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P R E M I ~  R E  P A R T I E .  

En écoiioniie politique, il y a beaiicoup 
a appiwndre el peu faire. 

(BE>TIIAM ) 

J'ai cherclié, dans ce petit volun~e, à réfuter quelques- 
iiils dcs arguments qu'on oppose à l'affranchissement du 
colnrnerce. 

Ce n'est pas un coinbat que j'engage avec les protcctio- 
i~istes. C'est un principe qiie j'cssaie de faire pénétrer dans 
l'esprit des hommes sincéres qui hésilcnt parce qu'ils dou- 
tent. 

J e  ne suis pas de ceux-qui tliscnt : La protection s'appuic 
sur des intérêts. - Je  crois qu'elle rcpose sur des erreurs, 
ou, si l'on veut, sur des virités incomplèles. Trop de per- 
sonnes redoiitent la liberté pour que cette appréhension ne 
soit pas sincére. 

1 Lc petit voliimc, coiitenant la preoiiire sdrie des Sol>his~)zes e'cocotlo- 
tnzques, parut A In fi11 du 1845. Pltisieu~s dcs chapitres qu'il contietit 
avaient étd ~)obliés par le Jounzal des Economisles, dniis les iiiiinéros 
d'avril, jiiillcl ct octobre dc In. menie aiinde. 

(hTole de i'édile11r.f 
I 



C'est placer Iiaut mes prétentions, mais je voudrais, je I'a- 
voile, que cet opuseulc devînt comme le manuel des hommes 
qui sont appelés à prononcer entre les deux principes. 
Quand on ne s'est pas familiarisé de longue main avec 121 
doctrine de la lib.erté, les sopliismes de la proteclion revien- 
nent sans cesse à,l'esprit sous une forme oiisousune autre. 
Pour I'cn dégager, il f'iiit'à chaque fois un long travail d'a- 
nalyse, et ce travail, tout ie monde n'a pas le temps de le 
faire; les législateurs moins qiie personne. C'est pourquoi 
j'ai essayé de le donner tout fait. 

Mais, dira-t-on, les bienfaits de la liberté sont-ils donc si 
caeliés qu'ils nc se montrent qu'aux économistes de pro- 
fession ? 

Oui, nous en convenons, nos adrersaircs dans la discus- 
sion ont sur nous un avantage signalé. Ils peuvent en quel- 
cliles mots exposer une vérité incomplète ; et, pour mon- 
trer qu'elle est incomplète, il nous faut de longiies et arides 
dissertations. 

Cela tient à la nature des choses. La. protection réunit 
sur un point donné le bien q~i'cllc'fait, et infuse, dans la 
masse le mal qu'elle inflige. L'un est sensible à l'œil exté- 
riciir, l'autre ne se laisse aprreevcir que par l'œil de 
l'esprit 1.. - C'est précisément le contraire pour la li- 
berté. 

Il en est ainsi de prcscjue toutes les questions économi- 
qucs. t .  

Dites : Voici une machine qui a mis *sur le pavé troiite 
ouvrier ; - 

Ou bien : Voici un prodigue qui encourage toutes les in- 
dustries; 

, 1 Cet aperçu a donné lieii plus tard au painphlet Ce yu'on voit et ce 
7u'012 iie voit pas, con~pris dans le voliirnc suivant. 

(Note de I'e'dilelrr.) 



Ou cncore : La conquête d'Alger a doublé le commerce 
de Blarseille ; , 

Ou eiifin : Le budget assure ~l'existencc de cent mille fa-. 
niilles; A , 

Tous serez compris de tous, vos propositions sont clai- 
res, sin~ples et vraies en elles-inêines'. Déduisez-en ces prin- 
"iJJ" : 

Les machines sont un mal ; * 

Le Iuxe,.les conquêtes, les loiirds impôts sont un bien; 
Et votre ilréorie aura d'autant plus de succès qiie vous 

poiirrez l'appuj-er de faits irrécusables. 1 

Mais nous, nous ne potwons nous en tenir à une cause et 
i son effet prochain. Nous savons quc cet effet même dc- 
\ ient cause à son tour. Pour juger une mesure, il faut donc 
que nous la suivions à travcrs l'enchaînement des résultais, 
jiisqu'à l'effet définitif. Et, puisqii'il fant lâcher le grand 
mot, nous sorrimes réduits R'raisonner. 

Mais aussitôt nouslvoilà assaillis par cette clameur : Vous 
Cies des ~liéoriciens, des nlétaphjsiciens, des idéologlies, 
dcs utopistes, des lionimcs à principes, - et toutes les pré- 
tentions di1 public se tournent contre nous. . 

Quc f<iii.e donc? invoquer la patience et41a bonne foi du 
lecteur, et jeter dans nos déductions2 si nous en sommes 
cüpablcs, une clarté si vive q ~ i e  le vrai et le faux s'y mon- 
trent à nit, .afin qlie la victoire, iine fois pour toutes, dc- 
Incure à la restriction ou à la liberté. 

J'ai à faire ici une observation essentielle. 
Quelques eltraits de ce petit volume ont paru dans le 

Journal des l?cono»zistes. 
Dans une critique, d'ailleurs trcs-bienveillante, que AI. le 

~ icomte  de Romanet a piibliéc (Voir Ic Aloniteur industriel 
(les 1.5 et.18 mai 1845), il suppose quc je demande la sup- 
pression des douanes. M .  de Romanet se trompe. Je  demande 
In suppression du régime protecteur. Nous ne rcfusons pas 



des taxes au gouvernenient ; mais nous voutlrions, si cela 
cst possible, dissuader les gouvernbs de SC taxer les uiis les 
autres. Napoléon a dit : (I  La douane ne doit pas être lin in-  
strument fitcal: mais un moyen de protéger l'industrie. 1) - 
Nous plaidons le contraire, et nous disons : La douane ne 
tloil pils etre aux mains cles travailleurs un iiistruniciii (le 
rapine rcciproque, niais ellc peut etre une machine fisciilc 
aussi boiine qu'une autre. Nous s o n ~ n ~ c s  si loin, ou, pour 
ii'engligcr qiie moi dans la luttc, je suis si loin de demiiii- 
der la suppression des dciiianes, que j'y vois pour l'avcnir 
l'ancre de stilut de nos finances. Je les crois susceptibles tlc 
~wociircr au Trésor des recettes imincnses, et, s'il faiit dire 
toute ma pensée, à la lenteii!. que mettent A se répandre: 
les saines docirines économiqiics, 3. la rapidité avec lacjiicllc 
noti-t: budget s'accroit, je coinpte plus, pour la rdfornlc 
t:ominei'cialc, sur les nécessités du 'I'rdsor que sur la forcc 
tl'uiie opinion éclairée. 

Alais enfin, me dira-t-on, à quoi concluez-voiis? 
Je  n'ai pas besoin dc conclure. Je combats dcs sopliisiucs, 

voili torit. 
Mais, poursuit-on, il ne surfit pas de détruire, il ftitit édi- 

fier. - Je  pense que tléti'oire une errcur, c'est CJifier la rf- 
rité contraire. 

AprCs cela, je n'ai pas de répugnance à dii-c tjtiel est 
mon vceii. Je voudrais que l'opinion I'ÛL aiiienbc à saiic- 
tioiincr iine loi de doiianes conçuc à peu prts  en ces 
termcs : 

Les objets de prcinikre ii6cessitd paieroiit un droit ad vcc- 
/or-em de. . . . . . . . . . . .  Do,',) 

Les ol)jets de convciiancc. . . . . .  10°io 
Ides olijets dc liise. . . . . . . . .  15 ou 200/, 
Encore ccs distiilc~ions sont prises dans un oi,clre d'idées 

enliihreinenl étrangércs à l'écononiie politit1:ie proprement 
dite,.et je suis loin de les croire aussi iitileset aussi jristcs 
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t~ii'on le siippose coinmunément. Mais ceci n'est plus dc 
mon siijet . 

1. - ABOND.LACE, DISETTE. 

Qu'est ce qiii vant niieus pour l'liomine et pour la société, 
I'nhontlance oii la disette? 

Qiioi ! s'eerierii-t-on. cela peiii-il faire une qiiestioii ?A-t-oii 
j,iinais arancé, est-il possible de souteiiir yue la disette es1 
le foridcment du bien-être des Iiom~nes ? 

Oui, cela a été avancé; oui, cela a été soutenu ; on le 
solitient toiis les jours, et je ne crains pas de dirc que In 
thborie de lu disette cst de hcaricoup In plus populaire. Elle 
tlbfraie les convcrsntions, les joiirnaux, Ics livres, la tribiine, 
ct: ~jiioiquc ccla puisse paraître cxtraordinaire, il est certain 
cjiic l'économie politique aura rempli sa tàclie et sa mission 
pratique qiiand clle aura viilgarisé et rcndu irréfutable cettc 
1)roposiiion si simple : u La richesse des honlmcs, c'est I'a- 
hondttnce dcs clioses. » 

K'entcnd-on pas dire tous les jours : (1 L'étranger va nous 
inonder de ses produits? 1) Donc on redoute l'nboiidance. 

M. de Saint-Cricq n'a-t-il pas (lit : tt La production sura- . 
bonde ? 1) Donc il craignait l'abondance. 

Les c!tivriers ne brisent-ils pas les machines? Donc ils 
.s'cffraicnt dc I'excCs de la production ou (le l'abon- - 
dance. 

Al. Biigeaud n'a-t-il pas prononcé ces parolcs : c i  Qiie le 
plin soit cher, et l'agric~iltcur sera riche ! v Or, IF? pain ne 
peut être cher que parce qu'il est rare;  donc M. Bugeaud 
~)réconisait la disette. 

M.  d'Argout ne s'est-il pas fait un argument contre i'in- 
tliistrie sucribre de sa fécondité niême? Ne disait-il pas : 
ti La betterave n'a pas d'avenir, et sa culture ne saurail 
s'étendre, parce qii'il suffirait d'y consacrer quelques clie- 



tares piir département pour pourvoir à toute la coiisomiiia- 
8 tion dc la Franco? 1) Donc, à ses yeux, le bien est dans la 

stérilité, dans la discttc ; le mal, dans la fertilité, dans l'a - 
bondance. 

La Presse, le Commerce et,la plupart cles joiirnaiix cliioii- 
dicns ne publient-ils pas un ou plusieiirs articles cliaqiic 
matin pour clémonti~er aiix cliambrcs ct ail gouvernciiicnt 
qu'il est d'unc saine politique d'élever législaiivenient le 
prix de toutes clioses par l'upbration des tarifs ? Les trois 
pouvoirs n'obtempèrent-ils pas tuils les jours à cette in- 
jonction de la presse péi~iudiqiic? Or, les tarifs n'élèvent 
les prix des clioses que parce qu'ils eii diiiiinuent In quau- 
tité oferte sur le niarché! Donc les journaux, les CIi:imbres, 
le ministère, mett(ant en pratique la thborie de la disctte, el  
j'avais raison dc  dire que cette tliCorie est de beaucoup 1ti 

plus populaire. 
Conlnient est-il arrivé qu'aux yeux des travailleurs, dcs 

publicistes, des Iiomn~cs d'fitat, l'abondance sc soit niontrée 
redoutable et la disette avantageuse ? J e  ml: propose de rc- 
inonter à la source de cette illusion: 

On remarquc qu'lin liomine s'enrichit en proportion de 
cc  qu'il tire un meilleur. parti de son travail, c'est-à-dire de 
ce qu'il ve~id à plus haut prix.  .II vend à plus haut prix à 
proportion de la rarelé, de la disette du genre de produit 
gui fait l'objet de son industrie. On cn coocl~it quc, quant A 
lui du moins, la disctte l'cnricliit. Appliquant successivc- 
ment ce raisonnement à tous les travailleiirs,'on en déduit 
la théorie de la disette. Dc là on passe à l'application, et, 
afin dc favoriscr tous les travailleurs, on provoque artiri- 
cicllement la cherlé, la disette de toutes choses par la prolii- 
bition, la restriction, la suppressioii des machines ct autres 
moyens analogues. 4 m  

Ildcn cstde même de l'abondance. On observe qlie, quencl 
\in produit abonde, il se ~ e ~ i d  à bas prix : donc le produc- 
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teur gagne moins. Si tous les producteurs sont dans ce cas, 
ils sont tous misérables : donc c'est I'abondance qui ruine 
la soc'iété. Et combe toute conviction cherclie à se traduire 
en fait, on voit, dans beaucbup dc pays, les loisdès hommes 
lutter contre I'abondance des clioses. 

Ce sopliisme, revêtu d'une forme générale, ferait peut-être 
peu.dlimpression; maisaappliqrié à un ordre particulier de 
faits, à telle ou telle industrie, à une classe donnée de Ira- 
vûilleurs; il est extrêmement spécieux, ct cela s'explique. 
C'est un syllogisme clui n'est pas'jfaux, mais incon2plet. Or, 
ce qii'il y a de vrai dans un sgllogisme est toiijours et né- 
cessairemerit présent .à l'esprit. .Mais l'incomplet est une 
qualité négative, une donnée absente dont il est fort possible 
et mênie furt aisé de  ne pas tenir compte. 

L'honime produit pour consommer. Il est à la fois pro- 
ducteur et consoirimatcur. Le raisonnement que je viens 
d'établir ne le*consid$re qiic sous le premier de ces poistr 
dc vue. Sous le second, il aurait conduit à une conclusion 
opposéc. Xe pourrait-on pas dire, en effet : . 

Le consommateur est d'autant plus riche qu'il achète toutes 
choses à meilleur marclié; il acliètelles choses à meilluur 
nlarclié, en proportion de ce qiielles abondent, donc l'abon- 
dance l'enrichit ; et ce raisopement, étendu à tous les con- 
sominaterirs, conduirait à la théarie de i'ubondance ! 

C'est la notion imparfaitement comprise de l'échange qi,. 
produit ces illusions. Si nous consultons notre intérêtaper- 
sonnel, nous reconi~aissons distinctementcqu'il est double. 
Comme uendeurs, nous avons intérêt à la.clierté, et par con- 
séquent à la rareté; comme acheteurs, au bon marché, 011, 

ce qui revient au mênie, à I'abondance des choses. Noiis nc 
pouvons donc point baser un raisonnement sur l'un oii 
l'autre de ces intérêts avant d'avoirreconnu lequel des deux 
coïncide et s'identifie avec l'intérêt géndral et  permanent de 
l'espece Iiumaine. 



8 ' SOPIIISIJIIES ÉCOSQMIQUES. 

SI I'lioinn~e Ctiiit oii ariinial solitaire, s'il travaillait exclu- 
sivement pour lui, s'il consoiiimait directement le huit de 
son labeur, cn  un mot, s'il n'icllnngeait pas, jiiiilais la 
tliéoric de la disette n'eilt piis'introdiiire dans le nîonde. 11 
est trop évident que I'al~onclance lui serait :irantiigciise, de 
quelque part qu'elle liii vînt, soit qu'elle Mt le i-ésultat de 
son industrie, d'ingéiiieiix outils, de piiissaiitcs macliines 
qu'il aurail' inventées, soit qu'il la dût la fertilité di1 sol, 
à la libéralité de la nature, ou même à une myst6rieuse in- 
vasiot~ tie produits que le flot aurait apportés di1 dehors et 
alandonnés sur le rivage. Jamais I'lioinnic solitaire n'iina- 
ginerait, pour donner de l'encouragement, pour assurer iin 
aliment B soi1 propre travail, de briser les instrumciits qiii 
l'épargnent, de neuiraliser la Seriiliti: du sol, de rendre i la 
mer les biens qu'elle lui niirait apportés. Il compi~enclrait 
aisémcnt que Ic travail n'est pas un but, mais un moyen; 
qii'il serait absurde de repousser lc bui, de peur de nuire 
iiu moyen. II comprentlrnit que, s'il consacre deux heures 
de la journée A pourvoir B ses besoins, toute circoiistaiicc 
(machine, fertilité, don gratuit, ri'iinporte) qui lui épargne 
une Iieiire de ce travail, Ic rdsultat restant Ic niême, iiiet 
cette heure à sa disposition, et qu'il peut ln consacrer il 
augmenter son bien-être; il comprendrait, en un mot, 
qii'éparg~ie de travail ce n'est autre chose que pro- 
grès. 

hlais l'échange trouble notre vue sur une vdrité si simple. 
Ikins l'état social, et avec la sépari~iion des occupations 
qu'il amCne, la production et  la consonlmation d'un objet 
ne se confondent pas dans le même individu. Chaciin est 
porté à voir-dans son travail non plils lin moyen, mais 
un but. L'échange crée, relativement h cliaqui: objet, 
deux intérêts, celui du producteur et celui dii consomnia- 
teur, et ces deux intérêts sont toujours immediatcment op- 
posés. 
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11 est essentiel de les analvser et  d'en étudier la n ~ t ~ i r e .  
Prenons un producteur quel qii'il soit ; quel est son intérêt 

immédiat? II consiste en ces deux clioses, l 0  qiie le plus 
pctit nombre possible dc personnes se livrent au même ira- 
rail que liii; 2" que le plus grand nombre possible de per- 
sonnes recherchent le produit de ce même travail; ce quc 
l'économie politique explique plus s~iccincternent en ces 
termes : que i'offre soit très-restreinte et la demande très- 
étendue; en d'atitres termes encore : concurrence limitée, 
débouchés illimités. 

Quel est l'intérêt immédiat du consommateur? Que l'offre 
du produit dont il s'agit soit étendue et la demande restreinte. 

Puisque ces deux intérêts se contredisent, l'lin d'eirx doit 
nécessairement coïncider avec l'intérêt social ou général, et 
l'autre lui est antipatliiqrie. 

