope , 
e t l ’avènem ent de P ie I X  semble consacrer son tr io m p h e . 
I l  y  a des m in is tre s  dém ocrates ou lib é ra u x  dans les g rou 
pem ents p ro te s ta n ts , s u r to u t chez les D iss iden ts  de la  G rande- 
B re tagne . L ’ Ég lise  appu ie  souven t les asp ira tions  na tiona les, 
com m e on le v o i t  en B e lg ique  et en Ir la n d e  ; si elle les com ba t 
tro p  o u ve rte m e n t, com m e l ’Ég lise  grecque chez les Serbes e t les 
B u lgares, les peuples fa tigués  de sa tu te lle  com m encent à p ré 
pa re r u n  schisme.

★
*  *

Noblesse, clergé, bourgeois ie , ce son t, en somm e, des m in o 
rité s  q u i à ce tte  époque p re n n e n t seules p a r t à la  v ie  p o lit iq u e . Le  
suffrage u n ive rse l est in connu , sauf a u x  É ta ts -U n is . D e rriè re  ces
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m in o rité s  i l  y  a le peuple , c’ est-à -d ire  les masses ouvriè res e t 
paysannes. Les paysans son t de beaucoup les p lus nom breux . 
L e u r rô le  p o lit iq u e  est encore in s ig n if ia n t, sauf dans les É ta ts  
Scandinaves, en N orvège s u rto u t. C om p lè tem en t a ffranch is  e t 
souven t p ro p rié ta ires  en F rance, le u r so rt va  s’ a m é lio ra n t a i l 
leurs après 1815 ; m ais, dans l ’ E urope  cen tra le  e t en Russie, 
la  question  paysanne dem eure, à la  ve ille  de 1848, la  p rin c ip a le  
question  sociale, celle q u ’i l  fa u d ra  b ie n tô t résoudre.

Les ouvrie rs  se d is tin g u e n t de p lus en p lus des paysans. 
L a  grande in d u s tr ie , peu répandue encore su r le  co n tin e n t, 
te n d  dé jà  p o u r ta n t à fo rm e r une classe ca p ita lis te  a c tive  et 
en trep renan te , e t en face d ’ elle u n  p ro lé ta r ia t com pact e t m isé
rab le . Ce phénom ène socia l n ’est com p lè tem en t réalisé q u ’en 
G rande-B re tagne, m ais i l  se prépare  a illeu rs  e t a tt ire  l ’a tte n 
t io n  des esprits  c la irv o y a n ts . Les idées socialistes q u i appa
ra issent, u top iques  e t am bitieuses, in té ressen t une p a rtie  de la  
bourgeois ie e t com m encent à p éné tre r dans les a te lie rs. O n v o i t  
m êm e se dessiner des tendances u ltra -ré v o lu tio n n a ire s  ; B a ko u 
n ine  é c r it en 1842 dans une revue  a llem ande :

Le problème de la démocratie consiste, non pas dans l ’opposition 
aux gouvernements existants, non pas dans la  lu tte  pour une consti
tu tio n  ou des réformes qui sont tou jours un compromis, mais dans 
la  destruction entière de l ’ordre existant.

C ependant ce n ih ilis m e  ra d ic a l n ’a guère d ’adeptes. Beau
coup de nova teu rs  c ro ie n t les so lu tions  faciles à tro u v e r, grâce 
à une confiance m ys tiq u e  dans le  « peup le  » ; ce tte  confiance 
que M iche le t tém o igne  a u x  ouvrie rs  paris iens, les S lavophiles 
russes l ’acco rden t p a r avance au m o u jik  d é liv ré  du  servage.

L ’idée soc ia lis te  à ce m o m e n t est presque p a r to u t dom inée 
p a r l ’ idée n a tio n a lis te . O n le v o i t  mêm e chez les hom m es q u i 
o n t dé jà  conçu le p ro je t de créer l ’ In te rn a tio n a le  ouvriè re . U n  
p a tr io te  ita lie n , L a  F a rin a , fo n d a  en 1847 à F lo rence u n  p é rio 
d ique , U  A l ia ,  s ym p a th iq u e  a u x  ré form es sociales. I l  re çu t 
b ie n tô t une le ttre  où K a r l M a rx  lu i  p ro p o sa it l ’ échange avec le  
jo u rn a l q u i a l la it  p a ra ître  à Cologne, la  Nouvelle gazette rhénane 
(  N  eue Rheinische Z e itu n g ) ;  ce jo u rn a l, d isa it K a r l M a rx , dé fen
d ra  les p rinc ipes  dém ocra tiques, lu t te ra  con tre  le  despotism e 
a u tr ic h ie n  e t tra v a il le ra  a ins i à l ’u n io n  des deux grandes na tions  
opprim ées p a r lu i,  l ’A llem agne  e t l ’ I ta lie .

E n  som m e, si nous considérons le  m onde o cc iden ta l aux  
p rem ie rs  jo u rs  de 1848, nous voyons que le m ala ise y  est général.
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Conclusion

A u x  É ta ts -U n is  le  déba t su r l ’ esclavage, m a lg ré  les e lfo rts  
des p a rt is  p o lit iq u e s , passe au p re m ie r p la n  e t fa i t  p ressen tir la  
ru p tu re  en tre  le n o rd  e t le sud. E n  E u rope  deux pays seulem ent 
sem b len t sûrs de l ’a ve n ir. L ’A n g le te rre  lib é ra le  a mené à b ien  
la  ré fo rm e  douanière, v a in c u  le  chartism e, e t n ’ a p lus à résoudre 
que le  p rob lèm e ir la n d a is . L a  Russie abso lu tis te  ren fe rm e des 
masses tro p  soumises, en apparence au m o ins, p o u r qu  une crise 
puisse n a ître  ta n t  q u ’u n  désastre m ili ta ire  n ’ aura pas secoué 
l ’ in e rtie  générale. P a r to u t a illeu rs  c ’ est 1 in q u ié tu d e  chez 
les gouve rnan ts , le  m écon ten tem en t chez les gouvernés. A  Paris  
la  session p a rle m e n ta ire  s’ est o uve rte  le  28 décem bre sous de 
fâ cheux  auspices, e t le d iscours du  trô n e , ré p o n d a n t p a r un  
d é fi à la  cam pagne des banque ts , a dénoncé « les passions 
aveugles ou ennemies ». T o cq u e v ille  va  d ire  le 29 ja n v ie r  à la  
tr ib u n e  de la  C ham bre :

Est-ce que vous ne ressentez pas, par une sorte d ’in tu it io n  ins
t in c tiv e  qu i ne peut pas s’analyser, mais qu i est certaine, que le 
sol trem ble de nouveau en Europe ? Est-ce que vous ne sentez 
pas, que d ira is-je  ? un ven t de révo lu tion  qu i est dans l ’a ir ?

A  B e r lin  le L a n d ta g  U n i a déçu les l ib é ra u x  e t i r r i té  les 
conserva teurs ; K œ nigsberg  e t Cologne re n o u ve lle n t leurs re ve n 
d ica tions . L a  pa is ib le  v i l le  de V ienne  s’ est m ise à fro n d e r la  
g é ro n to c ra tie  q u i in vo q u e  l ’ a u to r ité  d ’u n  em pereur im b é c ile ; la  
H o n g rie  se m o n tre  de p lus en p lus  exigeante . L a  v ic to ire  des 
ra d ic a u x  de B erne a encouragé les vo is ins  de la  Suisse. Les ra d i
caux  a llem ands se son t réun is  à O fîenbu rg  le 12 septem bre, les 
m odérés à H eppenhe im  le 10 oc tobre , sans que personne a it  
osé les en em pêcher; dans les deux  assemblées on a réclam é 
u n  P a rle m e n t é lu p a r le peup le . E n  I ta lie  l ’ ém eute com m ence 
à g ro n d e r con tre  le  B o u rb o n  à P a lerm e e t à N aples ; R om e, 
to u t  en a cc lam an t P ie  IX ,  lu i  dem ande beaucoup p lus qu  i l  ne 
v e u t, q u ’i l  ne p e u t donner. M ila n  tém o igne  a u x  so lda ts  a u t r i 
chiens une h o s til ité  cro issante ; à Venise Tom m aseo v ie n t de 
fa ire  le 30 décem bre une conférence où i l  a fu lm in é  con tre  la  
censure. Le  nouveau  duc de M odène a te lle m e n t peu r qu  i l  
signe avec V ienne , en décem bre 1847, u n  t ra ité  p ré v o y a n t 
l ’ o ccupa tion  du  duché p a r l ’A u tr ic h e  en cas de tro u b le s . O n  
s’ ag ite  en H o ls te in  con tre  le  D a nem ark , en M o ld a v ie  e t en V a la - 
ch ie con tre  le  p ro te c to ra t tu rco -russe . Les Po lona is réfug iés 
appara issen t p a r to u t p rê ts  à s o u te n ir les d ro its  des peuples, e t
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Conclusion

p a r to u t les dém ocrates v ie n n e n t de cé lébrer l ’ ann ive rsa ire  du  
sou lèvem ent po lona is de 1830.