Mais quel cst celui que la législation doit fiivoriscr, comme 
&tant l'expression dii bien public, si tant est qu'elle en doive 
favoriser aiicun? 

Pour le savoir, il suffit de rechercher ce qui ai.rivc.rait si 
les désirs secrets des homnies étaient accomplis. 

En tant que prod~icteurs, il faut bien en convenir, chacun 
de nous Sait des vœux antisociaux. Sommes-nous vignerons? 
nous serions peii fâchés qu'il gelât sur toutes les vignes du 
monde, excepté sur la nôtre : c'es/ la théorie d e  la disette.  
Sommes-nous propriétaires de forges? nous désirons qu'il 
n'y ait sur le marclié d'autre fcr que celui que nous y ap- 
portons, quel que suit le besoin que le public en ait, et pré- 
cisément pour que ce besoin, vivement senti et iinparfai- 
tement strtisfait, détermine à nous en donner un liaiit prix : 
c'est encore la théorie de  la dtsette. Sommes-nous Itibou- 
reurs? nous disons, avec RI. Bugeaud : Que le pain soit cher, 
c'est-à-dire rare, et les agriculteurs feront bien leurs affaires ; 
c'est toujoirrs la théorie de la disetle.  

Sommes-nous médecins? nous ne pouvons nous ernpê- 
1. 



cher de voir que certaines anléliorations pliysiqiies, coninle 
l'assainissement .du pays, le déreloppcmcnt de certaines 
vertus morales, telles que la modération et la tempérance, le 
progrès dcs lumibres poiissé au point que cliacun sût soi- 
gner sa propre santé, la découverte de certains rembdcs sim- 
ples et d'une application facile, seraient alitant de co~ips 
funestes portés à notre profession. En tant que médecins, 
nos vœux secrets sont antisociaux. Je  ne vcrix pas dire que 
les médecins forment de tels rœiix. J'aime à croire qu'ils 
accueilleraient avec joie une panacéc universclle; mais, clans 
ce sentiinent, ce n'est pas le médecin, c'est l'homme, c'est 
le chréiien qui se manifeste; il se place, par une noble ab- 
négation de lui-même, au point de vue du consommateur. 
En tant qu'exerçant iine profession, en tant que puisant 
dans cette profession son bien-êtrc, sa considération et jus- 
qu'aux nioyens d'existence de sa famille, i l  ne se petit pas 
que scs désirs, ou, si l'on veut! ses intérets, ne soient anti- 
sociaux. 

Fabriquons-noiis des étoffes de  coton? nous dCsirons les 
vcndre au prix le pltis avantageux pour nous. Nous consen- 
tirions volontiers à ce que toutes Ics manufactiires rirales 
fussent interdites, et si iious n'osons exprimer spubliquement 
ce \ e u  ou en poursuivre la réalisation coinplbte avec qiiel- 
ques chanccs dc succks, n0us.y parvenons pourtant, dans 
une certaine mesure, par. des nioyens détournés : par 
exemple, en escluant les tissus étrangers, afin de diiilinuer 
la quanti:é offerte, et tle produire ainsi, pilr l'emploi de In 
force et à notre profit, la rarétt: des vêtements. 

Nous passerions ainsi toutes les iiidustrics' cn revue, et 
nous trouverions toujours qiie les producteurs, en tant que 
tels, ont des vues antisociales. (1 Le marcliand, dit Mon- 
(( taigne, ne fait bien ses alTaires qu'à la débariclie de la 
« jeunesse ; le laboureur, à lii clicrté des blés; l'architecte, A 
« la ruine clc s iiiaisoiis ; Ics officiers de justice; aux proccz et 
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« aux querelles des hommes. L'lionncur mêine et practiclue 
(i des ministres de la religioii. se tire de nostre mort et de 
u nos vices. Nul.inédecin ne prend plaisir à la santé de ses 
a amis mêmes, ni soldats à'la paix de la ville ; ainsi du reste. )) 

Il suil de ià que, si les vwux secrcts de chaque prodacteur 
dtaienl réalisés, le mondc rétrograderait rapidement vers 1;1 
barbarie. La voile proscrirait la vapeur, la rame proscrirait 
la voile, et devrait bientôt céder 'les transports au cliariot, 
celui-ci ail mulet, et le mule1 au porte-balle. La laine exclu- 
rait le coton, le coton exclurait la laine, et  ainsi de suite, 
jiisqu'à ce que la disette de toules choses eilt fait disparaître 
I'liomme même de dessus la surface du globe. 

Siipposez pour un moment que la puissance législative et 
la force publiqiie fussent miscs à la disposition d u  comité 
Dliiilerzl, et que chacun dtbs iiieiiibres qiii composeiit celle 
association eût la faculté de lui faire admettre et sanctionner 
une petitedoi : est-il bien malaisé de dcviner à quel code in- 
(lusiriel serait soumis le public? , 

Si nous venons maintenant à considérer I'iiiidr3t immé- 
diat du consommateur, nous trouverons qu'il est en parfaite 
harmonie avec I'intérbt général, avec ce .que réclame le 
bien-être de  l'liamaiiité. Quand l'acheteur se présente sur le 
marché, il désire le trouver abondamnient pourvu. Qiie les 
saisons soient propices à toutes 1es.récoltes; que des inven- 
tions de plus eii plus merveilleuses mettent A sa portée iine 
pliis graiid nombre de produits et  de satisft~ctioiis; que le 
temps et  le t ra~ai l~soient  épargnés; que les distances s'efïa- 
cent ; qiie l'esprit de paix et de justice pcrmettc de dinii- 
iiuer le poids des taxes; que les barrières de toute nature 
tombent; enatout cela, l'intérêt immédiat du consonlniaieur 
suit parallClement la même ligne que l'intérêt p~lblic bien 
entendu. II peut pousser ses ~ œ u x  secrets jiisqu'à la cliiniére, 
jusqii'a l'absurde, sans que ses vœux cesscii t d'etre Iiiiiiia- 



nitaires. Il peul désirer que le vivre et le couvert, le toit et  
le foyer, I'instriiction et  la.moralit6, lii sécurité et la paix, la 
force et la santé s'obtiennent sans efforts, sans travail et  
sans mesure, comme la poussière des chemins, l'eau du tor- 
rent, l'air qui nous cnvironne, la liinii6re qui nous baigne, 
saris que la réalisation de tels désirs soit en coiitradictioii 
avec le bien de la société. 

On dirii peut-être qiie, si ces vœux etaicnt exaucés, I'œii- 
r r e  du producteur se restreindrait de  plus en plus, et finirait 
par s'arrcter faute.d'alinient. Rltiis pourquoi? Parce que: 
diins cctte siipposition cxtricme, tous les b~soins  et tous Icsdé- 
sirs imaginables seraient cornl)létement satisfaits. L'homiiic, 
comme la Toute-Puissance, créerait toutes clioscs par un 
seul acte de sa voloiité. \'ciit-on bien me dire, danscette 
hypothèse, en quoi la production industrielle serait regret- 
table ? 

Je  suppossis toiit h I'heiire unc assemblée législative coiii- 
piiséc de travnillcurs, dont ch:iqne merribre formulerait cil 
loi son VQU secret, en tant que producteur ; et jc disais qiie 
le code éniané de cette asseiiiblée serait le monopole sjsté- 
inatisé, la théorie de la disette niisc cn pratique. 

Dc mfime, une Chambre, où chacun consulterait esclusi- 
vcment son intérêt immédiat de consommateur, aboutirait ?i 

systéiiiatiser la liberté, la suppression de toutes les mesures 
i.estriclives, le renversement dc toutes les barrières artiii- 
cielles, cn un mot, h réaliser la théorie de l'abondance. 

Il suit de l i  : 
'Que consulter excliisi\.emeiit I'intéi,bt immédiat dc la pro- 

duction, c'est consulter un intérêt antisocial; 
Que prendre cxclusireinent pour biise l'intérfit iminédini 

de In consommatiori, ce serait prendre pour bnsc I'intérBt 
général. 

Qii'il me soit permis d'insister encore sur ce point de vuc, 
iiii risque de me répkter. 



Un aiit:içonismc radical existe entre le \.eiidcur et l'actic- 
tcur l .  

Celui-li désire que l'objet du marché soit rare ,  peu offeri, 
ii un prix élevé. 

Celui-ci le sonhaite abondant, très-ollfert, à bas prix. 
Les lois, qui devisaient être au moins neutres, prennent 

parti pour le vendeur contrc l'acheteur, pour le producteur 
contre le consonimateur, pour la clierté contre le bon mar- 
ché 2,  pour la disette contic Fabondance. 

Elles agissent, sinon intentionnellement, du moins logi- 
quement, sur cette donnée : Une nation est riche quand elle 
manque de tout. 

Car clles disent : C'est le producteur qu'il faut favoriser ci1 
lui assurant un bon placemcnl dc son produit. Pour cela, 
il faut en élever le prix; pour en élever le pris, i l  faut en res- 
treindre l'ogre; et restreindre I'oEre, c'est créer la disette. 

Et voyez : j e  suppose que, dans le monient actuel, où ces 
lois ont toute leur force, on fasse un inventaire complet, non 
en valeur, niais en poids, mesures, volumes, quantités, do 
tous les objets existants en France, propres à satisfaire les 
besoins et les goiits de ses habitants, blés, viandes, draps, 
toiles, combustibles, denrées coloniales, etc. 

Je  suppose encore que l'on renverse le lendemain toutes 
les barrières qui s'opposent à i'introductiqn en Franco des - 
produils étraiigers. 

Enfin, pour apprécier le résultat de cette réforme, je siip- 

1 L'auteur n rectifid les termes de cette proposition dalis un ouvragc 
postérieur. Voir llarnzontes économzques, chap. XI. 

(Note de i'édileur.) 
9 Kous n'avoiis pas en français iiii  substaiitif pour exprimer I'idde 

opposée à celle de che-té (clieapiicss). Il est assez remarquable que l'ins- 
tinct populaire exprime cette id& par cette periphrase : m,irchd asnntn- 
geux, hm marche. Les prohibitionistcs devraient bien réformer cette 
locution. Elle implique tout un  systSme Jcoiioiiiiqiie opposS a11 leur. 



pose qiie l'on procède trois moisaprésà un nouvel inventaire. 
N'est-il pas vrai qu'il se trouvera en France plus dc blé, de 

bestiaux, de drap, de toile, de fer, de tiouille, de-s~icrc, etc., 
lors dii secund qu'à l'époque du premier inventaire? 

Cela est si vrai que nos tarifs protecteurs n'ont Ilas d'autre 
but (pie d'emphclier toutes ces clioses de parvenir jusqo'i 
nous, d'en restreindre l'offre, d'en prévcnir la dépréciation, 
l'abondance: : 

Maintenant, jo le dernande, le pcuple est-il mieux nourri, 
sous l'empire de nos lois, parce qu'il y a moins de pain, de 
viande et de sucre dans le pays? Ebt-il mieux vêtu parcc 
qu'il y a moins de fil ,  dc toiles et de draps? Est-il mieux 
cliauffé parce qu'il y a moins de houille? Est-il mieux aidé 
dans ses travaux parce qii'il y a moins de fer, de cuivre, 
d'outils, de nincbines? . J I  

Mais, dit-on, si I'étsangcr nous inonde.dc ses produits, i l  
emportera notre numéraire. 

Eh.qii'impoi.te? L'liomnie nc se nourrit pas de nuiiiérairc, 
il ne se vêt.pas d'or, il' ne SC chaul'fe pas avec de l'argent. 
Qu'iinporte qu'il y ait plus ou moins dc nuniéraire dans lc 
pays, s'il y a plus de pain aux bufits, plus de viande aux 
crocliets, pliis de linge dans lcs armoires, et plus de bois dans 
les biicliers?. . . ., 

Je  poscrai toujours aux lois~restrictivcs ce dilemme : 
Ou vous convenez quc vous produisez la discttc, ou vous 

n'en convenez pas. 
Si vous en  convenez, vous avouez par cela meme que 

vous faitcs iiu peuple tout le mal que vous pouvez Iiii faire. 
Si vous n'en convenez pas, alors vous nicz avoir restreint 
l'offre, élevé les prix et, par conséquent, vous nicz avoir 
favorisé le prodiicteur. 

Vous etes Tunestes ou inefficaces. ITocs nc pon\ez 6trc 
utiles 1. 

1 1,'aiiteiir a trait6 ce sujet avcc pliis d16tciiduc daiis Ic h i c  clinpitre 



OBSTACLE, CAO? E. 

L'obstacle pris pour la cause, - la disette prise pour I'a- 
bondance, - c'est le mBme sopliisine sous un autre aspect. 
Il est bon de l'étudier sous toutes ses faces. 

L'liomme est primitivement dépourvu de tout. 
Eutrc son dénûment et la ~atisf~iction de ses besoins,' il 

existe iinc multitude d'obstacles quc le travail a pour but de 
surmonter. Il est curieux de rechercher comment,et pour- 
quoi ces obstacles mêmes à son bien-être sont devenus, à ses 
yeux, la cause de son bien-être. ' .. 

J'ailbesoin de me transporter à cent .lieues. Mais entre les 
points de' départ et d'arrivée s'interposent des montagnes, 
des rivihres, des marais, des forêts impén6lrables, des mal- 
faiteur;, en un mot, des obstacles; et, pour vaincre ces ob- 
stacles, il faudra que j'cmploie beaucoup dkfforts, ou, ce 
qui revient au mêmc; 3qaè d'autres emploient beaucoup 
d'efforts, et ni'en fassent payer le prix. Il est clair qu'à :cet 
6garcI j'eusse été dans une condition meilleure si ces obsta- 
cles n'eussent pas existé. 

Pour traverser Ila. vie#et parcourir cette longue série de  
jours qui sépare le'berceau de 1i\ tombe, l'homme a besoin 
de  s'assimiler une quantité prodigi.euse d'aliments, de se 
garantir contre l'intempérie des saisons, de selpréserver ou 
de se guérir d'une foule de niaiix. La faim, la soif, la mala- 
die, le chaud, le' froid, sont autant d'obstacles semés sur sa 
route. Dans l'état d'isolement, il devrait les combattre tous 

des Harmonies écononttqiies, puis, sous une autre forme, dans l'article 
Abondance, Bcrit pour le Dic1io1incii1.e de I'économze politcyue, et que 
iious reproduiSons i la fin du se volunie. 

(Note (le I'édileur.) 



par la cli:isse, la pcclie, la cultiire, le filage, le tissage, l'ai,- 
chiteciurc, et il est clair qu'il \.audriiit mieux pour lui qiic 
ces obsiacles n'existassent qu'à un moindre dcgré ou niênic 
n'existassent pas du toiit. En sociéié, il ne s'attaque pas per- 
sonnellament à chacun de ccs obstacles, mais d'autres le font 
pour lui ; et, en retour, il eloigne un des obslacles dont ses 
semblables sont entourés. 

Il est clair encore qu'en considérant les choses en masse: 
il vaudrait mieux, pour l'ensemble desF Iiommes ou pour la 
société, que les obstacles fusseiit aussi faibles et  aussi peu 
iiombreiix que possible. 

Mais si l'on scrute les phénomènes sociaux dans leurs clé- 
[ails, et les sentiments des Iioninies selon que I'écliange les 
a modifiés, on aperçoit bientôt comment ils sont arrivés i 
confoudre les besoins avec la richessc et l'obstacle avec la 
cause. 

La séparation des occupations, résiiltat de la faculté d'é- 
changer, fait que chaque homme, au lieu de lutter pour soli 
propre compte avec tous les obstacles qui I'ciivironneiii, 
n'en combat qu'un; le combat noil pour lui, mais ail pi.ofit 
de ses senlblables, qui, à leur toiir, lui rendent le niCme ser- 
vice. 

Or, i l  résulte dc là que cet homme voit la cause immé- 
diate de sa richesse dans cet obstacle qu'il fait profession dc 
conlbattre pour le compte d'autrui. Plus cet obstacle est 
grand, sérieux, vivement senti, et plus, pour l'avoir vaincu? 
ses semblables sont disposés à le rémunérer, c'est-à-dire à 
lever en sa faveur les obstacles qui le gênent. 

Un médecin, par exemple, ne s'occupe pas de faire cuirc 
son pain, de fabriquer scs instruments, de tisser OU de con- 
fectionncr ses habits. D'autres le font pour lui, ct, en retoiii., 
il combat les maladies qui affligent ses clients. l'lus ces ma- 
ladies sont nombreuses, intenses, réitérées, pliis on conscrit, 

plus on est forcé m6mc à travailler pour son otilité persoil- 



OBjl'ACl.E, C A I ' S K .  I I  

nelle. A son point tle lue ,  la malndic, c'est-il-(lire I I I I  obsiti- 
cle générnl ail bien-être des Iioriimes, est une cause de bien- 
etre individuel. Tous les producteurs font, en ce qui les 
concerne, -le rnêine razonnement. L'armateur tire ses pro- 
fits de l'obstacle qn'ori nomme disiunce; I'agriciilteiir, de  
celui qu'on nomme filim ; le fabricant d'étoffes, de celiii 
qu'on appelle fioid; l'ins~ituteur vit sur l'ignorance, le lapi- 
claire sur lii vanité, l'avoué sur la cupidité, le notaire sur la 
mauvaise foi possible, comme le médccin sur les maladies 
des hommes. II est don: très-vrai que cliaque profession a 
uu intérêt iminétliat à la continuaticin, à l'extension inCnic: 
de l'obstacle spécial qui fait l'objet de  ses efforts. 