Les gouvernem ents au to c ra tiq u e s  re d o u te n t une exp los ion , 
a tte n d e n t c ra in tiv e m e n t u n  s igna l donné p a r le  peuple  de 
P aris . A uss i m e tte n t- ils  le u r espérance dans le  m onarque  si 
long tem ps m éprisé p a r eux, dans ce ro i conserva teur q u i, d ’ ac
co rd  avec G u izo t, a jou rne  ou refuse to u t  changem ent. F rédé ric - 
G u illa u m e  IV  é c r it à L o u is -P h ilip p e  dans les p rem ie rs  jo u rs  
de 1848 : «V ous  êtes le  b o u c lie r des m onarques européens, le 
bras levé  p a r la  P rov idence  p o u r sauver l ’œ uvre du  siècle e t 
fo r t i f ie r  la  société ébranlée sur ses an tiques bases. » M ais q u e l
ques jo u rs  p lus  ta rd  L o u is -P h ilip p e  est renversé ; le « p rin te m p s  
des peuples » va  com m encer.
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Brook Farm, 250, 350.
Brougham, 37, 73, 107, 211, 360, 

476.
Broussais, médecin, 283, 284. 
Brown (John), industriel, 310. 
Brullor, peintre, 258.
Brune, maréchal de France, 40. 
Brunner (l’abbé), 180.
Brunnow, diplomate russe, 153, 

154.
Brunswick (duc de), 133. 
Bruxelles, 61, 112.
Bruyant, poète américain, 250. 
Bucarest, 164.
Buch (Léopold de), géologue, 272. 
Bûchez, socialiste français, 44, 131, 

343, 355.
Buchner (Georges), écrivain démo

crate allemand, 134, 466. 
Bucovinc 165.
Bude, 372.
Buena Vista (bataille de), 522. 
Buenos-Ayres, 527, 528, 531, 539, 

543-544.
I Bugeaud, 492-493.
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Bulgares, Bulgarie, 161-162, 383. 
Buloz, 245.
Bulwer, diplomate anglais, 443, 462. 
Bulwer Lytton, 230.
Bunge, botaniste, 498.
Bunsen, diplomate prussien, 195, 

233.
Buonarroti, 53, 61, 138, 335, 342, 

347, 349.
Burdett, député anglais, 37, 75, 

330.
Buret, socialiste français, 347, 355. 
Burger, poète, 227.
Burke, 19, 20.
Burkel, peintre, 257.
Burnouf, 232.
Burschenschaft, 48, 64,132, 318, 378, 

429.
Buzançais troubles agraires de),

452.
Byron, 89, 163, 165, 217, 220, 

221, 225, 227, 244, 247, 251, 254.

C

Cabanis, 242.
Cabet, 343, 344, 349, 350, 399, 450. 
Caboul. — Voir : Kaboul.
Cabrera, chef catalan, 461.
Cadix, 51, 59, 531.
Cadoudal (Georges), 98.
Caen, 233.
Cafres, 477.
Caillié (René), 498.
Caire (Le), 148. 
caisses d’épargne, 361.
Calabre, 414.
Calametta, graveur, 257.
Calcutta, 498.
Calderón, 228, 252.
Calhoun 513, 520, 522.
Californie, 72, 288, 485, 522. 
Calomarde, ministre espagnol, 59. 
Cambodge, 485.
Cambrai (proclamation de), 40. 
Cambridge (Université de), 192,211, 

317, 433.
Camoens, 252.
Campbell (Alexandre), 195. 
Camphausen, 312, 392, 424, 429. 
Canada, 173, 363, 475-476.

Canaris, 86, 87.
Candie. — Voir : Crète.
Candolle (les), famille de savants 

genevois, 266.
Canino (prince de), 415.
Canning, 68-77 ; ■—• et la Grèce,

89, 91-93, 95, 107, 116, 135, 153‘ 
444, 534, 536.

Canosa, 53,57.
Canova, 255, 260, 261.
Cantérac, général espagnol, 533. 
Canton, 2, 482, 483.
Cantù (Cesare), historien, 237.
Cap (le), 15, 476-477.
Capodistrias, 6, 55, 56, 84, 85, 87,

90, 95, 167.
Carabobo (bataille de), 533* 
Caracas, 527, 528, 530. 
carbonari. — Voir : Charbonnerie. 
Carey, économiste américain, 321. 
Carey, linguiste anglais, 495. 
Carignan (famille de), 54, 56. 
Carlile (Richard), publiciste, 207. 
Carlos (don), 60, 117, 118, 460-462. 
Carlsbad (conférence de), 49, 121, 

316.
Carlsruhe, 133.
Carlyle, 234, 237, 244, 250, 354, 

363, 414, 470, 543.
Carmel (ordre du), en France, 184. 
Carniole, 56, 369.
Carnot (Sadi), physicien, 270. 
Caroline de Brunswick, reine d’An

gleterre, 38,
Caroline du Sud, État des États- 

Unis, 513.
Carra 165.
Carrel (Armand), 99, 104, 341, 450. 
Carthagène, ville d’Amérique, 531. 
Casimir Périer. — Voir : Périer. 
Caspienne (mer), 479.
Castilla, général péruvien, 542. 
Castlereagh, 6, 9-11, 29, 31, 36, 39, 

54, 55, 68, 69, 70, 77, 83, 87, 
135 432.

Catalogne, 229-230.
Catherine II de Russie, 84, 184, 

395, 401, 479.
Catherine Emmerich, 185. 
catholicisme libéral, 176-182, 187- 

188, 210.
Caucase (monts), 144, 150, 478.
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Cauchy, 269.
Caumont (Arcisse de), 234.
Cavaignac (Godefroy), 100, 261.
Cavalla, ville de Turquie, 158.
Caventou, chimiste, 271.
Cavour, 276, 419, 468.
Cérisy, 149.
Cervantes, son influence à l ’époque 

romantique, 218, 228.
Cettigne, 163.
Chablais (le), 17, 18.
Chafarik (ou Safafik), 375, 377- 

379, 384, 402, 403, 409.
Chaigneau, consul de France, 485.
Chalmers, 194.
Chambord (comte de), 451. — 

Voir : Bordeaux (duc de).
Chambre introuvable, 41-42.
Chaminade, fondateur de l ’ordre 

des Maristes, 496.
Champ fleury, 246.
Champollion, 205, 232.
Chamyl, 144, 478.
Changhaï, 483, 484.
Channing, 207, 509, 519.
Chappe (Claude), 282.
Chaptal, 297, 338.
Charbonnerie, société secrète, 25, 

44, 53 54, 56, 57, 62, 64, 85,138.
Charles (archiduc), 367.
Charles IV, empereur, 380.
Charles III, roi d’Espagne, 526.
Charles X, roi de France, 45, 79, 

82, 97, 100, 101, 104, 107, 117, 
122, 174, 177, 234, 310, 323, 451. 
— Voir : Artois (comte d’).

Charles-Albert, prince de Cari- 
gnan, 54, 56, 59 ; -— roi de 
Sardaigne, 105, 137, 138, 139, 
140, 414 ; — ses réformes, 418, 
419, 420, 444.

Charles-Félix, roi de Sardaigne, 56, 
57, 137.

Charles-Jean, roi de Suède et de 
Norvège, 13, 456, 457, 458, 459.

Charles-Louis, duc de Parme, 420.
Charleston, ville des Etats-Unis, 520.
Charlet, lithographe français, 252, 

258.
Charte (la) de 1814, 13, 32, 40, 65, 

80, 100, 118, 174, 177 ; — la 
Charte de 1830, 102.

chartisme, 332-337.
Chasles (Michel), mathématicien 

français, 269.
Chasles (Philarète), 245.
Chassériau, 255.
Chateaubriand, 59, 81, 82, 89, 

105, 217, 223, 230, 233, 244, 380,
535.

Chaumont (traité de), 29. 
Chelakowsky, 408. 
chemins de fer, 273, 278-281, 298- 

300, 368.
Chemnitz, 428.
Chénier (André), 222.
Cherbourg, 101.
Cherubini, 262.
Chevalier (Michel), 278, 318. 
Cheverus (cardinal de), 186. 
Chevreul, 174.
Chevtchenko, 225, 402, 403. 
Chikhov, 196.
Chili, 251, 528, 532, 542-543.
Chine, 481-85, 548.
Chio, 84, 86.
Chlopicki, général polonais, 128, 

129.
Choiseul, 22.
Choiseul-Praslin, 453.
Cholon, ville d’Indochine, 485. 
Chopin, 263, 264, 550.
Chotek, 369.
Chott-el-Arab, 151.
Choucha, 478.
Choumla, 94.
Christian VIII, roi de Danemark, 

426, 427, 428.
Christiania (Université de), 259,457. 
Church, général anglais, 92. 
Ciceruacchio, 199.
Cisneros, vice-roi en Argentine, 527. 
Clapperton, explorateur, 498. 
Clausewitz, 388.
Clauzel, 491, 193.
Clay, homme politique américain, 

515, 520.
Clément XIV, pape, 184. 
Clémentine, princesse d’Orléans, 

465.
Clet, lazariste, 482.
Clias, 318.
Clontarf, (meeting de), en Irlande, 

439.
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Clôt, médecin, 149.
Cluny (musée de), 23.
Cobbett, 35, 37, 107, 108, 330. 
Cobden (Richard), 303-305, 307, 

308, 309, 320, 336, 353, 388, 453. 
Cochrane, 92, 93, 95, 532, 533, 

534.
Cockerill, 124, 297, 311.
Codrington, amiral anglais, 93. 
Colebropke, philologue, 232. 
Coleridge, 249.
Colettis, 88, 168, 169.
Collins Warrens, 284.
Colmar, évêque de Mayence, 175. 
Colmar, ville d’Alsace, 453. 
Colocotronis, 86, 88, 92.
Cologne (cathédrale de), 234, 260. 
Colombie, 73, 531, 542.
Colson (Philippe), 165.
Commission des Monuments his

toriques, 234. 
communisme, 348, 450.
Comte (Auguste), 208, 243, 338,547. 
Concord, ville des États-Unis, 250, 

510.
Condorcet, 242.
Confalonieri, 57, 419.
Confédération germanique. — Voir : 

Allemagne.
Congrégation (la), 185.
Connecticut, État des États-Unis,

509.
Consalvi, 19, 178.
Conscience (Henri), romancier belge, 

230.
Considérant (Victor), 343, 347, 400, 

403.
Constable, peintre, 253, 254, 256. 
Constant (Benjamin), 43, 64, 208, 

221, 230, 244, 415.
Constantin (grand-duc) de Russie, 66, 

125, 126, 127,128, 129, 131, 150. 
Constantine, 491, 492. 
Constantinople, 84, 86, 150. 
Constitutionnel (le), journal, 91, 99, 

315.
Cook, navigateur, 497, 499.
Cook (Charles), missionnaire métho

diste, 193.
Cooper, chirurgien, 283.
Cooper (Fenimore), 249, 250. 
Copenhague, 267,428.

Coraï, érudit grec, 84.
Corazzi, architecte italien, 259. 
Corbière, homme politique, 43. 
Corée, 485.
Corinthe, 87.
Cork, ville d’Irlande, 77.
Cormick (Mac), inventeur de la 

moissonneuse, 275.
Corneille, joué à l ’époque roman

tique, 246.
Cornélius, peintre, 256, 258. 
Cornudet, écrivain, 221.
Cornwallis, 471.
Coro, ville d’Amérique, 530.
Corogne (la), 51.
Corot, 254.
Corse, 57, 229.
Cortès (Donoso), 196.
Cosaques, 376, 470.
Costa-Rica, 541.
Côte-d’Or, en Afrique, 477.
Cotta, 316.
Coulouglis (les), 490.
Courbet (Gustave), 256.
Courier (Paul-Louis), 81.
Courlande, 131.
Cousin (Victor), 57, 62, 202, 207, 

208, 211, 221, 242, 244, 317, 323, 
359, 415.

Cowper (Thomas), 247.
Cracovie, 9, 11, 14, 407, 408, 409, 

410, 443.
Crelle, mathématicien, 267. 
Crémieux, 198, 200.
Crète (la), 88, 95, 168.
Creusot (fonderies du), 297.
Creuzé de Lesser, 228.
Creuzer, 204, 236.
Crimée (fouilles de), 233.
Croates, 381-386.
Cuba, 72, 251, 485, 503, 534,

536.
Cubières, ministre français, 453. 
Cumberland (duc de), plus tard 

roi de Hanovre, 34, 422.
Cunard, armateur, 278. 
cunéiformes (déchiffrement des ca

ractères), 232.
Custine, 403.
Cuvier, 203, 273.
Czartoriski (prince), 6, 126, 127» 

128, 130.
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D

Daguerre, inventeur du daguer
réotype, 274, 282.

Dahl, peintre, 257.
Dahlmann, historien, 237, 422, 427, 

429.
Dalton, physicien, 269.
Damas, 200.
Dal Negro, 270.
Danemark, 7, 30, 47, 224-225, 236, 

260, 318, 358, 426,428, 455,456. 
Dante, 163, 218, 228, 244, 379, 

416.
Danube (bouches du), 94; —- 

(navigation du ), 372.
Danzig, 15.
Dardanelles, 150.
Darlington, ville d’Angleterre, 279, 

309.
Darwin, 204, 273.
Daubigny, 254, 257.
Daumier, 258.
David (Louis),peintre,253, 257,259. 
David d’Angers, 244, 260.
Davy, chimiste, 267, 271, 273, 275. 
Déak, 373.
Decamps, peintre, 254.
Decazes, 42, 43, 535.
Decazoville (fonderies de), 297, 
décembristes, 66.
Defresse, 482.
Delacroix (Eugène), 244, 253, 254, 

255, 257, 261, 263, 264.
Delane, directeur du Times, 313. 
Delaroche (Paul), peintre, 255, 257. 
Delaware, État des États-Unis, 518. 
Deluc, géologue, 203.
Denain (fonderies de), 297. 
Denham, explorateur, 498.
Derby (lord). — Voir : Stanley. 
Derrion, industriel, 343. 
Desaguadero (route du), 532. 
Descartes, 242, 270, 547. 
Deschamps (Émile), 222.
Deshima, île du Japon, 486. 
Détroits (convention des), 155. 
Deux-Siciles (royaume des), 18,

53, 137. •— Voir: Ferdinand Ier, 
Ferdinand II.

Devaux, homme politique belge, 113.

Devéria, 253, 254.
« Dévorants » (les), 351.
De Wette, exégète, 204, 212. 
Dickens, 230, 244, 246, 248, 249, 

317, 354, 516.
Didier, conspirateur, 44.
Didron, archéologue, 234, 235. 
Diébitch, 94, 122, 129, 398. 
diligences, 276-277.
Disraeli, 76, 202, 230, 248 ; — son 

rôle politique, 305, 324, 353, 433, 
438, 440.

Dissent, Dissidents, en Angleterre, 
192, 434.

Dittmar, volontaire en Grèce, 92. 
Doblhofî, chef libéral en Autriche, 

370.
Dobrovsky, 377, 378, 384, 406. 
Documents inédits (collection des), 

236.
Doellinger, 175,180, 196.
Dombasle (Mathieu de), 276, 286. 
Dombrowski, 126.
Donizetti, 262.
Donoso Cortès, 196.
Dorchester, ville d’Angleterre, 332. 
Dosithée Obradovitch, 383. 
Doubrovnik. — Voir : Raguse. 
Douchan (Étienne), 549.
Dresde, 9, 62, 262, 423 ; —- (conven

tion de), 306. 
droit de visite, 441. 
Droste-Vischering, 179, 180. 
Droysen, 427.
Druses, 160.
Dublin,77.
Dubouchage, membre de la Chambre 

des pairs, 355.
Dubrux, archéologue, 233.
Duchâtel (le comte), ministre fran

çais, 446, 453.
Duden, écrivain, 508.
Dufaure, homme politique fran

çais, 452.
Dufour, général suisse, 468. 
Dufrénoy, géologue, 273.
Dulong, chimiste, 271.
Dumas (Alexandre), romancier, 223, 

231, 243, 244, 246, 255.
Dumas (Jean-Baptiste), chimiste, 

271, 275.
Dumont d’Urville, 499.
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Dunoyer, économiste, 321.
Duperré, amiral français, 490. 
Dupin aîné, député français, 311. 
Duplay (Simon), policier français, 25. 
Dupré (Jules), peintre, 254. 
Dupuytren, 283.
Duranton, 240, 323.
Durham (lord), 476.
Dusseldorf, 256.
Dutrochet, 266.
Duvergier de Ilauranne, 452.