Ce que voyant, les théoriciens arrivent qui fondent ut] 
systéme sur ces sentiments individuels, et disent : Le be- 
soin, c'est la richesse ; le travail, c'est la richesse ; I'obsta- 
cle au bicbii-être, c'est le bien-être. Rluliiplier les obstacles, 
c'est donner de I'nlinicnt à I'indiisti.ie. 

Puis surviennent les hon~rnes d'fiiîi~. Ils disposent de In 
force publique ; et quoi de plus naturel que de la faire 
servir B ddvelopper, à propager les obstacles puisqiie aussi 
bien c'est développer et propager la richesse ?Ils  disent, par 
exemple : Si nous empêchons le fer de vcriirdcs lieux oii il 
abonde, nous créerons chez nous un obstacle pour s'en pro- 
curer. Cet obstacle, vivement senti, ddierminera à pagcr 
pour en être affranchi. Un certain nonibre de nos conci- 
toyens s'attachera A le combattre, et cet obstacle fera leur 
fortune. 1)lus rn tn~e  il sera grand, plus le minerai sern rare. 
inaccessible, difficile à transportcr, éloignd des foyers dc 
consommation, plus celte industrie, dans toutes scs ramifi- 
cations, occupera de bras. Excluons donc le fer-éiranger ; 
créons l'obstacle, afin de créer lc iravail qui lc conibat. 

Le mêrne raisonnement conduira à proscrire les ma- 
chines. 

Voili, dira-t-on, des hommes qui ont besoin de loger leur 



vin. c'est un obstacle ; et voici d'autres Iiomines qui s'oc- 
cupent de le lcver en fabriqiiant des tonneaux. 11 est donc 
heureux que l'obstacle existe, puisqu'il alimente une por- 
tion ,du travail national et enricliit un certain nombre de 
nos concitoyens. Idais voici venir une machine irigénicusc 
qui abat le chêne,' I'dquarrit, le parluge en iinc multitudc de 
douves, les assemble ct les transfornie en vaisseaux vinaires. 
L'obstacle cst bien amoindri, et avec lui la fortilne des ton- 
neliers. Mainteuons l'un et l'autre par une loi. l'roscriroiis 
la macliiuc. 

I'our pénétrer au fond de ce sopliisme, il suffit de sc dire 
que le t r a~a i l  humain n'est pas un but ,  mais un moyen. II 
ne res te jamais  sans emploi.  Si un obstacle lui manque, il 
s'attaque Ii iin autre, et I'liunianité cst délivrée de deux ob- 
stacles par la même soniiiie de travail qiii ri'en détruisait 
qu'un scul. - Si le travail des tonneliers dcvcnait jamais 
inutile, il prendrait une aiiti.c direction. - Alais avec quoi, 
demande-t-on, scrait-il réiiiunéré? précisément avec cc qui 
le réniunère aujotird'liui; car, quand une masse de travail 
devient disponible par la suppression d'un obstacle, une 
masse correspondante de réiiiuiiération devient clisponible 
aussi. - l'our dire que lc travail Iiumain finira par man- 
quer d'emploi, il faudrait prouvcr que I'hiimanité cessera 
de  rencontrer des obstacles. - Alors le travail nc serait pas 
seulenlent impossible, il serait superfin. Nous n'aurions plus 
rien à faire, parce que nous scrions tout-puissants, et qn'il 
nous suffirait de prononcer un f ic i t  pour que tous nos be- 
soins ct  tous nos désirs fussent satisfaits 1. 

Voyez, sur le meme sujet, le chapitre xiv de la sccoiidc Série des 
Soptiismes, et les cliapities III  et x i  des lf(irmonies dco,iomiyues. 

(Xole cle l'ldileur.) 



III. -' EFFORT, RÉSIJLTAT. 

Nous venons de voir qu'entre nos besoins et leur satis- 
faction s'interposent des obstacles. Nous parvenons à les 
vaincre ou à les affaiblir par I'einploi de nos facultés. On 
peut dire d'ciiie manière très-gén6rale que I'industrieest un 
effort suivi d'un résultat. 

Alais sur quoi se mesure notre bien-être, notre ricliessc ! 
Est-ce sur le réso1t:it de l'effort? est-ce sur l'effort lui-mênie? 
- II existe toujoiirs un rapport entre l'effort employ6 et le 
résultat obtei-iu. - Le progrès consiste-t-il dans I'accrois- 
sement relatif d u  second ou di] premier terme de ce rap- 
port ? 

Lcs deux tli6ses ont été soutenues ; elles se partagent, en 
économie politiquc;le domaine de l'opinion. 

Selon le premicr système, la richesse est le résultat di1 
travail. Elle s'accroit h mesure que s'accroit le rapport du 
résul/at à Z'efrort. La perfection absolue, dont le type est 
en Dieu, consiste dans l'éloignement infini des deux termes, 
en ce sens : cnQrt nul, résultat infini. 

Le second professe que c'est ,l'effort lui-m@nie qui con- 
stitue et mesure la ricllesse. Progresscr, c'est accroître le 
rapport dc: l'effort au résultat. Son idéal peut être repré- 
senté par l'en'ort à la fois éternel et stérile de Sisyphe'. 

Naturellement, le premier accueille tout ce qui tend à di- 
minuer la peine et à augmenter le produit : les puissantes 
machines qui ajoutent aux forces de  l'homme, i'écbange 
qui permet de tirerun meilleur parti des agents naturels dis- 
tribués à diver$es mesures sur la surface du globe, l'intelli- 

I < 

4 Par ce motif, nous prions le lecteur de iious excuser si, pour 3blG- 

ger, nous ddsigiions dans la suite ce systhrne sous le nom de SLF?/- 
phisrne. 



gciice (li i i  trousc, I'espéricncc qui const:itc, Iii concurrence 
qui siiiniile, etc. 

Logiqiicment aussi le second appelle de ses v e u x  tout ce 
qui a pour effet d'augmenter la peine et de dirninucr le pro- 
duit : priviléges, monopoles, restrictions, proliibitions, slip- 
pressioiis de machines, stériliié, etc. 

Il est bon dc remarcluer que la prutigue ztniverselle dcs 
liomiiics est toiijours dirigde par le principc de la prcmibrc 
doctrine. On n'a jamais vu, on ne verra jaiiiais iii i  trasnil- 
leur, q~i'il soit agriciilteiir, manuffictiirier, ndgnciani, ;II.- 

lisan, i~ililairc, écrivain ou savant, clai ne coiisaci.c toutcs 
les forces de son intclligence à faire iiiiciix, h fnirc piiii; 
vite, à faire plus éconon~iquen~crit, eii un mot, Ù fait.el11iis 
avec moins. 

La doctrine opposée est h I'lisagc des tliéoi~icieris, dcsclC- 
~iutés, dcs juurnalistcs, des Iioiiiiiics d'lhat, des niiiiisires, 
des Iiomines entin dont Ir: rôle en cc montle est dc fiiirc 
clcs expériciiccs sur le corps social. 

Eucorc hiut-il observer qu'en cc qui les coxicnrne pcrson- 
iicllement, ils agissent, com~iie toiit le montle, sur le prin- 
cipe : obteuir du travail la pllis grande soiiinic ~iossible 
d'ell'ets uiiles. 

On croira petit-être que j'exaghre, et qii'il n'y n pas de 
vrais Sisypltisles. 

Si l'on veut dire que, dans la pratique, on ne polisse pas 
le principe jiisqu'à ses plus extremes conséqticnccs, j'encaon- 
vicndrüi voloniiers. II en est mêine toiijours ainsi qiiand oii 
part d'lin priricipc falis. 11 niAiie bientdt à dcs r6siiltaîs si 
absurdcs et si malfaisants qu'on est bien forcé de s'arrêter. 
Voilà pourqurii l'industrie pratique n'admet jamais le Si- 
s,yp/l isv~e: le cliâtiincrit suivriiit de trop prhs I'eri,eur pour 
ne pas la dévoiler. Mais, en maticre d'industrie spéciilative, 
telle qu'en font les tliéoriciens ct les linniines d'lltnt, on peiil 
suivre longtemps un faux principe avant d'cire averii tlc sa 



Liiisscté par des conséqiiences cornpliqn6es auxqiielles d'ail- 
lciirs on est étranger ; et qçand enfin elles se révèlent, on 
:igit selon Ic principe opposé, on se contredit, ct l'on clicr- 
clic sa ju~tific~itioii clans cet axionic mudernc d'une iilcom- 
pa r~b le  absurdité : en économie politique, il n'y a pas de 
principe absolu. 

Tioyons donc si les deux principes opposés rliic je viens 
(l'établir ne rbgnent pas tour A toiir, I'iin dans l'industrie 
~~rat ique ,  l'autre dans la législation inrlilstrielle. 

J'ai déjà rappelé lin mot de M. Bugeaud; mais dans 
AI Bugeaud il y a deux honimes, I'agriculteiir et le Iégisla- 
teiir. 

Comnie agriculteur, M. Bugeaud tcnd de  tous sès efi'orts 
;i cette clouble tin : épargner clu travail, ohtcnir dl1 pain ii 
],on marché. Lorsqu'il préfère une bonnc cliarriie ii une 
inauvaisc ; lursqn'il perfectionne les engrais ; lorsclue, poiir 
anieublir son sol, il substitiie.autant qu'il le peiit, l'action de 
I'atinosphère à celle de:la Iierie ou de la Iioue'; lorsqa'il ap- 
pelle à son aide toiis les procédés dont la science et I'cxpé- 
ricnce lui ont révélé l'énergie et la perfection, il n'a et ne 
peut avoir qii'iin biit : diminuer le rupport de l'effort au 
résr,ltat. Hous n'avons inPrne point d'antre iliogen tle re- 
connaitrc I'liabileté di1 cultivateiir et la perfection du pro- 
cédé que de inesurcr ce qu'ils ont retranclié à l'un et ajouté 
A l'aiitre; et comme tous les fermiers du moridc agissent 
sur ce principe, on peut dire que I'liuinanité entibre as- 
pive, sans doutc poiir son arnnlage, à obtenir soit le pain, 
soit tout autrc produit, à meilleur marché, - à restreindre 
la peine nécessaire pour en avoir à sa disposition une quan- 
tité donnée. 

Cette incontestable tend:ince de l'tiumanité une fois con- 
statée devrait suffire, ce semble, pour révéler ail législateur 
le vrai piincipe, et lui indiquer dalis quel sens il doit secon- 
der l'industrie (si tant est qii'il entre dans sa inission de la 



secoritler), car il serait absurde de dire que les lois des 
hommes doivent opérer en sens inverse des lois de la Provi- 
dence. 

Cependant on a entend11 RI. Bugeaud, député, s'écrier : 
(( Je  ne comprends rien à la tliéorie du bon marclié ; j'ai- 
inerais micux voir le pain pliis cher et le travail plus abon- 
dant. » Et en conséquence, le dép té de la nordognc vote 
des mesures Iégislativcs qiii ont pour effet d?entravcr les 
irclianges, précisémeiit parce qu'ils nous procurent indi- 
rcctement ce que la production directe ne peut nous four- 
nir que d'une manière pliis dispeiidicuse. 

Or, il est bien évident qiie le principe Jc M. Biigcniid, dé- 
pité, cst diamétralement opposé à celui de RI. Bugeaud, 
agricolteur. Conséquent avec lui-mênie, il voterait contre 
toiite restriction &la Chambre, oii bien i l  transporterait sur sa 
ferme le principe qu'il proclame h la tribune. On le verrait 
;ilors semer son blé sur le cliamp le plus stérile, car il réus- 
sirait ainsi à travailler beaucoirppoiir obtenir peu. On le ver- 
rait proscrire la cliarruc, puisque la cultiire h ongles satis- 
ferait son double vœii : le pain I J ~ L I S  cher et le travail plus 
;ibondant. 

La restriction a 'poor  but a v o d  et pour effet reconnu 
d'nrigmenter le travail. 

Elle a encore pour but avoué et pour cKct reconnu de 
provoquer la clierté, qui n'est autre cliose qiie la rareté des 
produits. Donc, ,poussée à scs derniEres limilcs, elle est le 
Sisyphisme pur, tel que nous l'avons défini : trouail in/ ini ,  
produit nul. 

RI. le baroncliarles Dupin, Ic flainbeaa dela pairie, dit-on, 
c1;ins les sciences économiques, acciise les clieiiiins de fer 
dc nuire à la nauiyation,.et il est certain qu'il cst dans la na- 
tiire d'un moycn plus parfait de restreindre l'emploi d'un 
moyen comparativement plus grossier. Mais Ics rai l-wqs 



ne peuverit nuire aux bateaux qii'en attiranth eux les trans- 
portq ils ne peuvent les attirer qu'en les exécutant A 
meilleur marché, et ils ne peuvent les exécuter à meilleur 
marché qu'en diminzinnt le  opp port de I'efort employé au 
résultat obtenu, piiisque c'est cela mCin1e qui constitue le 
bon marché. Lors donc que' M. le baron Dupin déplore 
cette suppression du travail pour un résultat donné, il est 
dans la doctrine du Sisypltisme. Logiquement, comme il 
préfère le bateau au rail, il devrait préférer le char ai1 ba- 
teau, le bât au char, et la Iiotte h tous les moyens de trans- 
port connus, car c'est celui qui exige le plus de travail pour 
le moindre résultat. 

(( Lc travail constitile la richesse d'un peuple, o disait 
A l .  de Saint-Cricq, ce minidre du commercc qui a tant im- 
posé d'entraves au corrimerce. II ne fiiut pas croire que c'é- 
tait là une proposition elliptique, signifiant : (( Les rdsultats 
dii travail constitucnb la richesse d'un peuple. ,, Non, cet 
économiste entendait bien dire qiie c'est l'intensité du tra- 
viiil qui mesure la richesse, et la preuve, c'est que, de con- 
séquence en conséquence, de restriction en restriciion, il 
coiid~iisait la France, el  il croyait bien faire, à consacrer 
un travail double pour se pourvoir d'une quantité égale de 
fer; par exemple. En Angleterre, le fer était alors à 8 fr. ; en 
France, il revenait a 1 G fr. En slipposant la journée di1 tra- 
vail à l fr., il est clair qu_e la France pouvait, par voie d'é- 
clinnge, se procurer un quintal de fer avec liuit journées 
prises sur l'ensemble di1 travail national. Grâce aux me- 
sures restrictivesde M. de Saint-Crieq, il fallait à la France 
seize journées de travail pour obtenir un quintal de fer par 
la production directe. -Peine double pour une satisfaction 
identique, donc richesse Jonble ; donc encore la ricliesse se 
mesare non par le résultat, niais par llin!ensité du travail. 
&'est-ce pas là le Sisyphisme dans toute sa purcté! 



Et  afin qu'il n'y nit pas d'écluivoqiie possible,RI. leininistrc 
;i soin de compléter plus loin sa pensée, ct dc niCrne qu'il 
rieiit d'appeler ricfresseI'inteiisité du trii\.ail, on \,a l'entendre 
appeler pauo~eté I'abondancc cles rCstil[ats rlu travail oii tics 
clioscs propres à satislairc nos besoins. «.l'arto~it, dit-il, des 
inachines ont pris la place des bias de I'honiinc ; pai7totit la 
11i.oduction surabonde ; pai.tout l'équilibre cntrc la f:iculié 
<Ic produire et les innycns de consoniincr est ronipu. 1) 011 
Ic voit, selon A l .  de Saint-Cricq, si In Prancc é~n i t  dans iiiie 
situation critique, c'estqu'ellc prodiiisait trop, c'est qiic son 
ii~;ivail était irop intelligent, trop fruclueus. Nous étioiis 
irop bien nouri.is, trop bicii vctus, trop bien poiirvus tlc 
ioiiics clioscs; la prodiictioii trop rapidc dépassait tous nos 
clCsirs. Il fal!àit bien inettrc iin tcrmc h ce flCau, ci ponr 
ccla nous forcer, p,ir des restrictions, ii trav:iillcr 111~s polir 
l'roduirc moins. 

J'ai rappelé iiussi l'opinion d'iiii antre ministre du com- 
ii3crce, M. d'ilrgout. Elle inérite que noiis nous y arrêtions 
i i i i  instant. \'oulant porter un coiip terrible à la betterave, il 
disait : « Sans doute InculLiire cle la bcttcravc est utile, illais 
cette utilifé est limitée. Elle rie comporte pas Ics gigaiites- 
~ I I C S  dé\~cloppcincnts que l'on SC pliiit h lui prédire. l'our en 
acquérir la conviction, il suMi1 de reinarquer qiic ccttc cul- 
ture sera néccssaircment rcstrcintc dans Ics bornes de la 
consoniiniition. Doublez, triplez si, voris voiilcz l i ~  consonl- 
iiiatioii actncllc de la France, volts trouverez toujouvs qu'une 
très-minime portion du sol suffircl aux besols de cette 
consonlmnfion. (Voili: ceries, un singulier gricf !) En voiilcz- 
vous la preuve ? Coinbien y avait-il d'hccinrcs plailiés cii 
bctteravc eil I S 2 S ?  3,130, ce qui équivaut à 1110540e du 
sol cultivablc. Combien y en a-t-il, aiijourd'litii qoc Ic sucre 
iiidigcne a cnvnlii le tiers de la consoniiiiaiion? ,1Ci,700 
Iiectai.cs, soit 1/,1978O du sol cultivablc, ou 68 cenii;ircs par 



commune. Sopposons que le socrc indigène ait déjà envahi 
toute la consoinmation, nous n'aurions que 48,000 hectares 
dc cultivés en betterave, ou 1/689" du sol cultivable 1. » 

11 3' a deux clloscs dans celte cilation : les faits et la doc- 
trine. Les faits tendent à établir qu'il faut peu de terrain, 
de capitaux et de main-d'œuvre pour produire beaiicoup 
de sucrc, et quc chaque commune cle Prance en serait 
abondamment pourvue en livrant à la culture de la bette- 
rave un hectare de son territoire. - La doctrine consistc 
à regarder cette circonstance comme funeste, et L voir dans 
la puissance même et la fécondité de la noiirelle industrie 
la limite de son uti l i fé .  

Jc n'ai point h me constitiier ici le défenseur dc In bette- 
ravc ou le juge des faits étranges avancés par AI. d'Ar- 
goiit 2 ; mais i l  vaut la pcine de scriiter la doctrine d'uii 
homme d'fitat ii qui la Prance a confié pendant longtemps 
le sort de  son agriciilture et de son commerce. 

J'ai dit en commençant qu'il existe un rapport variablu 
entre l'effort indnslricl et  son résultat ; que I'imperf'ec~iori 
absolue consiste cn un effort infini sans résultat aucun ; lii 
perfection absolue en un résultat illimité sans aiicun efïort ; 
et la perfectibilité dans la diminution progressive de l'effort 
comparé au résultat. 

Alais M. d'Argout nous apprend qiie la mort est 18 ou 
nous croyons apercevoir la vie, et que l'importance d'une 
industrie est en raison clirccte de son irnpiiissance. Qu'at- 

1 11 est juste de dire que M. d'Argout mettait cet dtrange langage tlaiis 
la bouche des adversaires de la bett~rave. Mais il SC l'appropriait foi'- 
incllement, e t  le saiictioiinait d'ailleurs par la loi meme & 13qiicllc il 
scrvait de justification. 

2 A supposer que 48,000 A 50,000 Iiectares surfifisent A alinientei. In con- 
boiiimatiolt actuelle, il en faudrait 150,000 pour une consommatioii triple, 
qiie R I .  d'Argout admét comme possible. - De plus, si la betterave eii- 
trait dails un assolemciit dc six, ans, elle occuperait siicccssi~cnieiit 
!)00,fl(lO licctarcs, oit- i / . lbc  dii sol cultivnble. 
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tendre, par exemple, (le la bctieravo? Ne voycz-vous pas 
qlie 48,000 hectares de terrain, un capital et une niain- 
d'œuvre proportionnés suffiront à approvisionner de sucrc 
toute la France ? Donc c'est une industrie d'une utilité l i - 
m i t é e ;  liniitée, bien entendu, quant au travail qu'elle exige, 
seale manière dont, selon l'ancien ministre, une industric 
pui_sse être utile. Cctte utilitC serait bien plus liniitée en- 
core si, grâce à la fécondité du sol on à la richesse dc la 
betterave, nous recueillions sur 24,000 Iiectarcs ce que 
nous ne pouvons obtenir que siir 48,000. Oh ! s'il fallait 
vingt fois, cent fois pliis de terrc, de capitaux et de bras 
pour arriver au même résultat, k la bonnc Iicurc, on pour- 
rait fonder sur la nouvelle industrie qticlqocs espérances, 
r t  elle serait digne.de toute la protection de l'lhat, car elle 
offrirait Lin vaste champ au travail national. Mais produirc 
beaiicoiip avec pcu ! cela cst d'lin inauvuis cxcmple, et il 
est bon que la loi y mette ordre. 

Mais  ce qui est vérité à l'égard di1 sucre ne saurait être 
erreur relativement au pain. Si donc l'utililé d'une industrie 
doit s'apprécier, non par les satisfactions qu'elle est en 
mcsure.de procurer avcc iinc quantité de travail d4tcr- 
minée, mais, ail contraire, par le dévcloppemcnt clc travail 
qu'elle exige pour subvenir h une sommc donnée de satis- 
factions, ce que nous dcvons dbsirer évidcniment, c'est qiie 
cliaqlieliectare de terre produisc peu dc blé, et eliaquc grain 

-dc blé pcu de substance alimentaire ; cn d'autres termes, 
que notrc,territo.ire soit infertile ; car alors la inassc dc terres, 
dc capitaux, de main-d'œuvre qu'il faudra nieitrccnmouve- 
nient pour nourrir la population scracomparativemcnt bien 
plus considérable ; on peut mômc dire que lc débouclié ou- 

- vert an travailli~imain sera en raison directc de ccttc inferti- 
lité. Lesvœuxde hlbl. Bugeaud. Saint-Cricq,Dnpin,d'Argoiit, 
scront satisfaits ; le painsera clier, le travail wbondiint, et la 
France sera riclie, riclic commc ces nicssicurs I'eniendciit. 



Ce que nous dcvons désirer encore, c'est qiie l'inielli- 
gence humaiiie s'iiffaiblisse et s'éteigne ; car, tant qu'elle 
vit, clle cherclk. incess~&$ent à.auginenter le rapport de 
la fin au moyen et dti prod2it à lu peine. C'est même en cela, 
et cxclusiverncnt en cela, qu'élle consiste. 

Ainsi le Sisyphisme est la doctrine d e  tous les hommes 
c p i  ont été cliargés de nos destinées irihustrielles. -11 ne se- 
rait pas juste de leur en faire un reproclie. Ce principe ne 
dirige les ministères qiie parce qu'il régne dans les Cham- 
bres ; il ne règne dans les Chambres que parce qu'il y est 
envoyé par le corps électoral, ct le corps électoral n'en est 
imbu que parce que l'opinion publique cn est saturée. 

J e  crois devoir répéter ici que je n'accuse pas des hommes 
tels que AM, Bugeaud, Dupin, Saint-Cricq, dlArgout, d'être 
absoluriient, et en toutes circonstances, Sisyphistes. A coup 
sûr ils ne le sont pas dans lelirs transactions privées ; à coup 
sûr chacun d'entre eux se procure, pur voie d'échange, ce 
qu'il lui en coûterait ,plus cher de se procurer par voie de 
production d&ecte. Alais je'dis qu'ils sont Sisyphisles lors- 
qii'ils empêchent lc pays d'en faire autant *. 

IV. - ÉCALISER LES COMDITIOAS DE PRODCCTIOA. 

On dit ... mais, pour n'htre pas accusé de  mettre des 
sophismes dans la bouche des protectionistes, je laisse par- 
ler l'un de leurs plus vigoureux athlètes. 

(( On a pensé que la protection devait être chez nqus 
simplement la reprksentation de la différence qui existe 
entre le prix de revient d'une denrée' que nous produisons 

1 Voyez, sur  le m81iie sujet, le chapitre xvr de la seconde Serie des 
Sophismes, et  le chapitre ri des IIarnzotnies dconomirlues. 

(Nofe  de I'e'diteui..) 



ei Ic p l d e  re\ieiit cle !a denrée siiiiilairc prodiiite cliez 
nos voisins.,. Un droit protecteur calculé sur ces b:ises ne 
fait qu'assurer la libre concurrcncc~, ; la libre concurrencc 
n'existe que lorsqu'il y a égalité dc conditions et de cliar- 
ges. Lorsqu'il s'agit d'une course de chevaux. on pèse le 
fardeau que doil supporier chacun des coiireiirs, et on 
égalise les conditions ; sans cela, ce ne sont plus des con- 
ciii-renls. Quand i l  s'agit de commerce, si I'iiii des vcndeurs 
peut livrer B irieiileur marché, il cesse d'éire conciirrcni 
et devient monopoleur ... Supprimez cetlc proicction re- 
présentative dc la différence dans le prix de revient, dEs 
lors l'étranger crivahil votre marclié et Ic inonopole liii est 
acquis 4. 1) 

(I Cliaciiii doit vouloir pour lui, comiiie pour les autres, 
que la r~roduciion du pays soit protegée con1i.e la concur- 
rence éirangére, toutes les fois que celle-ci pourrait fournis. 
les produits à plus bas prix ? 1s 

Cct argiinlent revient saiis cesse dans les écrits dc l'école 
protectionisie. Je  me proposc de l'examiner arec soin, c'est- 
a-dire que jc réclame I'atteiition et même la patience dii 
lecteur. Je  m'occuperai d'abord des inégiilités qui tienlient 
a la nature, ensuitc de celles qui se rattachent h la divcrsitc! 
dcs taxes. 

Ici, comme ailleurs, nous retrouvons les tliéoriciens de 
la protection pljicés au point de vue du producleur, tandis 
que nous prenons en main la cause de ces mallieureux con- 
sonliiiateui9s dont ils ne vculcnt ;ibsoluincnt piis tenir com- 
pte: Ils coniparent le champ de l'industrie au  tu? f. hlais, 
au turf, la course est toiit à 1;i fois moyen et Lu?. Le public 
ne prend aucun intérêt à la lutte en dehors de la-lutte elle- 
même. Qiiand vous lancez vos clievaux dans l'iiniqiie but 

M Ic viconitc dc Romrinet. 
2 Matliie~i de Dombasle. 



tle savoir qucl est le meillcur coureur, je conçois que vous 
égalisiez les fardeaux. i\Iais si voiis aviez pour but dc faire 
parvenir au poleau une n*o~uvelle vimporlante et ~prcssée, 
pourriez-vous. sans inconséquence, créer des obstacles à 
celui qiii vous offrirait les meilleures~conditions de vitesse? 
C'est pourtant là ce que voiis faites en industrie. Vous OU- 

blicz son résultat cherché, qui est le bien-être; vous en 
faites abstraction, vous Ic sacrifiez même par une véritable. 
pélition de principes. 

Mais puisque nous ne pouvons amener nos adversaires à 
notre point de vue, plaçons-nous au leur, et exanlinons la 
question sous le rapport de la produclion. 

J e  chercllerai à établir : 
1" Que niveler les conditions du travail, c'est attaquer 1'6- 

cliange dans son principe; 
2" Qu'il n'est pas vrai que le travail d'un pays soit élouffë 

O 
la conciirrence des contrées plus favorisées; 

3"w, cela fût-il exact, les droits protecteurs n'égalisent 
pas les conditions de production ; - - 

4" Que la liberté nivelle ces conditions autant qu'clles 
pcuvent l'être ; 

Ci0 Enfiil, que ce sont les pays les moins favorisés qiii ga- 
giient le plus dans les échanges. 

1. Niveler les conditions du travail, ce n'est pas sculc- 
iiieiit g h e r  quelques échanges, c'est attaquer 1'6cliangc 
dans son principe, car il est fondé précisément sur ceite di- 
versité. ou, si on l'aime mieux, siir ces inégalités dc ferii- 
lité, d'aptitudes, de climats, de températiire, qiie vous vou- 
lez effacer. Si la Guyenne cnvoie des vins a la Bretagne, e[ 
la Bretagne des blés à la Guyenne, c'est quc ces deux pro- 
vinces sont placées dans des conditions différentes de pro- 
duction.. Y a-t-il une autre loi pour les éclianges .interna- 
tionaux ? Encore une fois, SC prévaloir contrc eux des in& 

9.. 



galités de condiiions qui les provoquent et les espliqiieiit, 
c'est les attaquer dans leur raison d'étrc. Si les protectio- 
nistes ayaient pour eux'assez de  logiqiie et  de puissance, 
ils réduiraient les hommes, comme des colimaçons, à I'isule- 
ment absolu. II n'y a pas, du reste,, un de leurs sopliismcs 
q ii, soun~is à l'épreuve de déductions rigoureüses, n'aboii- 
tisse à la destriiction et au néant. 

II. II n'est pas vrai, en fait, que l'inégalité dcs conditions 
entre deux industries aimilaires entraîtie nécessairement la 
cliiitc dc celle qui est la moins bien partagée. Au tiirf, si un 
des coursiers gagne le prix, l'autre le perd ; mais, quand 
deux chcvaux travaillent à produire des utiliiés, chacun en 
produit dans la mesure de ses forces, et de ce que le plus 
rigoureux rend plus de services, il lie s'ensuit pas qiie le plus 
faible n'en rend pas du tout. - On cultive du froment dans 

a 
tous les départemcnis de la Praricc, quoiqu'il y ait entre etlx 
d'énormes difïérences de fertilité ; et si par Iiasard i l  en est 
un qui n'en cultive pas, c'est qii'il n'est pas bon, mbme pour 
lui, qu'il en cultive. De même, i'analogie nous dit que, sous 
le régime de la liberté, malgré de senlblables différences, 
on produirait du froment dans tous les royaumes de l'Eu- 
rope, et s'il en étai1 un qui vint à renoncer à cettc culture, 
c'est que, dans son intéid, i l  trouverait b faire un meilleur 
emploi de ses terres, de ses capitaux et de sa main-d'œuvre. 
Et pourquoi la fertilité d'un département ne paralyse-t-clle 
pas l'agriculteur du département voisin moins favorisé '? 
Parce que les pliénomCncs dconomiques ont une souplesse, 
une élasticitP, et ,  pour ainsi dire, des ressources de nivelle- 
inent qiii paraissent Bchapper entiibrement à l'école protcc- 
tioniste. Elle nous accuse d'être systématiques ; mais c'est. 
elle qui est systématique au suprême degré, si l'esprit de 
syst4nie consiste à échafauder des raisonncinents sur un fait 
et non sur l'ciisenible des Faits. - Dans l'exemple ci-dessus, 
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c'est la différence dan; la valeur des terres qui compense ln , 

différence de leur fertilité. - Votre Ehamp produit trois 
fois plus que le mien. Oui ; mais il vous a coiité dix fois da- 
vantage, et je puis encore lutter avec vous.,- Voila tout le 
mystère. - Et remarquez que la supériorité, sous quelques 
ra$ports, amène l'infériorité à d'autreségards. - C'est pré- 
cisément parce que voire sol est '  plus fécond qu'il est plits 
cher, en sorte que ce n'est pas accidentellement, mais néces- 
sairenzent que I'éqiiilibre s'établit ou tend à s'établir : et 
peut-on nier que la liberté ne soit le régime qui favorise le 
plus cette tendance? 

J'ai'cité un i  branche d8agric"lture; j'aurais pu aussi bien 
citer uneJ branche d'industrie. 11 y a des tailleurs à Quimper, 
etcelan'empêche pas qu'il n'yren ait à Paris, quoique ceuz- 
ci paient bien autrement cher ,leur loyer, leur ameuble- 
ment, leurs,ouvriers et leur nourriture. Mais aussi ils ont 
unc bien autre clientèle, et cela suffit non-seulement pour 
rétablir la balance, mais encore pour la -faire pencher de 
leiir côté. 

Lors donc qU'on parle d'égali&r les conditions du tra- 
vail, il faudrait au moins examiner si la liberté ne fait pas 
ce  qu'on demande à l'arbitraire. 

Ce.nivellement naturel des phénomènes économiques est 
si  important dans la question, et, en niême temps, si propre 
ii nous faire admirer ,la Sagesse providentielle qui préside 
ail gouvernement égalitaire de la société, que je demande 
la permission de m'y arrêter un instant. 

Messieurs les protectionistes, vous dites : Tel peuple a sur 
ilous l'avantage du bonAmarché de la houille, du fer, des 
machines, des capitaux; nous ne pouvons lutter avec 
lui: , r i ,  

Cette proposition sera examinée sous d'autres aspects. 
Quant à présent, je me renferme dans la question, qui est 
de savoir si, quand une supériorité et une infériorité sont 



en p~éseiice, elles ne portent pas eu elles-in5nies, ccllc-ci 
la force asceildante, Celle-l:i la foice desceiidantc, qui doi- 
vent les ramener a l in  juste Cquilibre. . 

Toilà dcux pays, A et B. - A possède sur B toutes sortcs 
d'avaniages. Vous en concliiez qiie le travail se concenti-c 
en A et qiic B es1 daris I'inipiiissaiicc de rien fiaire. A ,  ditds- 
\rolls, vend beauco-up pliis qu'il n'acliétc ; B aclibte beaucoup 
plus qu'il ne vend. Je  poiirrais contester, niais je mc placc 
sur votre terrain. 

Dans l'hypothèse, le travail est trbs-demandé en A; ck 
bientôt i l  y renchérit. 

Le fer, la houille, les terres, les alirnents, les capitwus 
sont trés-demandés en A, et bientôt ils y reiicliérisse~it. 

Pendant ce tcnips-là, travail, fer, Iiouillc, terres, aliments, 
caj~itaux, tout est très-délaisséen B, et bientôt tout y baisse 
de pris. 

Ce n'ost pas tout. A vcndant toiijoiira, B aclictant sans 
cesse, le nuir14raire passe de B en A. 11 abonde en A, il csk 
rare e n  C. 

idais abondance de numdraire, cela veut dire qu'il cn faiib 
beaucoup pour acheter toute autrc cliose. Donc, en A ,  li la 
clierlé réelle qui provient d'une demandc trcs-active, s'a- 
joute unc cltevlé nominale due à la surproportion des mé- 
taus précieux. 

Rareté de numéraire, cela signifie qu'il en faut peu pour 
cliaque cniplettc. IJonc en B, nn bon marche nominul vient SC 

combiner avec le bon marché réel .  
Dans ces circonstaiices; l'industrie aura toutes sortcs d e  

niohfs, des motifs, si je puis le dire, portés à la quatrième 
puissance, pour déserter A et venir s'établir cn B. 

Ou, pour rentrer dans la véritd, disons qu'clle ii'iiiira pas 
attendu ce moment, que les brusques déplacements rdpu- 
gnent h sa nntiire, ct  que, dés l'origine, sous un régime li- 
bre; ellc SC scrn progressivcmcnt partagée et distril)ude 
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crilréh C L  i3, selon les lois de I'oFrc et de 1<1 demande, c'est- 
i-dire selon les lois de 1;i justicc et de l'utilité. 

Et quaiid je dis que, s'il était possible que i'industrie se 
coiicenirât sur lin point, il surgirait dans son propre sein et 
par ccla mênie une force irrésistible de décentralisation, je 
ne fais pas une vaine hypothèse. 