E

Echeverría, poète argentin, 251, 
544.

Écosse, 33, 194, 211,358,360, 362,
, 363, 434.

Égine (marbres d’), 233.
Église (États de). — Voir : Pon- 
_ tifical (État).
Égypte, sous Mohamed Ali, 142- 

158
Eichhorn, 389, 390.
Elbe (île d’), 13, 17, 47.
Elbe (navigation de P), 277. 
Elberfeld, 293, 312.
Eldon (lord), chancelier d’Angle

terre, 36.
Elgin (lord), et les marbres du 

Parthénon, 233, 254.
Elgin (lord), gouverneur du Canada, 
_ 476.
Éliade, écrivain roumain, 165. 
Elkington (les frères), 310.
Elliott (Ebenezer), poète, 247. 
Ellis, missionnaire, 495.
Emerson, 245, 250.
Emmerich (Catherine), 185. 
Enfantin, 158, 299, 339, 341. 
Engels, 346, 348, 350, 412, 427. 
Eôtvôs, 248.
Épidaure (congrès d’), 87.
Épire, 85.
Équateur, État d’Amérique, 251, 
, 528, 533, 542.
Érebus, volcan, 499.
Ericsson, inventeur suédois, 278, 

280.
Érié (canal de 1’), 277, 505. 
Erman, physicien, 498.

Ernest-Auguste. — Voir : Cum
berland (duc de).

Erzeroum, 94.
Escaut (navigation de 1’), 115.
esclavage, 191, 517-523.
Espagne, 1, 7, 8, 15, 25 ; — après 

le congrès de Vienne, 50-51, 
58-60 ; — et les débuts d’Isa
belle, 117-118 ; — et les Jésuites, 
184 ; — et les moines, 209 ; — 
et le romantisme, 228 ; -— et 
l ’art, 257 ; — et le socialisme, 
349 ; _  et les guerres civiles, 
460-463 ; — et l’Amérique latine, 
51, 70, 524-534.

Espartero, 462.
Espronceda, poète espagnol, 228.
Essen (aciéries d’), 297.
Estella (palais d’), 460.
Estrada ( Florez), 349.
États-Unis, au congrès de Vienne, 

6 ; —• au temps de Monroe, 71- 
73 ; — et les religions, 173, 184, 
186, 194-195, 202, 207 ; — et le 
romantisme, 248-251 ; — et les 
inventions, 268-282 ; — et les 
banques, 287, 292 ; — évolution 
générale, 501-523.

Étienne (archiduc), 374.
Eu (château d’), 441.
Eugène de Beauharnais, 114, 535.
Everett, 249, 250, 509.
Evora-Monte (capitulation d’), 118.
Ewald, exégète, 204.
Exmouth, amiral anglais, 489.
Eynard, commerçant genevois, 90.

F

Fabvier (colonel), 92, 95.
Fahlun, (école des mines de), en 

Suède, 457.
Fairbairn, collaborateur de Ste

phenson, 281.
Faraday, 192, 267, 270.
Faucher (Léon), économiste, 355.
Faucigny (le), 17, 18.
Fauriel, 89, 227, 229,.
Fazy (J.), homme d’Etat suisse, 467.
Feijo, moine et homme d’État 

brésilien, 545.
Fellenberg, pédagogue suisse, 359-
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Fellows, voyageur anglais, 233.
Ferdinand IV, empereur d’Autriche, 

367, 368, 413.
Ferdinand Ier, roi des Deux-Siciles, 

18, 53, 56.
Ferdinand II, roi des Deux-Siciles, 

137, 418.
Ferdinand VII, roi d’Espagne, 50, 

51, 58, 59, 60, 117, 173, 184, 228, 
318, 443, 461, 525, 530, 532, 535,
537.

Ferrare, 18, 349, 420.
Ferrari, libéral italien, 417.
Feuerbach, 206, 241, 399.
Fichte, 19, 212.
Fiesclii (attentat de), 106.
Finlande, 15,131, 224.
Flandre, 464.
Flaubert, 247.
Florès, général équatorien, 537, 542.
Floride, 71, 502.
Flottwell, président de la province 

de Posen, 131, 407.
Follen (Karl), 48, 61, 466, 509.
Fontaine, architecte français, 259.
Foscolo (Ugo), 227.
Fouché, 41.
F o u r c h a m b a u l t  (fonderies de), 297.
Fouricr, physicien, 269.
Fourier (Charles), socialiste, 250, 

338, 339, 340, 343, 399, 402.
Fou-tchéou, ville de Chine, 483.
Fox, libéral anglais, 237, 320.
Foy (général), 43, 99.
Frà Angelico, inspirateur des Naza

réens, 256.
Franco, au congrès de Vienne, 6- 

q3  ; — au lendemain du congrès, 
15-16, 20-23 ; — sociétés secrètes, 
24-26, 44 ; — et la Sainte-Alliance, 
31 57 ; — après les Cent Jours, 
39-45 ; — et la guerre d’Espagne, 
58-60 ; — sous Charles X, 78- 
8 3  . _  et les Grecs, 89-95 ; — la 
révolution de Juillet, 97-102 ; 
— débuts de Louis-Philippe, 102- 
106 ; — et la révolution belge, 
113-116, 136 ; — et la révolu
tion polonaise, 129 ; et le 
soulèvement italien (1830), 135- 
1 3 7  ; —et les républicains (1834), 
140 ; — rapports avec l ’Autriche,

141 ; — avec la Russie, 147 ; — 
crise de 1839, 148 ; — et la ques
tion d’Orient, 148-157 ; ■— et 
l’Égypte, 158 ; —et les Roumains, 
165 ; ■— et la Grèce du roi Othon, 
168-169 ; — et les religions, 173- 
209 ; — et l ’enseignement, 210- 
213 ; — et le mouvement roman
tique, 214-264 ; — le mouve
ment scientifique et les inventions 
265-284 ; — questions sociales 
et économiques, 285-364 ; — 
histoire intérieure (1840- 1848), 
444-454 ; — expansion coloniale, 
487-494.

Francfort, 134, 198 ; —- banques, 
290, 293, 295.

Francfort (Diète de), 46, 49, 134, 
198, 421,429.

Francia, dictateur au Paraguay, 531, 
543.

Franck (Adolphe), philosophe, 202.
franc-maçonnerie, 24-25, 44, 51, 

52, 126.
François Ier, empereur d’Autriche, 

12, 139, 141, 173, 365-367, 370, 
384.

François Ier, roi des Deux-Siciles, 57.
François IV, duc de Modène, 57, 

135, 418.
François d’Assise, roi d’Espagne, 

443, 462.
François-Joseph (archiduc), 368.
Frankland, chimiste, 271.
Franklin, 499.
Frayssinous, 80, 173, 203, 205, 317.
Frédéric II, roi de Prusse, 9.
Frédéric VI, roi de Danemark, 426, 

456.
Frédéric (prince), fils du roi Guil

laume Ier des Pays-Bas, 112.
Frédéric-Guillaume III, roi de 

Prusse, 6, 9 ; — et la Sainte- 
Alliance, 47, 49, 61 ; -— et la 
crise de 1830, 122, 123, 133, 134, 
139 ; ■— et la religion, 179, 180, 
189, 195, 199 ; — et l’enseigne
ment, 212, 318 ; — et les questions 
économiques, 299, 306 ; — et les 
réformes, 387-388.

Frédéric-Guillaume IV, roi de 
Prusse, 156, 157, 180, 195, 199,
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206, 234, 316, 369 ; — premières 
années du règne, 389-393 ; —• 
et la Pologne, 407, 408 ; — et 
les réformes, 425, 553.

Fredo, auteur dramatique polonais, 
226.

Freiligrath, poète allemand, 245, 
247, 391.

Frères de la doctrine chrétienne, 
357, 358.

Frère-Orban, 464.
Fresnel, 265, 270, 275.
Freycinet, 499.
Fribourg, en Suisse, 281, 358, 467.
Friedrich, peintre, 257.
Füller (Margaret), 250.
Fulton, 268, 278, 282.
Furth (ligne de Nuremberg à), 299.