~coutoi is  ce que disail un manufacturier à la chambre de 
coinmerce de Manchester (je supprime les chiffi-es dont il 
iippuyait sa déiiioiistration) : 

« Autrefois nous exportions des étoffes ; puis cette expor- 
u taiiona fait place à celle des fils, qui sont la matiCre prc- 
« inière des étoffes; ensuitc à celle des machines, qui sont 
(( les instriimcnts de production du fil  ; pliis tard, à cclle des 
(( capitaux, avcc?lesquels nous construisons nos niacl)incs, 

el eiifin, à celle de nos ouvriers et de notre génic indus- 
CI triel. qui sont la source de nos capitaux. Tous ccs élé- 
(: ments de travail ont été les uns aprbs les autres s'exer- 
(( cer Iàoii ilb trouvaient à le faireavec plus d'avantages, l i  
(1 où l'existence est moins chhre, la vie plus fiicile, et l'on 
(1 peut voir aujourd'liui, en Priisse,en Autriche, en.Saxe, cn 
(( Suisse, en ltalic, d'in-imenses manufactures fondées avec. 
« des capitaux anglais, servies par des ourricrs anglais ct 
(('dirigées par des ingénieursanglais. » 

Toiis vojez bien que la nature, ou pluiôt la Providence, 
plus iiigéuieuse, plus sage, plus prévoyante qiie ne le sop- 
pose votre étroite et rigide théorie, n'a pas voulu cette cou- 
centration de travail, cc monopole de toiiies les supériorités 
dont tons ai*gucz comme d'lin fait absolu ct irrémédiable. 
1511c a porirvii, par des moyens aiissi simples qu'iilfaillibles, 
# ce qii'il eût disl~ersion, diffusion, solidarité, progres 
simultané ; toutes choses que vos lois restrictives pai alysent 
autant clu'il est ,en elles, car leur tendance, en isolant les 
peuples, est de rendre la diversité de leur condition beau- 
coup plus tranchée, (le prévenir le nivellement, d'eir~pêclier 



la fusion, de neutraliser les contre-poids et dc parquer Ics 
peuples dans leur supérioril6 ou leur infériorité rc:spectivca: 

III. En troisibme licu, dire que, par un droit prolecteiir, 
on égalise les conditions de prod~iction, c'est donner iine lo- 
cution fiiusse pour véhicule à uiie erreur. Il n'est pas vrai 
qii'un droit d'entrée 6g;ilise les conditions de production. 
Celles-ci restent après Ic droit ce qu'elles étaient avant. Cc 
que le droit égalise touiau plus, ce sont les condttions de In 
vente. On dira petit-btre que je joue sur les mots, mai; je 
renvqie l'accusation A mes advcrsaircs. C'est à eus  de proii- 
ver que production et vercte sont synonymes, sans quoi je s~i is  . 
fondé à leur i-eprnclier, sinon de jouer sur les termes, du 
moins de les confondrc. * 

Qu'il me soit permis d'éclairer ma pensée par un exemplc. 
J e  suppose qu'il sienne à l'idée de quelques spécolatelirs 

parisicris de sc livrcr à la production des oranges. Ils savent 
que Ics oranges de Portugal peuvent se vendre à Paris 
10 ccntiines, tandis qu'eux, à raison des caisses, des serres 
qui leur seront nécessaires, 5 cause du froidqui contrariera 
spuvent leur culture, ne pourront pas exiger moins d'uii 
franc comme prix rémiinératcur. Ils demandent que les 
oranges de Portugal soient frnppécs d'un droit de 90 centi- 
mes. hloyennant ce droit, Ics conditions d e  production, di- 
sent-ils, seront égalisdes, et la Chambre, cédant, commc 
to~~joiirs, à cc raisonnement, inscrit sur le tarif un droit rle 
90 centimcs par orange étranghe. 

Eh bien ! je dis qiie les conditions de production ne sont 
nullement changées. La loi n'a rien 6té à la ctialeur du so- 
leil de Lisbonne, ni à la frcqiience 011 à l'intensité cles gelécs 
de Paris. La maturilé des oranges continnci..~ à se faire nu- 
turellement sur les rives di1 Tage et artifîciellemcrrt sur les 
rives de la Seine, c'csl-à-dire qu'elle exigera beaucoup plus 
de travail humain clansun pays que dans l'autre. Ce qui sera 



égalisé, ce sont les conditions de la venle :.les Portugais de- 
vront nous vendre leurs oranges à 1 franc, dont 90 ceii- 
tiines pour acquitter la taxe. Elle sera payéc évidcmmént 
par le consommateur français. Et voyez la bizarrerie du ré- 
sultat. Sur cliaquc orange portugaise consommée, le pays ne 
perdra rien; car les 90 centimes payés en plus par le con- 
soiilmateur entrzront au Trésor. 11 y aura déplacement, il 
n'y aura pas perte. Mais, sur cliaqiie orange française con- 
sommée, il y aura 90 centimes de perte oii à peu car 
I'aclieteur Icsperdra bien certainement, et le vendeur, bien 
certainement aussi, ne les gagnera pas, puisque, d',ipr&s 
l'liypoihése même, i l  n'en aura tiré que le prix de revient. 
J c  laisse aiixprotectiOnistesIc soind'enregistrerlaconcliision. 

IV. Si j'ai insisté sur cettedistinction éntre les conditions 
de production et les conditions de vente, distinction quc 
messieurs les prohibitionistes trouveront sans doiitc para- 
doxale, c'est qu'ellc doit m'amener à !es affliger cncorc 
d'un autre paradoxe bien plus étrange, et c'est celui-ci : 
Voulez-vous égaliser réelleinént les conditions deproduction ? 
laissez l'échange libre. 

011 ! potir le coup, dira-t-on, c'est trop fort, et c'est abu- 
ser des jeux d'esprit. Eli bien ! ne fût-cc que par curiosité, 
je prie messieurs les protectionistcs de suivre jusqu'au bout 
mon argumentation. Ce ne scra pas long. - Je  reprénds 
mon exemple. 

Si l'on consent à supposer, pour un moinent, que le pro- 
fit molen et quotidien de chaque Français est de un franc, 
i l  s'ensuivra incontestablen~ent que pour produire directe- 
ment une orange en France, il faudra une journée de tra- 
vail OU l'équivalent, tandis que, pour produire la contrc- 
\âlcur d'unc orange por~i~gaisc, il ne faudra qu'un dixième 
de cette journBc, cc qui ne veut dire autre chose, si ce n'est 
que Ic solcil fait ti Lisbonne ce que le travail fait ii Paris. 



Or, n'est-il pas évident que, si je puis prod1iii.e une orange, 
ou, ce (lui revient ail même, de quoi I'aclieicr, avec un 
dixibiiie de jouriiée de trarail,,je suis placé, relativement à 
cette produclion, exactement dans les mêincs conditions 
q i ~ d e  producte~ir portugais lui-même, sauf letransport, qui 
doit être B ina charge ? II est donc ceriain qtic la liberté Pga- 
lise les conditions (le production dircctc ou inclirccte, autant 
qu'elles peuvent être égalisées, puisqu'elle ne laisse plus 
subsistt~r qu'une différence inévitable, celle du transport. 

J'ajoute que la liberté égalise aussi les coiiditionsde jouis- 
sance, de satisfaction, cle consomination, ce dont on nu 
s'occiipe jamais,et ce qui est poiirtant I'essenliel, puisqu'eii 
définitive la consommation est le but final (le toiis nos cfforts 
industriels. Grâce à I'Bcliaiige libre, iious jouirions du soleil 
portugais comme le I'ortiigal lui-mêine; les habitants dii 
Havre tiiiraientà lciir portée, tout aussi bien que ceux de 
Londres, et ilus mêmes conditions, les avantages que la na- 
ture a coiifcrés B Newcastle soiis le rapporl minéra\o,'q ue. 

V. BIessieurs les protectionistcs, vous me ti-oiivez en hu- 
ineiir paradoxale : eh bien ! j e  veux aller pliis loin encore. 
Je  dis, et je le pense trbs-sincèrement, que, si deus pays se 
trouvent placés dans dcs condiiions de prodiiction inégales, 
c'est celui des d e u x  qui est le moins favorisé d e  l a  nature  qui 
a le  pltrs à gagner ci la  liberté des écftanges. - Pour le prou- 
ver, je devrai m'écarter un peu de  la forine qui convient H 
cet Bcrit. J e  le ferai néanmoins, d'abord parce que toute la 
clueslion est là,  ensuite parce que cela ine fournira I'occa- 
sion d'exposer une loi économiqiie de la plus Iiaute impor- 
tance, et qui, bien comprise, me semble destinée B ramener 
ii la science toutes ces sectes qui, de nos jours, cherchent 
dans le pays des chimbres celte liarmonio sociale qu'elles 
n'ont pu découvrir dans la natui;~.  J e  veux parlcr de la loi 
(le a consomination, qiie l'on pourrait peut-être reprocher ;i 



Li plupart des économistes d'avoir beaticoup trop négligée. 
La consommation est la fin, la cause finale de tous les 

pliénombries éconc~miques, et  c'est en elle par coriséqucn~ 
que se  trouve leur dernibre et définitive solution. 

Hien de favorable oii de d6favorable ne peiit s'arrêter 
d'une maniÊrc permanente au prodiicteur. Les avantage* 
que la nature et la société lui prodigiient, les inconvénients 
dont elles le frappent, glissent sur lui, pour ainsi dire, et . 
tendent inserisiblement 6 aller s'absorber et se fondre dnris 
la communauté, la communauté, considérée au point devue 
(le In consomnlation. C'est là unc loi admirable dans sa 
cause et  dans ses effets, et cellii qui parviendrait à la bien 
décrire aurait, je crois, le droit de (lire : (1 Je  ri'ai pas pashé 
sur cette terra sans payer mon tribllt à la societé. » 1 

Toute circonsiance qui favorise I'cieiivre de la productioli 
est accueilIie avec joie par le producteiir, car l'effet immk- 
diat est dc: le mettre à même de rendre plus de services :i 
la comaiiiiiaiité et  d'en exiger une plus grande réinu~iér,i- 
tion. Toute circonstance qui contrarie la productiori est au- 
cueillie avec peine par le producteur, car l'effet immédial 
est de  limiter 'ses services ct par suite sa rumunération. II 
fallait que les biens et Ics maux irnmédiuts des circonstancc~ 
Iieureuses ou fuuestes fussent le lot du producteur, afin qii'il 
fiit invinciblement porté à reclierclicr les unes et à fuir Ics 
iiu trcs. 

Da même, quand un travnillerir parvient B perfectionner 
son indiistrie, le bénéfice iinmédicit du perfec~iorinement est 
i~ecueilli par Iiii. Cela était nécessnire pour le déterminer à 
lin travail iiitelligent; cela était juste, parce qu'il est juste 
clii'uu effort ~ o i ~ r o n n é  de succCs apporte avec lui sa ré- 
compense. 

Aliiis jc dis que ces effets bons et mauvais, quoique pcr- 
iiianents cn ciix-uléines, ne le sont pas quant au prodiic- 
tciir. S'il cri eût été ainsi, un principe d'inégalilé progi.2~- 

3 
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sive ct, partant, infinie, edt 6té introduit parmi les hommes, 
et c'est poiirqiioi ces biens et ces maux vont bientôt s'absor- 
ber dans les destinées générales de l'humanité. 

Comment ccln s'opère-t-il? - Je  le ferai comprendre par 
qtielques exemples. ! a 

'rransportons-nous au treizième siècle. Les hommes qui 
se livrent à !'arl de copier reçoivent, pour le service qii'ils" 
rendent, une rémunér:ation gouvernée par le taux général des 
prolits. - Parmi eux, il s'en rencontre un qui cherche et 
irouve Ic moyen de mul~iplier rapidement les esemplaires 
d'un même écrit. II invente l'imprimerie. 

D'abord, c'est un liomme 'qui s'enrichit, et beaucoiip 
d'autres qui s'appaiivrissent. A ce premier aperçu, qiielqiic 
mervcilleilse que soit la découverte, on hésite à décider si 
elle n'cst pas plus funeste qiilutile.'II semble qu'elle intro- 
duit dans le monde, ainsi que je l'ai dit, un élément d'iné- 
gdiiié indéfinie. Guttenberg fait des profits avec son inven- 
tion ct  étend son invention avec ses profits, et cela sans 
terme, jusqu'5 ce qu'il ait ruiné tous les copistes. - Quant 
au *public, au consommateur, il gagne peu, car Guttenberg 
a soin de nc baisser le prix de  ses livres que 'tout juste ce 
qu'il faut pour sous-rendrr: ses rivaux. 

Mais la penséc qui mit:l'harmonie dans le mouvement des 
cocps célestes a su la mettre aussi dans le mécanisme i n -  
terne de la sociéié. Nous allons voir Ics avantages économi- 
ques de l'invention écliapper à l'individualité, et  devenii., 
pour toujours, le patrimoine commun des masses. . 

En effet, le procédé finit par être connu. Guttenberg 
n'est plus le selil à imprimer; d'autres personnes l'imitcnt. 
Leurs profits sont d'abord considérables. Elles sont récom- 
pensées pour être entrées les preiiiières dans la voie de 
Vimitation, et cela était encore nécessaire, afin qii'elles y 
fussent attirées et  qti'elles concourussent au grand résiiltnt 
définitif ver; lequel nous approchons. Elles gagnent beau- 
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coup, mais elles gagnent moins que l'inventeur, car la con- 
currence vient de commencer son œuvre. Le prix des livres 
va toujotirs baissant. Les bénéfices des imitateurs diminuent 
à mesure qu'on s'éloigne du jour de l'invention, c'est-à-dire 
à mesure que l'imitation devient moins méritoire.. . Bientôt 
la nouvelle industrie arrive à son état. normal ; en d'autres 
termes, la rémunération des imprimeurs n'a plus rien d'ex- 
ceptionnel, et, comme autrefois celle des scribes, elle n'est 
plus gouvernée que pal. le taux yénéral des yrobts .  BoilH 
donc la production, en tant que telle, replacée comme au 
point de départ. - Cependant l'invention n'en est pas 
moins acquise ; l'épargne du temps, du travail, de  l'effort 
pour un resultat donné, pour un nombre déterminé d'exem- 
plaires, n'en est pas moins réalisée'. Mais comment se ma- 
nifeste-t-elle? par le bon marclié des livres. Et-au profit de 
qui ? Au profit di] consommateur, de la société, de I'huma- 
nité. - Les imprimeurs, qui désormais n'ont plus aiicun 
mérite exceptionnel, ne reçoivent pas non plus désormais 
iine rémunération esceplionnelle. Comme hommes, comme 
consommateurs, ils sont sans doute participants des avan- 
tagcs que I'invention a conférés à la comn~unauté. Mais 
voilà tout. En tant qu'imprimeurs, en tant que producteiirs, 
ils sont rentrés dans les conditions ordinaires de  tous les 
producteurs du pays. La société les paie pour leur travail, et 
non pour l'utilité de  I'invention. Celle-ci est devenue I'héri- 
tage commiin et gratuit de  l'humanité entière. 

J'avouc que la sagesse et la beauté de ces lois me frap- 
pent d'admiration et de respect. J'y vois le saint-simonisme : 
A cllacun selon sa capacité, à chaque capaiité selon ses œuvres. 
- J'y vois le conimunisme~, c'est-à-dire la tendance des 
biens à devenir le commun héritage des hommes ; - mais 
un saint-simonisme, un communisme réglés par la pré- 
voyance infinie, et non point abandonnés à la fragilité, aux 
passions et à l'arbitraire des hommes. 



Ge q t ~ e  J'ni dit de I'iinprimeric, on peut le dire dc toiis 
les instruments dc travail, depuis le cioii et Ic niarteau jus- 
(IU'R la l o ~ o m o t i ~ c  et ail télkgraplic électrique. L:i société 
jouit dc tous par I'abondaocc de ses c~n~omniiitioiis, et elle 
en jou i t  graluilement, car leur effet est de diaiinuer Ic pris 
des objets; et toiite cette pariie di1 pris qui a été anéantis, 
laquelle représente Liicn l'œuvre de l'invention dans la pro- 
cluciion , rend évideniii~cnt le prodiiit graluit dans cctte 
niesure. II ne reste à payer que le travail humain, le travail 
actuel, et i l  sc paie, abstraction faite du résultat dû à I'in- 
vention; di1 moins quand elle a parcouru le cycle que je 
riens de décrire et qu'il cst dans sa destinée de parcourir. 
- J'appelle clicz moi un ouvricr, il arrive avec une scie, 
je lui paic sa jourilde B deux francs, et  il me fait vingt-cinq 
planches. Si la scie n'eût pas été inventée, il n'en aiirait 
peut-être pas b i t  une, et je ne lui aurais piis moins payé sa 
journéc. L'utiliti produite par la scie est donc pour moi 
un don gratuit de la nature, ou pliitôt c'est une portion de 
I'liéritagc que j'ai reçu en commun, avvc tous mes îrBres, dc 
I'intelligcnce de nos ancetres. - J'ai deux ouvriers dans 
mon cliamp. L'un tient les manchcs d'une cliarri:~, l'autre 
Ic manche d'une bcche. Le résultat de leur travail est bien 
tlilfbrent, niais le prix de la journée est le inêmc, parce qiic 
la rémunération nc se proportionne pas A l'utilité produite, 
inais a l'effort, au travail exigé. 

J'irivoque lapatience du lecteur el je le prie de crnircque jc 
n'ai pas perdu de vue la l ibert i  conimci.ciale. Qii'il veuille 
bieu seulement se rappeler la conclusion a Itiqiielle je suis 
arrivé : La ~~e'munérption ne se proportionne pus aux UTII.I'TIS 

que le producteurporle sur le  marché, muis B son tracail l .  

1 Il est vrai rjuc le travail ne rcçoit pas unc rdiiiun6ratioii unifornio. II 
y en a de plus ou nioins intense, dangereux, habile, etc. Ln conciirrcnce 
établit pour cl~nqiic catcgoric uii prix courant, e t  c'est de cc ppix vciiiaùlc 
qiic jo pcrrlc. 
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J'ai pris mes exemples dans les inventions hiimaines. 
I'arlons maintenant des avantages nattirels. 

Dans toril produit, la nature et i'liomme concourent. Mais ' 
lit part d'uiilit6 qu'y met la nature est toujours gratuite. Il 
ii'y a que cette portion d'utilité qui est due ail travail hti- 
main qui fait l'objet de l'échange et par conséquent de la ré- 
inunération. Celle-ci varie sans doutc beaucoup à raison de 
l'intensité du travail, de son habileté, de sa promptitude, de 
son A-propos, du besoin qu'on en a, de l'abscncc momenta- 
née de rivalit6, etc., etc. Alais il n'en est pas rtloios srsi, en 
principe, qLe le concours des lois naturelles appartenant à 
tous,. ri 'rn~re pour rien dans le prix du produit. 

Eous ne pajons pias l'air respiriible, quoiqu'il nous soit si 
,& /? le  que, sans lui, nous ne saririoiis vivre dcux minutes. 
Xous ne le payons pas néanmoins, parce que la natiirc nous 
le fournit sans I'intervciltion d'aucun travail Iiiimain. Que si 
nous voulons séparer iin des gaz qui. le composent, par 
cxeinple, pour faire ilne expérience, il faut nous donner une 
~ ~ e i n e ,  ou, si noils la faisons prendre à un aiitre, il fiiut lui 
sncrifier one peirir: équivalente que nous aiirons mise dans 
un autre produit. Par où l'on voit que l'échange sopère 
critre des peines, des efforts, des travaux. Ce n'est véritable- 
ment pas le gaz oxygène que je paie, piiisqu'il est partout à 
.in2 dispositioii, mais le travail qu'il a fallu accomplir pour 
le dégager, travail qui m'a Cté épargné et qu'il faut bien que 
je rcstitue. Dira-t-on qu'il y a autre chose à pauei:, des dé- 
penses, des n~atériaux, des appareils ? mais encore, dans 
ces clioses, c'est du travail que je paie. Le prix de la liouille 
'employée représente le iravail qii'il a fallu faire pour I'ex- 

* trilire el la transporter. . 
Nous ne payons pas la IumiBre du soleil, parce que la 

liiiture nous la prodigue. Mais noils payons celle dii gaz, dii 
suif, de l'huilc, de  la cire, parce qu'il y a ici un tra\.ail Iiu- 
iiiain à r6munérer ; et remarquez que c'est si bien au travail 
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et non l'utilité ,que la rérniinératioii se proportionne, qu'il 
peut fort bien arriver qu'un de ces éclairtigcs, quoiquc 
beaucoup plus intense qu'un autre, coiîte cependant inoins 
clier. Il suffit pour cela que la même quantité de travail 
Iiuniain eu fournisse davantage. 

Quand Ie porteur d'eau vient approvisionner ma inaisoii, 
si je lc payais à raison de I'ufilifé nbsolzce de l'eau, ma for- 

'tune iI'y suffirait pas. hlais'je le paie à raison de la peine 
qu'il a prise: S'il esigcait davantage, d'autres laprcndraient, 
et, en défiriitive, au besoin, je la. prendrais moi-même. 
L'eau u'est vraiment pas la matibre de notre marclié, mais 
bien,le travail fait à l'occasion de l'eau. Ce point de vue est 
si important et  les conséquences que j'en vais tirer si'lunii- 
neiises, quant à la liberté des échanges internationaux, que 
je crois devoir élucider encore ina pensée par d'autres 
exemples. 

La quantité de substance alimentaire contenue dans les 
pommes de terre -ne nous coûte pas fort cllei, parce qu'on 
en obticnt beaucoup avec peu de travail. Nous payons da- 
vantage Ic froment, parce que, pour le produire, la nat.ure 
exige une plub grande somme de travail Iiumain. II est évi- 
dent que, si la nature faisait pour celui-ci ce qu'elle fait pour 
celles-là, les prix tendraient à se niveler. II n'est pas pos- 
sible que le producteur de froment gagne d'iiiic mnnihrc per- 
manente beaucoiip plus que le productcur de pommes de 
terre. La Ici de la concurrence s'y oppose. 

Si, par un heureux niiracle, la fertilité de toutesles terres 
arables venait à s'accroître, ce n'est point l'agriciiltcur, mais 
lc consonimateur qui recueillerait l'avantage .de ce phénol 
mène, car il se résoudrait en abondance, en bon marclié. 
II y aiirait moins de travail incorporé dans cliaquc Iicctolitrc 
de blé, et  l'agriculteur ne pourrait I'échanger que contre un 
moindre travail incorporé dans tout autre produit. Si, au 
contraire, la fécondité du sol venait tout à coiip b diini- 



iiuer, la part de la nature dans la production serait moin- 
dre, celle du travail plus grande, et  le produit plus clier. 
.Jtai donc eu raison de dire que c'est dans la consomination~. 
dans l'humanité que viennent se résoudre, à la longue, tous 
les phénomènes économiques. Tant qu'on n'a pas suivi 
leurs effets jusque-là, )tant qu'on s'arrcte aux eflets immé- 
diats, à ceuxquiaffectent un homme ouunc classed'hommes, 
en tant que producreurs, on n'est pas éconoiliiste ; pas plus 
que celui-là n'est médecin qui, au lieu de suivre dans 
tout l'organisme les effets d'un breuvage, se bornerait à ob- 
server, pour le juger, comment il affecte le palais oii le 
gosier. 

L ~ S  .régions tropicales sont très-favorisées pour la pro- 
duction du sucre, 'du café. Cela veut dire que la nature fait 
la plus grande partie de la besogne et laisse peu ü raire an 
travail. Mais alors qui recueille lcs avantages de cette libé- 
ralité de la nature? Ce nc sont point ces réginiis, car la con- 
currence les amène à ne recevoir quc la réii~unération du 
travail ; niais c'est l'liumanité, car le résultat de cctte libé- 
ralité s'appelle bon nlarthé, et le bon marché appartient à 
 out le moiidc. 

Voici une zone tempérée où la houille, le minerai de fer, 
s0nt.à la surface du sol, il ne faut que se baisser pour en  
prendre. D'abord, les Iiabitants profiteront dc cette heureuse 
circonstance, je le veux bien. Mais bientôt, la coticurrence 
s'cil inêlant, le prix de la Iiouille et du fer baissera jusqu'à 
ce que le don de la nature soit gratiiitcmcnt acquis à tous, 
et que le travail liuinain soit seul rémunéré, selon le taux 
général des profits. . . 

Ainsi les libéralités dc la nature, comme les perfcction- 
nements acquis dans les procédbs de la production, sont ou 
tendcnt sans cesse Ldevenir, sous la loi de la coiicurrence, 
le patrimoine commun ct gratzcit des consommateurs, dcs 
masscs, de I'hiiinanit6. Donc, les pays qui ne possbdent pas 



(:CS avaniagcs ont tout à gagoer à échanger avec ceux qiii 
les posshdent, parce que I'échangc s'accomplit entre tra- 
vaux, abstraction faite des utilités natiirelles que ces tra- 
va.is renferment; et ce sont évidemnient les pays les plus 
favorisés qui ont incorporé dans un travail donné le plus dc 
ccç zttili~és &~turelles. Leurs produits, représentant moins 
rlc iravnil, sont moins rétribués ; en d'auircs tcrmcs, ils sont 
;i nieilleur nrarché, et si toutc la libéralité de la iiatiire se 
i.Csoul en bon ~rtat.clrP, évidemment ce n'est pas le IPays pro- 
tliicteur, mais le pays consommateur, qui en recueille le 
bienfait. 

I'ar où l'on voit l'énorme absurdité de cc pays consom- 
mateur, s'il repousse le produit précisément parce qu'il est 
;i bon marché ; c'cst comme s'il disait : (1 Je  nc rcux rien 
de cc que la nature donne. Vous me demandez on e f l ~ r t  
ég:d H deux pour me donner un produit que je nc puis créer 
qu'avec unc ppt~inc Cgale à qoatrc ; vous pouvez le fairc, 
parce que cliez vous la nature a fait la moitié de l'œuvre. 
ICI1 bieii I moi je le repousse, et j'nttendrai que Goire cliiniit, 
tlcrcnu pliis inclCnient, vous force à nic dcmander iiiic 
pcine dgî~lc à quatre, afin clc traiter avec vous sur le piedde 
6'4golité. 1) 

A est un pars favorisé, B es1 un pays maltraité e la iiii- 

\tire. Je dis ilue l'échange cst avantageux à toiis dciis, niais 
siii*iout h B, parce que I'écliange ne consistc pas cil itlilités 
contre ufilrtés, mais en culeur contre valeur. Or, A metplus 
d'utilités sous la même valeur, puisqiie I'iitilii8 du produit 
criiibrassc ce qu'y a mis la nature et  cc qu'y a niis Ic travail, 
iaridis que la valeur ne correspond q i i i  ce qu'y a niis le 
travail. - Donc B fait un marché toiit à son aviintage. En 
îicrliiiitant au producteur de ri simplement son ti.itvail, il 
reçi~it.par-dessus le marclié plus d'utilités naturcllcs qu'il 
ii'cn donne. 

Posons la règle génériilc. 



Ecliange, c'est troc de vnleurs; la valeiir étant réduite, 
 jar la concurrence, à représenter du travail, éctiange, c'cst 
troc de travaux égaux. Ce qiie la natiire a Sait pour les pro- 
duits,écliangés est donné de par1 et d'autre qralurtement et 
pur-dessus le marché, tl'où il suit rigoureriseaient quc les 
Cclianges accomplis avec les paj s les plus favorisés de la na- 
luru sont les plus avantageux. 

La théorie dont j'ai essay5, dans ce chapiire, dc tracer 
les lignes et les contours demanderait de gi-ands déreloppe- 
inents. Je ne l'ai envisagée que dans SES rapports avec mon 
sujet, la 11 herté commerciale. Mais peut-etre le lecteur alten- 
tif y aura-1-il aperçu le gcrine fécond qui doit dans sa 
croissance étouffer ail-dessous de Iiii, avec la protection, le 
huri6risme, le saint-simonisme. le cornmunisine, et toutes 
ces écoles qui ont pour objet d'exclnrc du gouvernement 
d u  monde la loi de la coscuitii~~cs. Considérée au point de 
vue du prodiicteiir, la conciirrence froisse sans doute sou- 
vent nos in lérê~s  individuels et immédiats; mais, si l'on se 
place aii point de vile du but général du tc~us les travaux, do 
bien-être universel, en un mot, de la consornmatlon, oit 
trouvera qiie la concrirrence joue, dans le monde moral, le 
n19me rôle que l'équilibre dans le inonde matériel. Elle est 
le fondement du vrai commiiiiisme. dii vrai socialisme, de 
cette égi~lité de bien-être et de contlitions si dCsirée de  nos 
jours ; et si tant de publicis~es sincères, tant de réforma- 
tetirs de bonne loi les demandent à l'arbitraire, c'cst qu'ils 
nc comprennent pas la Itberlé, '. 

1 La thBorie csquissée dalis ce cllapitre est celle qui, quatre ans plus 
tard, fut dkveloppée dans Ics Hornrottces éco?zotniqites. R6iiiuiiéi.ation es- 
clusivcmciil réservt'c au -travail liumain ; gratuite des agents iiatui.cls ; 
coiiq~iGte progrcssivc de ces ngcnts au profit de l'humanité, dont ils dc- 
viennent ainsi Ic patrimoine coniinuii; eldvatioii du bien-Ctrc gl.ii6ral et 
tctidai~cc au nivellenicnt relatif dcs conditions : on rccoiiiiait 18 tous 

. 3 .  



V. -- KOS PRODUITS SORT CI \ I :V~S  1)E TAXES. 

C'est le même sophisnie. On clemande que le produit 
étranger soit taxé, afin de neutraliser les effets de la taxe 
qui pèse sur le produit national. Il s'agit donc encore d'é- 
galiser les conditions de lil production. Nous n'aurions 
qu'un mot à dire : c'cst que la taxe est un obstacle artificiel 
qui a exaclemcnt le même résiiltat qu'un obsiaclc naturel, 
celui de forcer la Iiaiisse di1 prix. Si, cette harisse arrive ail 
-point qu'il y ait plus de pcrtc à créer le produit Iiii-nifiine 
qu'A le tirer du deliors en en créant la contre-valeur, Inissez 
Luire. L'intérêt privé saura bien dc dcux inaux clioisir Ic 
inoindre. Je  pourrais donc renvoyer lc Ieclciir t i  la démon- 
stration précédeiitc ; mais le sophisme que j'ai ici à coin- 
battre revient si souvent dans les d~léances et les requfiies, 
j'allais dire les sominations de l'école protectionistc, qu'il 
inérite bien une discussion spéciale. , 

Si l'on veut parlcr d'une de ces taxes exccptionncllcs qui 
frappent certains produits, je conviendrai volontiers qu'il 
est raisonnable dly soumettre le produit étranger. Par 
exemple, il serait absurde d'affrancliir dc l'impôt le sel 
exotiqne ; non qu'ail point de vue économique la France 3 
perdît rien, au contraire. Quoi qu'on cil dise, Ics principes 
sont invariables ; et la France y gagnerait, cornine clle ga- 
gnera toujours à éviter lin obstacle naturel ou artificiel. Rlais 
ici i'obstacle a été mis dans un but fiscal. Il faut bien que ce 
but soit atteint; et si le sel étranger se vendait sur notrc 
marclié, franc. de droit, le Trésor ne recoiivrerait pas ses 
cent millions, et il devrait les demander à quelque autre 
branclie de l'impôt. II y aurait inconséquence évidente à 

les 6lémeiits essentiels du i l i i s  irnportniit des trnvnus clc B n s t i ~ t .  
- (firote dc E'éditeiii..) 



XOS PllODUlTS SOXT G R E V ~ S  DE TAXES. 4 7 

créer un obstacle dans un but pour ne pas I'attcindre. Mieui 
eût valu s'adresscr tout d'aborg à cet autre impôt, et ne pas 
taxer le sel français. Voilà dans quelles circonstances j'ad- 
mets sur le produit étranger un droit non protecteur, mais 
fiscal. 

Rlais.prétendre qu'une nation, parce qu'elle est assiijettie 
ù des impôts plus lourds que ceux de la nation voisine, doit 
se par ses tarifs contre la concurrence de sa ri- 
vale, c'est là qu'est le sopliisme, et c'est là~que j'entends 
l'attaquer. 

J'ai dit plusieiirs fois que je n'entends faire que de la 
théorie, ét remonter, alitant que j'en siiis capable, aux 
soiirces des erreursdesprotectionis~cs. Si je faisais de la po- 
lémique, je leur dirais : Pourquoi dirigez-vous les tarifs 
principalement contre l'Angleterre et la Belgique, les pays 
les plus cliargés de  taxes qui soient au inonde? Ne suis-je 
pas autorisé à ne \loir dans votre argument qu'un prirtexte? 
- Mais je ne suis pas de ceux qui croient qii'on est prohi- 
biiioniste par intérêt et non par conviction. La doctrine de 
la proteciion est trop populaire pour n'dtre pas sincère. Si 
Io &and nombre avait foi dans la liberté, nous serions li- 
bres. Sans 'doute c'est l'intérêt privé qui grève nos tarifs, 
niais c'est après avoir agi siir les convictions. (( La volonté, 
dit Pascal, est un des principaux organes de.la créance. 1) 

Mais la créance n'existe pas moins pour avoir sa ;mine dans 
la volonté et  dans les secrétes inspirations de l'égoïsme. 

Revenons au sophisme tiré de l'impôt. 
~ ' f i t a t  peut faire des imp6ts un bon ou un mauvais 

usage : i l  en fait un bon usage quand il rend au public des 
services équivalents à la valeur que le public lui livre. II en 
fait mauvais usage quand il dissipe cette valeur sans rien 
donner en retour. 

Dans le premier cas, dire que les laxcs placent le pays 
qui les paie dans des conditions de prodriciioil pliis dhfavo- 



I ables que celiii qui en est aflrnnclii, c'est un sophisme. - 
Noiis payons vingt millions pour la jusiice et la policc, c'est 
vrai ; niaisnous avons la justice et la police, lasécuriié qu'el- 
Ics nous procurent, le temps qu'elles noiis épargnent; e t  il 
cst trcs-probable que la production n'est ni 11lus facile ni 
plus active parmi les peuples, s'il cil est, où cliacun se fait 
justice soi-iiiêine.. - Nous paIons plusieiirs cciitiiines de  
millions pour des routcs, des ponts, des ports, des clieiiiins 
de fer: j'en conviens. Mais nous avoi?s ces chcmiiis, ces 
ports, ces routcs; et à moins de prétcntlre que noils 
faisons une maiivaise affire en les établissant. ni1 ne petit 
pas dire qii'ils nous rendent inférietirs aux petiples qui nc 
siipportent pas, il est vrai, de hudgét de travaux publics. 
mais qui n'ont pas non plus de travaux pirblics. - Et ceci 
explique pourquoi, tout en accusant l'impôt d'Utrc iine 
caijse d'infériorité industrielle, nous dirigeons nos tarifs 
précisénient contre les nations qui son1 les pllis imposées. 
C'est qiie les taxes, bien employées, loin de les détériorer, 
ont amélioré les conditioris de produclion de ces peuples. 
Ainsi, nous arrivons toiijours à cette conclusion, que les 
sophismes protectionistcs ne s'écartent pas sciilcment di1 
rrai, niais sont le coniraire, l'antipode de la vérité 1. 