G

Gabon, en Afrique, 493.
Gaï, 382, 383, 384, 385, 386, 402. 
Galicie, 123,126,199, 201, 369, 408, 

411.
Galilée, 267, 547.
Galitsyne, 64.
Galles (pays de), 33.
Galles (prince de), prince-régent, 

plus tard le roi Georges IV, 34. 
gallicanisme 173-174, 176, 177,

182, 209.
Galois (Évariste), 269.
Galvani, 266.
Gambier (îles), 497.
Gand (paix de), 3, 501.
Gans, juriste, 212, 390.
Garibaldi, 414, 419, 420, 544. 
Garneau, historien canadien, 476. 
Garnier-Pagès, 450.
Garrett, homme politique et écri

vain portugais, 228.
Garrison, 500, 519, 520.
Gattan, bourg pourri d’Angleterre, 

32.
Gauss, mathématicien, 266, 269. 
Gaussen, prédicant calviniste, 193. 
Gautier (Théophile), 223, 247, 261, 

263.
Gavan Dufîy, 439.
Gavarni, peintre, 258.

« Gavots » (les), 351.
Gay-Lussac, 267, 269, 271. 
gaz d’éelairage, 273, 274-275. 
Gazette d’Augsbourg (la), 245, 385. 
Gazette de France (là), 81.
Gazette nationale illyrienne, 382. 
Geiger, théologien juif, 202.
Geijer, poète suédois, 224, 458. 
Gendelien, député belge, 116. 
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Manin, homme politique a Venise, 

420.’
Mann (H orace), 359.
Manning (l'archidiacre), 191.
Manuel, député français, 43, 44, 99.
Manzoni, 172, 181, 227, 228,

230.
Maracaïbo, ville d Amérique, 530.
Marbourg (Université de), 235.
Marcinkowski, 407.
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74, 116, 463.
mariages espagnols (affaire des), 

442.

Marie-Amélie, femme de Louis- 
Philippe, 496.

Marie-Christine, régente d’Espagne, 
117, 118, 140, 442, 461, 462. 

Marie-Louise, duchesse de Parme, 
femme de Napoléon Ier, 13, 18, 
135, 420.

Marie-Louise de Bourbon, 18. 
Marie-Thérèse d’Autriche, 366, 370, 

373.
Mariette, 232.
Maristes (ordre des), 496.
Marmont, 101.
Maroc, 488, 492.
Maronites, 160.
Maroto, chef carliste, 462. 
Marquises (îles), 494, 497.
Marrast (Armand), 450.
Marseille, 20, 40, 84.
Marshall (John), homme politique 

américain, 514.
Martignac, 82, 97.
Martin (Henri), historien français, 

238.
Martinez de la Rosa, 118. 
Martinique (la), 500.
Marx (Karl), 202, 344, 348, 350, 

390, 391, 412, 430, 551. 
Maryland, État des États-Unis, 518. 
Mascara, 491.
Mascate, 473.
Mason (Josiah), fabricant de Man

chester, 310.
Massachusetts, 186, 331, n. 1, 356, 

359, 509, 510.
Matejko, peintre polonais, 257. 
Mathéos, patriarche de Constan

tinople, 161.
Matices, société slaves, 382, n. 1. 
Matignon, 186.
Maures, en Algérie, 490,
Maures Trarzas, au Sénégal, 488. 
Maurice, socialiste anglais, 354. 
Maurice (île), 15.
Maurocordato, 87, 88. 
Mauromichalis, dit Petro-bey, 86. 
Maury (Alfred), érudit français, 236. 
Mayence, 49, 134.
Mayer (Robert), médecin et phy

sicien allemand, 270.
Maynooth (séminaire de), 439. 
Mayotte, 494.
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Mazzini, 138, 139, 208, 349, 413, 

414, 416, 417, 419, 549.
Mecque (la), 143.
Médéa, ville d’Algérie, 491. 
Médine, 143.
Melbourne (lord), 108,110, 436, 437. 
Menai (détroit de), 281. 
Mendelssohn, écrivain allemand, 201. 
Mendelssohn, compositeur, 261. 
Mendoza, ville d’Argentine, 532. 
Ménotti, patriote italien, 135. 
Menzel (Adolphe), peintre prus

sien, 258.
Mercure rhénan, journal, 48. 
Mérimée, 234, 239, 432.
Mérode (comte de), 177.
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6, 8, 9-12, 16, 18, 22 ; — et la 
Sainte-Alliance, 26, 30, 31,32, 46, 
49, 54, 55, 59, 61, 64 ; — et Can- 
ning, 75, 85, 87, 91-95, 100, 116, 
120 ; — et la crise de 1830, 121, 
133, 134, 136, 139, 141 ; — et la 
question d’Orient, 147, 150, 153, 
155, 157, 159 ; — et les questions 
religieuses, 173,178,179,180,184, 
188, 196, 198, 199, 209; — et la 
presse, 245 ; — et la finance, 293, 
306 ; •— et l ’Autriche, 247, 366- 
368, 369, 372-374, 384 ; — et les 
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411, 414, 419, 421, 424, 425, 429, 
443, 447, 448, 465,467, 468. 

Mexique, 13, 521, 522, 528, 540- 
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tique suisse, 466, 467.
Meyerbeer, 255, 262.
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Michelet, 208, 209, 210, 221, 229, 

238, 239, 355, 549_, 551.
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Mickiewicz, 127, 130, 131, 226, 244, 
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Miéroslawski, révolutionnaire polo

nais, 410.
Mignet, 99.

Miguel (don), de Portugal, 60, 74, 
116, 117, 118, 184, 460, 463. 

Milan, 19, 62, 419.
Mill (James), ami de Bentham, 206,

211.
Mill (Stuart), 207, 243, 345. 
Miller (William), 195.
Millet, peintre, 256.
Miloch. — Voir : Obrénovitch. 
Miloradovitch, 66.
Mina, guérillero mexicain, 530. 
Minto (lord), 444, 448.
Miranda, 527, 530.
Mirari vos (encyclique), 179,194. 
Mirza Ali Mohamed, le Bâb, 144. 
missions catholiques, 185, 495-497. 
missions protestantes, 495. 
Mississipi, fleuve, 505.
Mississipi, État d’Amérique, 507, 

519.
Missolonghi, 86, 87, 89, 92, 220. 
Missouri, État d’Amérique, 507, 

518.
Mistral, 229.
Mitidja (la), plaine d’Alger, 493. 
Mitre, écrivain argentin, 544. 
Mochnacki, démocrate polonais, 

128
Modène, 19, 413, 552.
Modon (aujourd’hui Méthoni), en 

Morée 91.
Moe, écrivain norvégien, 224. 
Mœhler, apologiste catholique, 180, 

183.
Mogador, 442.
Mohamed Ali, 85, 88, 91, 145-157, 

158, 200, 437, 489, 498, 547. 
Mohamed ben Ali el-Senoussi, 143. 
Mohilev (l’archevêque de), 187. 
Mohl, botaniste allemand, 272. 
Moira (lord). — Voir : Hastings. 
Moldavie, 163, 166, 552.
Molé, 148, 444, 445.
Moltke (de), capitaine prussien, plus 

tard feld-maréchal, 144, 156, 427. 
Mongolie, 481.
Monod (Adolphe), pasteur, 193. 
Monroe, président des États-Unis,

71, 90, 510 ; — (doctrine de),
72, 73, 480, 504,536. 
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376, 378,
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209, 210, 221, 234, 238, 355, 
445, 468.

Montalvo, écrivain équatorien, 545. 
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Monténégro, 163.
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Monteverde, marin espagnol, 530. 
Montevideo, 251, 419, 544.
Montez (Lola), 424.
Monti, poète italien, 227. 
Montlosier (comte de), 80, 209. 
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Montpensier (duc de), 442, 443. 
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M oqu in -T andon , 239.
M orales, 531, 533.
Moravie, 377.
Morée, 86, 92, 94.
Morelos, curé mexicain, 530. 
Moreno (Mariano), homme poli

tique argentin, 527, 531. 
Morillo, général espagnol, 529, 532, 
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Morley (John), 432.
Mormons (secte des), 195.
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497.
Morse, inventeur du télégraphe, 
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cain, 284.
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bie, 542.
Mosquitos (pays des), 291.
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Motz, ministre prussien, 306, 388. 
Mougel, ingénieur français, 158. 
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verneur de la Sibérie, 479. 
Mouraviev-Apostol (les frères), 64. 
Moutt, président du Chili, 543. 
Mulhouse (Société industrielle de), 

356.
Muller (Adam), écrivain politique 

allemand, 20, 294.

MuNer (Johannes), biologiste alle
mand, 272.