Qiiant aux impô!s qui sont imprudtictifs, supprimez-les, 
si vous pouvez ; mais la pliis 61range inaniére qu'on puisse 
iiiiaginer d'en ncutrajiser les effets, c'est assii~.énient d'ajoli- 
ier aux taxes publiqiies dcs taxes individuelles. Gïand 
incrci de la compensation 1 L'ttat  nous a trop tasEs, ditcs- 
vous. Eh ! raison de  plus pour ne  pas nous laser encore les 
tins les aiitres 1 

Un droit protecteur est unc tnxe dirigée conil-e le pro- 
duit étranger, iilais qui retombe, ne l'oublions jamais, siir 
Ic consonimatcur niltional. Or le consommateur, c'est le 

1 Voir ilartnonies, ch. X Y I I .  (Note  de l'éditeur.) 



contribuable. Et n'est-ce pas un plaisant langage à lui tenir 
que de lui dire : « Parce que les impôts sont lourds, nous 
élbrerons pour toi le prix de toutes choses; parce que l'dtat 
prend une partiede ton revenu, nous eu livrerons urie autre 
partie au monopole ? )) 

Mais péiihtrons plus avant dans u n  sophisme si accrédité 
parmi nos législateurs, quoiqu'il soit assez extraordinaire 
que ce soient précisément ceux qui rnainticnncnt les impôts 
improductifs (c'est notre Ii~pothése actuelle) qui leur attri- 
brient notre prétendue infhribrité indiistriclle, pour la ra- 
cheter ensiiitc par d'ailtrcs impôts et d'autres entraves. 

11 me semble évident que la protection aiirait pu, sans 
changer de niiture et rl'cDets, prendre la forme d'une tasc 
clirecte prélevée par l'ktat et distribuée en priirics indcmni- 
raires aux industries p~ivilégiéc:~. 

Adincttnns que le fer étranger puisse se vendre,slir notre 
inarché à 8 francs et noii plus Ilas, le fer fiançais à 12 îrancs 
et non au-dessous. 

Dans cette hypotlièse, il y a pour l'État deux maniércs 
d'assurer le n~arclié national au producteur. 

La premikre, c'est de frapper le fer étranger d'un droit 
dc fi francs. II est clair qu'il sera cxclii, puisqu'il ne pour- 
rait plus se vendre qii'h 13 francs, savoir : 8 francs pour le 
p ~ i x  de revient et 5 francs pour la taxe, et qu'à ce prix il 
sera chassé du marché par le fcr français, quc nous avons 
supposé étre de 12 francs. Dans cc cas, I'aclictcur, le con- 
sommateur aura fait tous les frais de la protection. 

L'Btat aurait pu encore imposer au public une taxe 
de fi francs ct la donner en prirnt.: au maitre de forge. 
L'effet protecteur eût été le méiiie. Lc fer étranger eût 
6té &galement cxclu ; car notre maitrc de forge aiirait 
rcndu à 7 fraiics, ce qui, arec les 5 francs de prime, lui fe- 
rait son prix r61nunérateur de 12 francs. Ilais en présencc 
clil fer i 7 rrnncs: iJ6traogcr ne pourrait livrer le sien h S. 



Je ne puis voir entre ces deux sjstèmcs qii'unc seule dif- 
férence : le principe est le même, l'effet est le même ; seu- 
lement dans un cas la protection est payée par quelques-uns, 
dans l'autre par tous. 

J'avoue franchement ma prédilection pour le second sys- 
tbme, II me semble plus1 juste, plus économiqiie et plus 
loyal : plus juste, parce que si la société vcut faire des lar- 
'gesses à quelques-uns de ses membres, il faut que tous y 
contribuent ; plus économique, parce qu'il épargnerait 
beaucoup de frais de perception, et ferait disparaître beau- 
coup d'entraves; plus loyal enfin, parce que le piiblic Ter- 
rait clair dans l'opération et saurait ce ju'on lui fait faire. 

Mais si le système protectcur cût pris cette formc, ne se- 
rait-ce pas unc chose assez risible qiic d'entendre dire : 
tr Nous payons de lourdes taxes pour l'armée, la marine, la 
'justice, les travaux publics, l'université, la dette, etc. ; cela 
passe un milliard. C'est pourqiioi il serait bon que l'fitat 
nous prit encore un autre milliard pour soulager ces pau- 
vres maîtres de forges, ces pauvres actionnaires d'Anzin: 
ces malheureux. propriétaires de for&, ces utiles pêc11t:urs 
dc morue. 1) . 

Qu'on y regarde de prbs, et l'on s'assurera qiic c'est A 
cela que se réduit la portée du sopliismc qiic je combats. 

avez beau faire, messieurs, vous ne poiivez donner 
de l'argent aux uns qu'en le prenant aux autres. Si vous 
voulez absolument épuiser le contribuable, à ia bonne 
heure ; mais au moins ne le raillez pas, et nc vcncz pas lui 
dire : « Je  te prends polir compenser cc que je t'ai déjà 
pris. I) 

On ne finirait pas si l'on voulait reluver tout ce qu'il y n 
de faux dans ce sophisme. Jc  me bornerai à trois consid6- 
rations. 

Vous vous prdvalez de ce que la France est accabléc de 
taxes, pour en inauirc qu'il Saut protéger telle ou telle in- 



dustrie. - Mais ces taxes, nous avons à les payer malgré la 
protection. Si donc une industr'ic SC pr9sente et  dit : « J e  
participe au paiement des taxes ; cela élève le prix de re- 
vient de mes produits, et je demande qu'un droit protec- 
teur en é l b ~ e  aussi le prix vénal, » que demande-t-elle autre 
chose, si ce n'est de se décharger de la taxe sur le reste de 
la communauté? Sa prétention est de recouvrer, par l'élé- 
vation du prix de ses produits, le montant de sa part dc  
taxes. .Or, le total des impôts devant toujbiirs rentrer au 
Trésor, kt la masse ayant à supporîcr cette'élévation de  
pris, elle paie sa taxe et celle de cette industrie. - Mais, 
ditcs-vous, on protdgera tout le monde. - D'abord Cela cst 
impossible : et, cela fût-il possible, où serait le soulagerilent? 
Je paierai pour voiis, vous paierez pour moi ; mais il ne  
faudra pas moins que la taxe se paie. 

Ainsi, vous êtes dupes d:une illiision. Vous voulez pal e r  
des taxes pour avoir une armée, une marine, lin culte, une 
université, desjuges, des routes, etc., et ensuite vous voulez 
aEranchir de sa part de taxes d'abord iine industrie, puis 
une seconde, puis une troisième, toiij~iirs en en répartis- 
sant le fardeau sur la masse. Mais vous ne faites rien que 
crder des complications interminables, salis autre résultat 
que ces complications elles-mêmes. Prouvez-moi que l'élé- 
vation di1 prix due à la protection retombe sur l'étranger, 
et je pourrai voir dans votre argument qiielque chose de 
spécieux. Mais s'il esi vrai que le public français payait la 
taxe avant la loi et qu'aprbs la loi il paie à la fois et la pro- 
tection et la tase, cn vérité, je ne puis voir ce qu'il y gagne. 

Mais je vais bien plus loin : je dis que, plus nos impôts 
sont loiirds, plus nous devons nous empresser d'ouvrir nos 
ports'et nos frontières à l'étranger inoins grcvé que nous. 
Et pourquoi ? Polir lui repasser une plus grande partie de 
notre fardeau. N'est-ce point un axiome incontestilble en 
économie politique, que les impôts, à lilongiie, retombent 



sur le consomn~ateur,? Plus donc nos écliangcs seront mul- 
tipliés, plus les consommatciirs étrangers lioiis ren~boursc- 
ront de taxes incorpordcs dans les produits que noiis leur 
vendrons; tandis qiie noils n'aurions Iciir faire, à cet 
clgard, qii'une moindre restitution, puisque, d'aprks noire 
I~ypotlii~se, leurs prodiiits sont moins grev6s que Ics nôtres. 

Enfin, ces loords impôts dont vous arguez pour jiistificr 
le régime prohibitif, vous Oies-vous janiais clcniniidé si ce 
n'est 11as ce régime qui las occasionne ? J c  voiidr,iis bieii 
clu'on me dit à quoi scr~iraient  les grandes armées pern.iii- 
lienles et  Ics puissai~tes iuarincs rnilitaircs si le conlinercc 
dtiiit libre .... hiais ceci regarde les Iiommes politiques, 

Et rie confoiidons pas, pour trop approfoiidir, 
Leurs ;ilïnires avec les ii6ti.e~ 1. 

VI.  - BALANCE DU COIIIIERCE. 

Nos adversaires ont adopté iinc tactique qiii ne laisse pas 
qtie dc nous crnbarr;isser. Éial~lissons-nous notre doctrine? 
ils I'iidrricltent le plus respeciueuscnicnt possible. Atta- 
quons-nous leiir principe? ils l'abandonnent de la meilleure 
grâce dit inonde; ils ne demandent qu'iiiic cliose, c'es1 qiic 
notre doctrine, qii'ils tiennent pour ri-hie, soit relbguée dans 
les livres, et qile leur principe, qu'ils rcconnwisseiit vicicux? 
règnc daos la pratique des afïdires. Cédcz-leur le maniemcni 
des tarifs, ct ils ne vous dispuicro~it pas le cloinaine de 1ii 

théorie. 
« r\ssuréinent, disait deriiièremerit XI. Gauiliicr de Ilu- 

milly, personne de nous ne veut ressuscitcr les vieilles 
tlléories de la balance du commerce. 11 - Fort bicn; inais, 
inonsieur Gautliicr, cc n'est pas tout que de donner cn pas- 

Voir, ail tome V, !c pamphlet l'aix et Libe1.1é. 
(i\'ole de I'ddileur.) 



sant un soiifflet à l'erreur : il faudrait encore ne pas raison- 
ner, immédiatement après, el  deiix heures durant, comme 
si cetlc erreur était une vérité. 

l'arlez-moi de hl. Lestiboudois. Voilà un raisonneur con- 
sequent, un argiimentateur logicien. Il n'y a rien dans ses 
conclusions qiii ne soit dans ses prémisses: il ne demande 
rien à la pratiqiie qu'il ne iiisiifie par-une théorie. Son prin- 
cipe peut Ctre faux, c'est 1A la quesiion. Mais enfin il a un 
principe. Il croit, il proclamc tout Iiaut que, si la. France 
tlonne dix pour recevoir qriinzc, elle perd cinq, et il est tout 
simple qu'il fasse des lois,en conséquence. 

(1 Ce qu'il y a d'important, dit-il, c'est qii'incessamment 
le cliiffre de l'importation va en ailgmentant ctd6passe le 
cli.ffre do l'exportation, c'est-à-dire que tous les ans la 
France achiate plus de produiis étrangers et vend moins de 
produits nationaux. Les chiffres eii font fui. Que voyoiis- 
nous? en 1842, nous voyons l'importation dépasser dc 
200 millions I'cxportation. 'Ces fiiits me senlblent prouver: 
de  la manière !a plus nette, que le irarail national n'est pas 
sz~f~sammentprotPgé, que i-ioiis chargeons le travail éiranger 
dc notre npprovisionncmeni, qrie In concurrence de nos ri- 
vaux opprin~e notre industrie. La loi actuelle ine semble 
6ti.c une cousécration de ce fait, qii'il n'est pas vrai, ainsi 
que l'ont déclaré les économisies, qiie, quand on achète, on 
vcnd nécessairement une portion correspondante de mar- 
chandises. Il es1 évident qii'on peut acheter, non arec ses 
~wodiiits habituels, non avec son rçvenu, non avec Ics fruits 
du travail ~~ernlnnent,  mais avec son capital, arec les pro- 
tluits accumrilés, économisés, ceux qui servent à la rcpro- 
duction, c'est-à-dire qu'on peut dépenser, dissiper les pro- 
fits des écononiics ant6rieiires. qu'on peut s'aj)paiivrir, qu'on 
l'eut marclier àsa ruine. qu'on peut consommer entièrement 
le capital national. C'est précisé,nent ce que nous faisons. 
Tous les ctns nous donnons 200 niillions ci l'étranger. a 



5 4 sup~isaies Bcoxo~i~ues.  
Eh bien, voilà un Iiomme avec lequel on peut s'entendre. 

11 n'y a pas d'hypocrisie dans ce langage. La balance di1 ' 

commerce y est avouée tout net. La France importc 200 mil- 
lions de pliis qu'elle n'exporte. Donc, la France perd 200 mil- 
lions par an. - Et le rcmCde?~C'est d'empêcher les impor- 
tation%~, conclusion cst irréprocliable. 

C'cst donc à RI. Lestiboiidois que nous allons nous atta- 
quer, cai: comment lutter avec hl., Cauthier? Si vous lui 
ditcs : La balance du commerce est une erreur, il vous ré- 
qondra : C'est cc que j'ai~avancé dans moi1 exorde. Si vous 
lui criez : hlais la balance du coiilmercc est une vérité, il 
vous dira :%C'est ce que j'ai consigné dans mes conclusions. 

L'écolé économiste me blâmera sans doute d'argumenter 
tivec M .  Lestiboudois. Combattre ln balance du comnlerce, 
me dira-t-on, c'est combattre un moiilin à vent. 

Mais, prenez-y garde, la balance du coinincrce n'est ni si 
vicille, ni si malade, ni si inorte que veut bien Ic dire 
M. Gautliier; car toute la Chambre, ÿ compris hl. Gautliicr 
lui-rri0tne, s'est associée FI' scs votes à la théorie de hl. Lcs- 
tiboudois. 

Cependant, pour ne pas fatiguer le lecteur, je n'appro- 
fondirai pas cette tliéorie. J e  me contenterai de la soumettre 
à l'épreuve des faits. 

On accuse sans cesse nos principes de n'être bons qu'cl1 
théorie. Mais, dites-moi, messieurs, croyez-vous que les li- 
vrcs des négociants soient bons en pratique ? Il me semble 
que, s'il y a quelque clipse au monde qui ait iine autorité 
praliquc, quand il s'agit de constater des pertes et des pro- 
fits, c'est la cornpiabilil6 comniercialc. Apparemment tous 
les négociants de  la tcrrc ne s'entendent pas depuis des 
sibcles pour tenir leurs livres de telle façon qu'ils leur pré- ' 
senlent les bénéfices comme des Certes, et les pertes comme 
des bknéfices. En vérité, j'aiinerais mieux croire que Al. Les- 
tiboudois est un mauvais économiste. 



BALANCE DU CONMERCE. 5 5 

Or, un négociant de mes amis, ayant fait deux opérations 
dont les résuliats ont été fort différents, j'ai été curieux de 
comparer' à ce sujet la comptabilité,du comptoir à celle de  
la douane, interprétée par .M. Lestiboudois avec la sanction 
de nos six ceiits Iégislateiirs. ,. % 

.M. T....expédia du Havre uriabâtirnerit pour les lttats- 
Unis, chargé de marcliandises :françaises, et principale- 
ment de celles qu'on noninie articles de Paris, montant à 
200,000 fr. Ce fut lc cliiffre'déclaré en douane.6Arrivée à 
la Nouvelle-Orléans; il se trouva que la cargaison avait fait 
10  p. 010 de frais et acquitté 30 p. 010 de droits, ce qui la 
faisait ressortir à 280,000 fr. Elle fut veiidue avec 20 p. 010 
de bénéfice; soit 80,000 fr., et produisit au total 320,000 Fr., 
que le consignataire convertit en coton. Ces cotons curent 
encore à supporter, pour'le transport, assurances, c~ommis- 
sion, etc., 10 p. 010 de frais : en sorte qu'au moment où elle 
entra au Havre, la nouvelle cargaison, revenait à 302,00Ofr., 
et ce fut le chiffre consigné dans les états de la douane. 
Enfin, AI. T... réalisa encore, sur ce retour, 20 p. 010 de  
profit, soit 70,400 fr. ; cn d'autres tcrmes, les cotons se ven- 
clirent 442,400 fr. 

Si M. Lestiboudois l'exige, je lui enverrai un extrait des 
livres de M. T... II y verra figurer czu crédit du compte de 
profits et pertes, c'est-b-dire comme bér~éfices, deux arti- 
cles, l'un de 40,000,. l'autre de 70,400 fr., et  RI. T... est 
bien persuadé qu'à cet égard sa comptabilité ne le trompe pas. 

Cependant, que disent à hi. Lestiboudois les chiffres qiie 
la douane a recueillis surjcette opération? Ils Iiii apprennent 
que la France a exporté 200,000 fr. .et qu'elle a importé 
352,000 Fr. ; d'où l'honorable dépiité conclut (i qu'elle a di- 
pensé et dissipé les profits de ses économies'antérieures, qu'elle 
s'est appauvrie, qu'elle a nzarché vers sa ruine, qu'elle a donné 

- 
ci I'élranger 152,000 fr. de son capztal. 1) 

Quelque temps après, R I .  T... expédia lin autre navire 



agalenient chargé de 209,000 fr. de produits de notre tiaii- 
vail national. hlaia le mallieureiix bhliment sonibra en sor- 
tant di1 port, et il ne resta autre chose à faire à Rif. S... quc 
d'iiiscrire sur scs livres deux petits ai.ticles ainbi Sorincilés : 

!lla~~cAaitdises diuersea dotuent à X fr. 200,000 pour iic1i;it~ 
tle difféi.ents objets expddiés par le navire K. 