Muller (Otfried), philologue alle
mand, 233.

Munchengraetz (conventions de), 
139, 140, 406.
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Munich, 133, 180 ; — et l’art, 233, 

256, 259 ; -— Université, 89,157, 
180, 266, 424.

Murat (Joachim), 13, 18, 53.
Murcie, 209.
Musset (Alfred de), 156, 223, 246.
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Nadaud (Martin), 449.
Nadjd. — Voir : Nedjd.
Nagasaki, 2, 486.
Nankin, 483, 484.
Napier, agent anglais à Naples, 444. 
Napier, agent anglais à Canton, 483. 
Napier, amiral anglais, 117, 155. 
Napier, général anglais, conquérant 

du Pendjab, 335, 473.
Naples, 53, 262, 293, 294, 552. 
Napoléon Ier, 5, 13, 14, 17, 44, 

48, 69, 84,1#4,128,144,147,155, 
171, 172, 197, 210, 228, 252, 261, 
367, 382, 404, 416, 449, 472, 
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Narïno, 526, 527, 532.
Narvaez, ministre espagnol, 462, 

463.
Nassau, 49, 508.
National (le), journal, 99, 315, 450. 
Nauplie, 92, 168, 169.
Navarin (aujourd’hui Pylos), 91, 93. 
Navier, mathématicien, 269. 
Nazaréens (les), école de peintres, 

256, 258.
Nebenius, économiste allemand,322. 
Necker de Saussure (Mme), 220. 
Nedjd, ou Nadjd, région de l ’Ara

bie, 143.
Négris, diplomate grec, 87. 
Nekrassov, poète russe, 248. 
Nemours (duc de), 91,114, 445, 447, 
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Newman, 183, 191, 317.
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New-York, 251, 505, 509.
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Ney (maréchal), 41.
Nézib (bataille de), 152.
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lien, 228.
Nicolaï, écrivain allemand, 172, 219.
Nicolaïevsk, ville de Russie, 200.
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décembristes, 66, 67 ; — et la 
révolution grecque, 92, 93 ; —• 
et la crise de 1830, 98, 100, 113, 
122, 126, 127, 128, 130, 139 ; 
— et la crise égyptienne, 147, 
150, 153, 154, 156 ; — et les 
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Niebuhr, 204, 233, 239.
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Niepce, inventeur de la photo
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Niger, fleuve, 498.
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négro, 163.
Nil (sources du), 498.
Nilsson (Nils), adepte suédois du 
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Ning-po, port chinois, 483.
Ninive (fouilles de), 232.
Nodier (Charles), 222, 239.
Nollet, physicien belge, 270.
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Paris, 443.

Northern Star, journal, 334, 348, 
352.

Norvège, 23, 224-225, 257, 259, 
426, 455-458.

Nossi-Bé (île), 494.
Nothomb, homme politique belge, 

464.
Nouveau-Mexique, 522. 
Nouvelle-Angleterre, 250, 503. 
Nouvelle-Galles du sud, 475. 
Nouvelle-Grenade, 528, 531, 532, 

541.
Nouvelle-Orléans, 502. 
Nouvelle-Zélande, 475.
Novalis, 172, 219, 221, 227. 
Novare, 56.
Novgorod, 65.
Novosiltsov, 63, 125, 127.
Nugent, 18.
nullification (droit de), 513. 
Nuremberg, 299.

O

Oastler, agitateur anglais, 334.
Oberlin, pasteur alsacien, 356.
Obradovitch (Dosithée), 383.
Obrénovitch (Miloch), 162, 163, 

383.
O’Brien, 334.
Ocana (bataille d’), 526._
Ochsenbein, homme d’Etat suisse, 

467.
O’Connell, 78, 176, 178, 188, 436, 

439.
O’Connor, 334, 335, 336, 348, 352.
Odessa, 84.
Odysseus, chef grec, 87, 88.
Œhlenschlâger, poète danois, 224, 

428.
Œrsted, physicien danois, 267, 

270.
Ofïenburg, ville d’Allemagne, 430, 

552.
O’Higgins, dictateur au Chili, 532.
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Ole Rynning, écrivain norvégien, 
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Olmütz, 57.
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gnol, 462.
Olympie (fouilles d’), 233.
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Oran, 490, 491.
Orange (maison d’). — Voir: Guil
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504, 521, 522.
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Orléans (cathédrale d’), 260.
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lippe-Egalité et Louis-Philippe.
Orléans (le duc d ’), fils  aîné du
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Orléans (la duchesse d’), femme du 

précédent, 445.
Oscar Ier, roi de Suède, 459.
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Ossian, 239.
Ossoliński (le comte), 408.
Ostrolenka (bataille d’), 129.
Othon, roi de Grèce, 167, 168, 233.
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Overberg, pédagogue allemand, 213.
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Ouvarov, 200, 202, 394, 398, 402, 

411.
Ouvrard, 294.
Owen (Robert), 207, 325, 331, 332, 

338, 344, 350, 356, 403.
Owen (Robert Dale), 359.
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192, 211, 317, 433 ; — (mouve
ment d ’), 191.

Ozanam. 181.

P

Pacinotti, savant italien, 266.
Paestum (ruines de), 258.
Paez, lieutenant de Bolivar, puis 

président du Venezuela, 532, 
533, 542.

Paganini, 263.

Paine (Thomas), 326.
Paisii, moine bulgare, 162.
Palacky. — Voir : Palatsky.
Palatinat, 15.
Palatsky, historien tchèque,. 237, 

377, 379.
Palerme, 413.
palikares, 83.
Palmer, théologien anglais, 196.
Palmerston, 76, 108, 114, 117, 118, 

129, 140, 141 ; —• et la question 
d’Orient, 147, 150, 151, 153, 154, 
155, 156, 168 ; — et Guizot, 442- 
444, 447, 463, 468 ; — et l ’Asie, 
472, 483 ; —- et l ’impérialisme 
anglais, 549.

Palo Alto (bataille de), 522.
Panama (congrès de), 540.
panslavisme, 383, 384, 385, 402.
papauté, 172-188, 199. — Voir : 

Etat pontifical, Église, et aux 
noms des différents papes.

Paraguay, 531, 543.
Paris (comte de), 444.
Paris, 39, 100-106, 136, 138, 140- 

141, 156-157, 161, 251, 259, 260, 
262, 263, 274, 288-290, 292, 293, 
342, 348, 358 ; — (traités de), 7, 
15, 29-30, 40, 83.

Parish, banquier de Hambourg, 293,
2 9 4 .

Parisis, évêque de Langres, 181.
Parme, 13, 19.
Parry, navigateur des mers polaires, 

499.
Parthénon (frises du), 233, 254 

260.
Paskiévitcli, 94, 129, 131, 394, 406, 

407, 408, 478.
Pasteur, 284.
Pathans (les), peuplade de l ’Inde, 

472.
Patras (Germanos, archevêque de),

86.
Pattison, philosophe et pédagogue 

anglais, 317.
Pau, 459.
Paul Ier, empereur de Russie, 65. 

395.
Paulsen, juriste de Kiel, 428.
Paulus, critique rationaliste aile- . 

mand, 204.
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Pays-Bas (royaume des), au congrès 
de Vienne, 15-16, 24; — à la 
diète germanique, 47 ; —• et les 
réfugiés italiens, 57 ; -— et la 
révolution belge, 110-116; — et 
la papauté, 173 ; — et les Juifs, 
198 ; — et le romantisme, 230, 
244 ; — et l’orientalisme, 232 ; — 
histoire intérieure (1830-1848), 
459-460 ; — expansion coloniale, 
486.

Pease, industriel anglais, 309.
Pechclbronn (station agronomique

de), 275.
Pedro Ier, empereur du Brésil, 60, 

74, 116, 117, 118, 140, 534, 544, 
545.

Pedro II, fils du précédent, 545.
Peel (Robert), 76, 78, 109, 110,190, 

304, 305, 319, 436, 437, 438- 
442.

Pégou, État indochinois, 485.
Pékin, 482.
Pelletier, chimiste français, 271.
Pellico (Silvio), 57, 139, 181, 227, 

416.
Pendjab, 143, 335, 473.
Pennsylvanie, 350, 513.
Pepe, 53, 89.
Percier, architecte français, 259.
Perdiguier (Agricol), 351.
Pereire (les frères), 299.
Périer (Casimir), 99, 105, 129, 136, 

137, 148, 295, 310, 412.
Perm, 400.
Pernambouc, 534, 544.
Pérou, 485, 528, 532, 542.
Pérovsky, général russe), 479.
Pérovsky, ministre russe, 396.
Perse, 144, 472, 487.
Pest, 372, 382, 385, 386.
Pestalozzi, 213, 359.
Pestel (le colonel), 64.
Peta (bataille de), 90.
Peterloo, surnom donné par déri

sion au meeting de Saint-Pierre, 
38, 326.

Pétersbourg. — Voir : Saint-Péters
bourg.

Pétion, président de Haïti, 545.
Petit, chimiste français, 271.
Petitti (le comte), 415.

Petofi, 227, 245.
Pétrarque, influence à l ’époque 

romantique, 163.
Petre, agent anglais à Rome, 444. 
Pfarr, peintre allemand, 256. 
Petro-bey, 86.
Phanar (le), à Constantinople, 84, 

85.
Philadelphie, 350, 361. 
philhellènes, 89-93.
Philippe-Égalité, père de Louis* 

Philippe, 103.
Photius, moine russe, 64, 196. 
photographie (invention de la), 274. 
Pichincha (bataille de), 533.
Pichot, traducteur de Shakespeare,

21.
Pie VII, pape, 173,178.
Pie VIII, pape, 178.
Pie IX, pape, 187, 188, 199, 307, 

419-421, 444, 448, 550, 552. 
Piémont et Sardaigne (royaume de), 

13, 15, 18, 53, 54, 138. — Voir : 
Charles-Albert.

Pigneau de Béhaine, 485.
Pindaris (les), peuplade de l'Indu 

472, 548.
Pise, 415.
Pitt (William), 33, 34, 68, 106, 14A 

287.
Pittsburg, 329.
Pixii, savant italien, 266.
Pizzo (le), village d’Italie, 18, 53. 
Place (Francis), 329.
Plancher, publiciste français aU 

Brésil, 544.
Platen, écrivain allemand, 222- 
Plucker, mathématicien allemand’

269.
Podolie, 126.
Poe (Edgar), 250.
Pogodine, historien russe, 402, 41** 
Poienaro, 165.
Poinsot, mathématicien françalS’

269. „n7
Polignac, 73, 97, 98,100, 101, 1°'' 

489.
Political Regisier, 330. „
Polk, président des États-Unis, 52 * 
Pologne, au congrès de Vien® ’ 

6, 8-11, 14 ;— au lendemain 
congrès, 22, 23 ; — avant 1° r
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123-127 ;— en 1830,114-115,127- 
132, 139 ; — et l’Église, 179,186, 
lg 7  ; — et les Juifs, 199, 200 ;
__ et le romantisme, 226, 230,
2 3 7  ; _  et. l ’art, 257-259, 263 ;
__ e t l ’in d u s trie , 297 ; — a va n t
1848, 405-412.

Pombal (descendants de), 184.
Pom éranie, 15.
Pompéi (fouilles de), 233.
Poncelet, m a th é m a tic ie n  frança is,

269.
Ponsard, a u teu r d ram a tique  fra n 

çais, 246.
Ponsonby (lo rd ), d ip lom a te , 150, 

151, 155.
P o n tif ica l (É ta t) , 18-19, 135, 137, 

412, 417.
ponts métalliques invention des), 

281.
Poor Man's Guardian, journal, 334, 

357, n. 1.
Pope, influence sur Byron, 220.
Portalès, homme d’État chilien, 

542.
Port-Élisabeth, 477.
Porte (la). — Voir : Turquie.
Portes de fer, en Algérie, 492.
Porto, ville du Portugal, 52, 117,

463.
Porto-Rico, 537.
Portugal, apres 1820, 51-52, 60 ; 

— et Canning, 74 ; — et le 
Brésil, 74 ; •— sous don Miguel, 
116-118 ; — et les ordres reli
gieux, 184, 209 ; — et le roman
tisme, 228 ; — sous dona Maria, 
463 ; ■— et le Brésil, 534, 544.

Posen, 124, 407, 410.
Posnanie, 123.
Poti, sur la mer Noire, 94.
P o to ck i (com te), 125.
Potsdam, 299.
P o u c h k in e ,  225, 226, 244, 393, 397,

401, 487.
Poucrueville, 89.
Pozzo di Borgo, 6 , 38, 40, 51, 100, 

122, 127.
Pradier sculpteur français, 260. 
Prague, 377, 379, 384, 385, 407. 
préhistoire (débuts de la), 232. 
préraphaélites, 256.

Presbourg, 378.
Preschern, poète Slovène, 382.
Prescott, historien américain, 251.
presse. — Voir : journaux.
Presse (la), journal, 315.
Prévost (Constant), géologue fran

çais, 272.
Priestley, chimiste, 271.
Pritchard, 441, 494, 497.
Propagation de la Foi (société de 

la), 185, 496.
protestantisme, 188-196.
Proudhon (P. J.), 208, 209, 344, 

348, 349, 400.
Proudhon, juriste français, 323.
Prusse, au congrès de Vienne, 6- 

13 ; — au lendemain du congrès, 
14-17, 20-21 ; —• et la Sainte- 
Alliance, 27-32 ; — et l ’édit de 
1815, 47 ; — et les Congrès 
(1820-1825), 49, 54-67 ; — et la 
révolution belge, 113, 116, 136 ;
-— et la révolution de 1830 à 
Paris, 122 ; — et la Pologne, 
123, 129, 130, 131 ; — et les 
troubles de 1830 en Allemagne, 
134 ; — et la question d’Orient, 
154 ; — et les religions, 173, 179, 
180, 186, 189, 195, 198-199, 
201 ; — sciences et philologie, 
204-209 ; — enseignement, 212 ;
— finances, 294 ; — et la ques
tion douanière, 306 ; — et la bour
geoisie, 311-312, 318 ; — et la 
question sociale, 358 ; — sous 
Frédéric Guillaume IV, 387-393 ;
— et la Pologne, 405-412.

Prusse (prince de), plus tard
l ’empereur Guillaume Ier, 391.

Psara, île grecque, 84, 88.
Puchta, juriste, 240.
Pugin, dessinateur français, 259.
Pusey, théologien anghcan, 191.
Puyerredon, homme d’État argen

tin, 543.
Pylos. — Voir : Navai’in.

Q
Quarterly Review, 35, 245. 
Quatremère de Quincy, 254, 260,
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Quicherat, érudit français, 234. 
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420.
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tique, 255.
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499.
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ricain, 322.
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Régny, 168.
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Renan, 205, 229, 245.
Reuss (Édouard), 205.
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192, 193.
Revue de l’Amérique du Nord, 250.
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320.
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Reybaud (Louis), écrivain fran

çais, 446.
Reynaud (Jean), philosophe fran

çais, 238.
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Rianzarès (duc de), 462.
Ricard de Montferrand, archi

tecte français, 259.
Ricardo, économiste, 207, 321.
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413.
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55, 293, 294, 535.
Richter (Jean-Paul), 89.
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Riesser, 202.
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gare, 162.
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Rio Grande do Sul, 545.
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tin, 543.
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Robert (Cyprien), 412.
Robinson, économiste anglais, 75, 

302.
Rochdale, ville d’Angleterre, 337, 

343.
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lisme, 346, 349.
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Roger, gouverneur du Sénégal, 494.
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Rohrbacher, historien de l’Eglise, 

182.
Romagne, 62, 135, 136, 417.
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polaires, 499.
Ross (John), navigateur des mers 
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Rouen, 233.
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jab, 473.
Ruppel, naturaliste allemand, 498. 
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Russell (John), 75, 78, 107, 190, 
191, 211, 304, 353, 436, 437, 439, 
442, 443, 444.
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6-13 ; — au lendemain du con
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Alliance, 27-32, 49, 53-62 ; — 
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Grecs, 84-87, 89-95 ; — guerre 
contre les Turcs, 94-95, 98 ; —— 
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Safarik. — Voir : Chafarik.
Sagan (duchesse de), 12.
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Sarmiento, écrivain argentin, 544, 

545.
Sartorius, économiste allemand, 321. 
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Schelling, 206, 224, 240, 390, 398. 
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466.
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236.
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272.
Schleiermacher, 189, 212.
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Schlosser, écrivain allemand, 237. 
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chien, 370.
Schneckenburger, compositeur alle

mand, 156.
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346.
Schuster, socialiste allemand, 347. 
Schwarzenberg (le prince), 6, 377. 
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Scribe, 243, 263.
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Selves (colonel), ou Soliman pacha,
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284. ....
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Sénégal, 487, 488, 494. 
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Shelley, 220, 221, 227.
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236.
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Sonderbund (le), 209, 307, 467, 468,
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491.
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333.
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Spéransky, 63, 394, 397 (n. 1), 480.
Spetsa, île grecque, 84, 88.
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179.
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318.
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Staël (Mme de), 218, 220, 227, 249.
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226.
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352.
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424.
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Stuttgart, 133, 424.
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533, 539, 542.
Sue (Eugène), 209, 226, 231, 243, 

248, 355.
Suède, 23, 30, 224-225, 257, 271, 

359, 455-459.
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Syrie, 146, 149-150, 154, 160. 
Széchenyi, 297, 372, 373, 386.
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Taïti, 441, 494, 497.
Talleyrand, 7, 8-10,13, 41,114 H8 

141, 222, 432.
Tanger, 442.
Tao-kouang, 481.
Tatars, 478.
Tatischev, ambassadeur russe, 51. 
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Taylor, amateur d’art, 234. 
Taylor, général américain, 522. 
Tchaadajev, publiciste russe, 399. 
Tchèques. — Voir : Bohème. 
Tegner, poète suédois, 224, 225,458. 
Téhéran, 472.
Telford, ingénieur écossais, 276. 
télégraphe électrique (invention du) 

282.
Tennessee, État des États-Unis, 

511.
Tennyson, 220.
Teplitz (conférences de), 139. 
Ternaux (le baron), 310.
Terreur blanche, 40-41.
Terror (le), volcan, 499.
Teste, ministre français, 453. 
Texas, 503, 521, 522, 537.
Thaer, agronome allemand, 276, 

286, 396.
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Thibaut, juriste allemand, 239. 
Thierry (Augustin), 238, 239, 323, 

338.
Thiers, 99, 100, 102, 106, 148, 153- 

154, 157, 209, 238, 253, 299, 444, 
449, 452, 466.

Thiersch, philologue allemand, 89, 
167.

Thimonnier, inventeur de la ma
chine à coudre, 273.

Thompson, réformateur social, 329. 
Thomsen, préhistorien danois, 232. 
Thorbecke, homme politique hol

landais, 460.
Thoreau, poète américain, 250. 
Thorn, 11.
Thorvaldsen, sculpteur danois, 258, 

260, 282.
Thun (le comte Léo), 377.
Thunen, agronome allemand, 276. 
Tibet, 481, 482.
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Harvard, 249, 250, 509.
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Tieck, 172, 221, 224, 227, 228, 235. 
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381.
Tocqueville (Alexis de), 249, 323, 

369, 446, 452, 500, 516, 517, 552. 
Tolentino (bataille de), 18. 
Tomaschek, poète slovaque, 380. 
Tombouctou, 498.
Tommaseo, homme politique à 

Venise, 420, 552.
Toscane, 11, 19.
Toullier, juriste français, 323. 
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Tourguénev (Ivan), romancier russe, 

246, 248, 400.
Tourguénev (J.-M.), décembriste, 

403.
Tourkmantchaï (traité de), 478. 
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323.
Towianski (André),131, 226, 412. 
Tractariens (groupe des), 191. 
Tratles-Union, 331-332, 336-337. 
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transcendentalisme, 250. 
Transylvanie, 164, 386.
Trélat, homme politique français,
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Trêves, 185, 424.
Trézône (assemblée de), 95. 
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Tripoli, ville d’Afrique, 488, 493. 
Tripolitaine, 143.
Tripolitza, ville de Morée, 86. 
Tristan (Flora), propagandiste so

cialiste, 345.
Trocadéro (prise du), 59.
Troppau (congrès de), 55, 69, 121. 
Troubetskoï (le prince), 64. 
Troyon, peintre français, 254. 
Truxillo (armistice de), 533. 
Tübingen (Université de), 204. 
Tucuman (congrès de), 532. 
Tugend-Bund, 25, 48, 53, 64. 
Tunis, 488, 493.
Turin, 53, 56 ; — (traité de), 18. 
Turkestan, 478.
Turkestan oriental, 481.

Turkmènes, 473, 479.
Turner, 256.
Turquie, 6, 83-95, 142-169, 381. 
Tyler, président des États-Unis, 

515, 522.
Tyrol, 368.
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Uhland, 235.
Ukraine, 225.
Ulster, 435.
ultramontanisme, 174-176,182-185. 
Uniates, 186-187, 397.
Université (1’) de France, 317. 
Unkiar-Skélessi (traité d’), 150,153, 

156.
Unterwalden (canton d’), 467. 
Upsal (Université d’), 457.
Urgel, 51.
Uri (canton suisse d’), 467. 
Urquhardt, 150, 404.
Urquiza, général argentin, 544. 
Uruguay, 531, 543.
Uster, ville de Suisse, 311, 351. 
Usteri, journaliste suisse, 119. 
Utah (désert de 1’), 195.

V

Vaillant, auteur de La Roumanie, 
165.

Valachie, 163-166, 552.
Valais (canton du), 17, 467.
Valée (maréchal), 492.
Valmy, 103.
Valteline, 17.
Van Buren, président des États- 

Unis, 522.
Van den Bosch, gouverneur de 

Java, 486.
Van Hall, ministre hollandais, 460.
Van Lennep, romancier hollan

dais, 230.
Van Maanen, ministre aux Pays- 

Bas, 112.
Varna, 94, 161, 162.
Varsovie, 31, 122, 125, 126, 127, 

259, 263 ; — (Université de), 132.
Varsovie (grar.d-duché de), 8, 9.
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Yaud (canton de), 17.
Vaudois (persécution des), en Pié

mont, 418.
Veit, peintre allemand, 256.
Vêla, sculpteur italien, 261.
Vendée, 103, 105.
Venezuela, 251, 528 ; — Voir : 

Bolivar.
Venise, 13, 19, 413, 420, 552.
Ventura (le P.), 188.
Vénus de Milo, 233.
Vera-Cruz, 522, 541.
Vergara (convention de), 462.
Vermont, État des États-Unis, 504.
Vernet (Horace), 255, 257, 403.
Vérone, 62 ; — (congrès de), 58- 

59, 90, 121.
Versailles (musée de), 255.
Veuillot (Louis), 181, 189, 210.
Vézélay (restauration de l ’église), 

235, 259.
Viale (Salvator), poète corse, 229.
Vico, 416.
Victor-Emmanuel Ier de Piémont, 

53, 56.
Victoria, reine d’Angleterre, 155, 

422, 425, 436, 437, 441, 443, 445, 
465.
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183, 219, 247, 262, 274, 293 ; 
—(congrès de), 5-19 27, 68, 123, 
127, 173, 193.
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Vigny (Alfred de), 222, 223, 230.
Villèle, 43, 44, 58, 59, 79, 81, 82, 295, 

489, 535.
Villemain, 89, 218.
Villeneuve-Bargemont (vicomte de), 

économiste français, 354.
Villermé, économiste français, 355.
Vilna (Université de), 126,127,132.
Vincent (Samuel), 193.
Vincent de Paul (Conférences de 

saint), 185.
Vincke, 392, 429.
Vinet, 193.
Viollet-le-Duc, 235, 259.
Virginie, État des États-Unis, 510, 

513, 518.
Vitet, écrivain français, 217.

Vladimiresco (Théodore), chef de 
bandes roumain, 85.

Volga, fleuve, 132.
Volhynie, 126, 201.
Volkonsky (prince), 64.
Volo (golfe de), 167.
Volta, physicien italien, 266.
Voltaire (diffusion des œuvres de), 

207.
Vôrosmarti, poète hongrois, 227.
Voss, écrivain allemand, 204.
Voutier (le colonel), volontaire en 

Grèce, 90.
Voyer d’Argenson, 22, 354.
Vuarin, curé genevois, 193.

W

Wagner (Richard), 262, 550.
Wahâbites. —- Voir : Ouahâbites.
Waitz (Georges), historien alle

mand, 427.
Wakefield, économiste anglais, 475.
Walker, publiciste nègre des États- 

Unis, 520.
Wallace, ministre anglais, 302.
Walpole (Horace), 233.
Walter (John), fondateur du Times, 

313, 314.
Walter Scott, 172, 220, 221, 230, 

238, 244, 250, 274.
Wanghia (traité de), 484.
Warren (Josiah), théoricien amé

ricain de l ’anarchisme, 350.
Wartburg (la), 48, 133, 378.
Washington (reliques de), 529.
Waterloo (bataille de), 13, 36, 39, 47.
Watt, inventeur anglais, 268.
Weber, compositeur allemand, 261.
Webster (Daniel), 90, 251, 504, 
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