Profifs et perles doicent ci mnrchandises diverses fr. 200.0i)o 
lloul-perte définitiue et totale de la cargaisoii. 

Pendiint cc temps-là, la douane iiiscrivait de son cUttl 
l'r. 200,000 sur son tableau d'exportations; et comme cile 
n'aura jiiinais rien à fair,: figurer cn regnrd'sur le tablenu des 
imj~ovtotrons, il s'ensuit que hl .  Lestiboudois et  la Chanibrc 
verront dans ce naufragc un proFt clair el net de 200,000 fi*. 
1-1011r la France. 

I I  y a encore cette conséquence à tirer dc là, c'cst rliic. 
sclon la tliéorie dc la b ~ l a n c e  du commercc, la France a 1111 

moyen tout simplc de doubler à qhaque iiistant scs capitaux. 
[Isufit pour cela qti'aprbs les avoir fait passer par In douane, 
elle Ics jctte à la mer. IÇ11 ce cas, les csporiaiions seroiii 
égales au nioutant de ses capilaux; les importations seroiit 
niillcs ct même iinpossiblcs, ct nous gagnerons tout ce clrie 
I'OcEan aura engloiiti. 

C'est unc plaisantcric, diront les protectionisles. Il est im- 
possible que nous disions de pareilles absurdités. - \'oits 
les dites pourtant, ct, qui plus est, vous Ics réalisez, vous les 
iiiiposez pratiquement à vos coricitoyens, autant du moiiis 
qiie cela dépend de vous. 

La vérité es1 qu'il faudrait prendre la balance du com- 
ineree au rebours, et calculer le profit national, daiis le 
commerce extérieur, par I'cxcédant des importations sur 
les exp(irtations. Cet excédant, les frais dbdiiiis, formc le 
b6iiCfice récl. Rlais cette théorie, qiii est la vraie, mCnc di- 
rectemci~t à In liberté des éclianges. - Cettc tliéorie, mes- 
sieurs, j o  volts la livre comme toutes celles qui ont filit Ic 



sujet des pi-écéden!~ chapitres. Exagérez-la tant que vous 
voudrez, elle n'a rien à redouter de celle épreuve. Supposez: 
si cela vous ariiiise, que I'élranger nous inonde de toutes 
sortes de marcliaridises utiles, sans nous rieri deniander; 
qiie nos imporiations sont infinieset nos exportations nulles; 
jc voiis défie de nle prouver que nous en serons plas pau- 
vres 1. 

1iKS FABRICANTS DE CIIAADELLES, ROÇCIES, LAMPES, CIIANDEl.lER9, RÉVEH- 

o h E s ,  3iOUCllETTES, ~ T E I G K o ~ R s ,  E T  DES PRODIICTEURS DE SiIIF,  HUILE, 

RÉSIKE, ALCOOL, ET GÉS~T.AI .EBIENT Di? TOUT Ci? QUI COSCEnFCE I!ECIAI- 
RAGE.  

A MM. les membres de la ohambre des dhputbs. 

(1 Vous êtes dans la bonne voie. Vous repoussez les 
tliéories abstriiites; l'abondance, le bon marclié \rous toii- 
chent peu. Vous vous préoccupez surtout du sort.du pro- 
diictcrir. Bous le voulez affranchir de la concurrence exté- 
rieure, en  un mot, voris voulez réserver le marci~é nuf ional  
ilu ~ravai l  n a f i o n n l .  

« Kous venons vous offrir ilne admirable occasion d'ap- 
liliquer votre ... comment dirons-nous? votre théorie? non, 
ricn n'est plus trompeur que la tliéorie; votre doctiiuc? 
votre s~s lèrnc?  votre principe? mais vous n'aimez pas les 
tloctriries, roii-; avcz horreur des syslèiries, et, quant aux 
principes, 1011s déclarez qu'il n'y en a pas en écononlie so- 

i E i i  mars 1850, I'autcnr frit encorc o b l i g é  dc-combattre Ic m C i i i e  so- 
~ b l i i s i i i c ,  qn'ii entendit produire h la tribune i i a i i o i i a l c .  II r e c t i f i a  In dC- 
i i i ~ i i s t i n t i o i i  prtlc~dentc c i l  c x c l i i a n t '  de ses c a l c i i l s  les f r a i s  de t r n i i s j ) o r I ,  

I:II:. Voir la Ii i i  d t i  t o i n e .  \;. (A'o!e de l ' ~ ; l e t o . . )  



ciale; nous dirons donc votre pratique, votre pratique sans 
tliéorie et sans pfincipe. 

u Nous subissons i'intol6rable concurrenie d'un rival 
&ranger placé, à ce qu'il paraît, dans des condiiions telle- 
ment supéricures aux nôtres, pour la pro?uction de la 111- 

mière, qu'il en inoitde.notre marché nation01 B un prix ftibu- 
leusenlent réduit ; car, aussitôt qu'il se montre, notrc vente 
cesse, tous Ics consommateurs s'adressent à lui, e l  une 
brariclie d'industrie française, dont Ics ramifications sont 
innombrables, est tout à coup frappéc de la stagnation la 
plus complète. Ce rival, qui n,'est autre que le soleil, nous 
fait une guerre si acharnée, que nous soupçonnons qu'il 
nous est suscité par la perfide Albion (bonne diplomatie par 
le temps qui court !), d'autant qu'il a pour cette île orgiicil- 
leuse cles mdnagemcnts dont il se dispense envers nous. 

(( Nous demandons qu'il vous plaise de faire iine loi qui 
ordonne la fermeture de toutes fenétres, lucarnes, abat- 
jour, contre-vents, volets, ridcalix, vasistas, mils-dc-bwuf, 
stores, en un mot, de toutes ouvertures, trous, fentes et fis- 
sures par lesquelles la lumière du solcil a coiituinc de pé- 
nétrer clans les maisons, au préjudice des belles iiidiistries 
dont nous nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait 
sans ingratitude nous abandonner aujourd'liiii à unc liittc si 
inégale. 

(( Veuillez, messieurs Ics dépulés, ne pas prendre notrc 
demande pour une satire, et lie la repoussez pas du moins 
sans écouler les raisons que noils avons à faire valoir ii 
l'appui. 

(( Et d'abord, si vous fermez, autant que possible tout 
accès à la lumibre naturelle, si vous créez ainsi le besoin de 
lumiàrc artificielle, quellc est en Prance l'ind~istrie qui, de 
proche en proche, ne sera pas encouragée? 

«S'il sc consomme plus de suif, il faudra plus de bœufs 
et da moutons, el, par suite, on verra se inultiplier les 



prairies artificielles, la viande, la laine, le cuir, et surtout 
les engrais, cette base de toute richesse agricole.. , 

« S'il se cGnsomme plus d'liuile, on srerra s'étendre la 
culture du pavot, de l'olivier, du colza. Ces plantes rjches et 
dpuisantes viendront à propos mettre à profit cette fertilité 
qiie l'élève des bestiaux aura communiquée à notre terri- 
toire. 

« Nos landes se couvriront d'arbres résineux. De nom- 
breux essaims d'abeilles rec~ieilleront srir nos mont;tgnes des 
trésors parfumés qui s'évaporent aujourd'hui sans utilité, 
comme les fleurs d'où ils émanent: II n'est donc pas une 
branche d'agriculture qui nc prenne un grand développe- 
ment. 

a II en est de même de la navigation : des milliers de 
vaisseaux iront à la pêche de  la baleine, et dans peu de 
temps nous aurons une marine capable de soutenir l'hon- 
neur de la France et  de répondre à la patriotique siiscepti- 
bilité des pétitionnaires soussignés, marchands de chandel-, 
les, etc. 

(( Mais que dirons-nous de l'article Paris? Voyez ,d'ici 
les dorures, les bronzes, les cristaux en  chandeliers, en 
lampes, en lustres, en candélabres? briller dans dc spacieux 
magasins, auprès desqnels ceux d'aujourd'hui ne sont que 
des boutiques. 

r~ Il n'est pas jusqu'au pauvre résinier, au sommet de sa 
dune, ou au triste mineur, au fond de  sa noire galerie, qui 
ne voie augmenter son salaire et son bien-être. 

<( Veuillez y réfléchir, mcssieurs; et vous resterez con- 
vaincus qu'il n'est peut-Ctre pas un Français, depuis l'opu- 
lent actionnaire d'Anzin jusqu'au plus humble débitant d'al- 
lumettes, dont le succès de notre demande n'améliore la 
condition. 

« Nous prévoyons vos objections, messieurs; mq' < IS VOLIS 

ne nous en opposerez pas une scule que vous n'alliez la ra- 



masser dans les livres usés des partisans de la libci-té coiii- 
merciale. Nous osons vous mettre au défi de prononcer uii 
mot contre nous qui ne se retourtic à l'iiistnnt coiitrc 
vous-mêincs et contre le principe qui dirige tonte votre po- 
lilique. 

« Noiis direz-vous que, si nous gagnons à cette protectioii, 
I:i France n'y gagnera point, parce que le consominatiir cii 
fera les frais? 

(( Nous vous répcn(ln)ns : 
« Vuiis n'avez plils le droit d'invoqticr les intérêts clii 

consommateur. Quaiid il s'est trouvé aux prises avec le pro- 
ducteur, en toutes circonstances voiis l'avez sacrifid. - Vous 
I'avcz fiiit polir encourager le trouail, pour accroitre le do- 
malne  di^ trauilil. Par le même motif, roiis devez le ïaire 
encore. 

« Voiis avez été voiis-mêmes au-devant J e  I'ohjcctioii. 
Lorsqu'on vous disait : Ic consommateur est intéressé I n  
libre iiitroduciion du fer, de la Iiouille, dii sésame, du fro- 
ment, des tissus. - Oui, disiez-VOUS,  nais le producteur c s ~  
intéressé à Icur exclusion. - El1 bien, si les consommateurs 
sont intéressés à l'admission de  la Iiimiére natiircllc, les pro- 
d!ictciirs lc sont à son interdiction. 

(1 i\I,iis, disiez-vous encore, le producteur et Ic consomma- 
leur ne font qu'un. Si le fabricant gagne par la protection, il 
fera gagner l'agriculteur. Si I'agricultiire prospkre, elle ou- 
vrira des dcbouchés aux fabriqiies. - Eh bien! si vous nous 
conférez le monopole de I'dclairape pendant le jour, d'abortl 
nous :icliCterons beaucoup dc suifs, dc charbons, d'huilcs, 
de rdsincs, de cire, d'alcool, d'argent, de fer, de bronzes, dc 
cristau:<, pour nlimenter notre industrie, et, de pliis, nous et 
nos iiombreus i'ournisseurs, devenus riclles, nous consorii- 
mcroiis beaucoup et répaiidrons l'aisance dans toiitcs les 
branclics du travail natioiinl. 

(1 Direz-vous quc la lumière d ~ i  soleil est (in d ~ i i  gt'i~tliii, 



et que repousser des dons gratuits, cc serait repousser la ri- 
chesse même sous prétexte d'encourager les moyens de  
l'acquérir ? 

41 Mais prenez gayde que vous portez la mort dans le 
ccetir de votre politique; prenez garcle j u e  jiisqn'ici vous 
avez toujours repoussé le produit étraiiger parce qu'il SC: 

rapproche du don gratuit, et d'clutant plus qu'il se rappro- 
elle du don gratuit. Pour obtempérer aux exigences des 
autres n~onopcleurs, vous n'aviez qu'un demi-motif; poiir 
accueillir notre demande, vous avez un motif complet, et 
nous repousser précisément en vous fondunt siir ce que 
nous sommes plus forrdés que les autres, ce serait poser 1'6- 
quation : 4- x + =-; en d'autres termes, ce serait en- 
tasser abszirdité sur absurdité. 

(1 Le travail et 1:i nature concourent en proportions direr- 
ses, selon les pajs et les climats, à la création d'un prodiiit. 
La part qu'y met la nature est toujours gratuite; c'est In 
part d o  travail qui en fait la valeur et se paie. 

(( Si une orange de Lisbonne se vend moitié pris cl'unc 
orangc de Paris, c'est qu'une clialeur natui.elle et par con- 
séquent grattiitc f i t  polir l'une ce que l'autre doit à u n t  
clialeur ai,tificielle et partant coûteuse. 

(( Donc, qiiantl iine orange nous arrive de  Poi~tugal, on 
petit dire clu'elle nous est donnée moiti6 gratuitement, moi- 
tié à titre onércus, ou, cil d'autres teriues, moitié pri.z 
rclati\.einent à celle de Paris. 

(( Or, c'est précisément de cette derni-gratzrité (pardon dii 
iiiot) que vous arguez poiir l'exclure. Voiis dites : Coinment 
le travail national pourrait-il soutenir la concurrence du 
travail Etranger qiiaiid celui-là a tout à faire, et que celui-ci 
n'a à accomplir que la ~iioitié dt! la besogne, Ic soleil se 
cliargeant du reste ? - Alais si la demi-gratuité,vous déttr- 
iiiiue à repousser la conciirrencc, comment la grntuité eri- 
tière vous porterait-elle à'adinettre la concurrence ? Ou vo:is 

4 



n'6tes pas logicicnç, ou vous devez, repoussant la demi- 
gratuité comme nuisible à notre travail national, repousser 
R fortiori et  avec deiis fois plus de zèle la gratuité entière. 

tr Encore une fois, qriand un produit, liouille, fer;.fro- 
ment ou tissu, nous vient du deliors et que nous poiivons 
l'acquérir avec nioins de travail que si nous le faisions 11011s- 
mêmes, la différence est un don gvatuit qtii,nous est con- 
féré. Ce don est plus ou inoins considérable, selon que la 
différence est plus ou'moins (grande. II est du quart; de  
inoitié, des trois quarts de la valeur du produit, si l'étran- 
ger ne  nous demande que les trois quarts, la nioitié, le 
quart du paiement. .Il cst.aussi complct qu'il puisse l'être, 
quand le donateur, comme fait le soleil pour la lumière, ne  
nous demande rien. La question; et nous la posons formel- 
lemcnt, est de savoir si vous voulez pour la France le bé- 
néfice de la consommation gratuite ou les prétendus avan- 
tagcs de la productio~i, onéreuse: Choisissez, mais soyez 
logiques ; car,.tant quevous repousserez; comme vous le 
faites, la Iioiiille, le fer, le froment, les tissus étrangers, en 
proportion de ce qiie leur prix SC raj)proclie dé zéro, qtlellc 
inconséquence ne serait-ce pas d'adinettrc la luinière di1 
solcil, dont le pris  est ii zéro, pendant toute la journée? )) 

Un pauvre cultivateur de  la Gironde avait élevé avec 
amour un plant dc vigne. Après bien des fiitigties et des 
travaux, il eut enfin Ic bonlieur de recueillir unc pièce dc 
vin, et  il oublia que chaque goutte de ce précieux nectar 
avait codté à son front une goutte de sueur. (( -Je  le ven- 
drai, dit-il &sa femme, et avec le prix j'achètcrai du fi1 dont 
'tu fcras le trousseau de notre fille. - L'lionnête campagnard 
se  rend à la ville, il rencontre un Belge et un Anglais. Le 



Belge lui dit : Donnez-moi votre pièce de vin, et  je vous 
donnerai en échange quinze paquets de  fil. L'Anglais dit : 
Donnez-moi votre vin, et'je vous donnerai vingt paquets de  
fil ; c&Fgpous autres Anglais, nous filons à meilleur marché 
que le&Belges. Mais un douanier qui se trouvait là dit : 
Brave homme, échangez avec le Belge, si vous le trouvez bon, 
mais *je suis chargé de vous empêcher d'échanger avec l'An- 

' glais. Quoi ! dit le campagnard, vous.vqulez que je me con- 
tente de quinze paquets de fil venus de Bruxelles, quand 
je puis en avoir1 vingt, venus de. Manchester? - Certaine- 
ment; ne voyez-vous pas que la France perdrait si vous re- 
ceviez .vingt paquets, lau lieu de quinze ? - J?ai peine B le 
comprendre, dit le vignerqn. - Et moi à l'expliquer, re- 
partit le douanier; mais 1a.chosé est sdre : icar toiis les dé- 
putés, ministres et gazeticrs sont d'accord sur ce point, que 
plus un peuple reçoit en échange d'une quantité donnée de  
ses produits?plus il s'appauvrit. » Il fallut conclure avec le 
Belge. La fille di1 campagnard n'eut que les trois quarts de  
son trousscau, et ces braves gens en sont encore B se de- 
mander comment il se fait qu'on se ruine en recevant quatre 
au  lieu de trois, et pourquoi on est plus riche avec trois 
douzaines de serviettes qu'avec quatre douzaines. 

> . -  , .  , , ,  

Au moment OU tous les esprits sont occupés àchercher des 
économies sur les moyens de transport ; . . 

Au moment où, pour réaliser ces économies,' on nivelle 
les routes, on cjnalise les rivières, on perfectionne les ba- 
teaux à vapeur, on relie à Paris tontes nos frontières par 
une étoile de fer, par des systèmes de traction atmosphéri- 

, ques, hydrauliques, pncumatijuesi électriques, etc. ; 
Au moment enfin où je dois croire que chacun cherche 

avec ardeur et sincérité la solution de ce problbnie : 



(c Fait-e que le prix des choses, au lieu de consommation, se 
?.opproche autnnl que possible du$Iiz qu'elles ont aux lieux 
de production ; 11 

.- 
.le me croirai: couljable envers mon' pays, envers mon 

siècle el envers moi-meme, si j c  tenais plus longtemps se- 
..?*% créte la décoiiverie m~rveilleuse qric je viens de faire. 

Car les illusions dc l'invéntetir oiil beau être proverbiales, 
j'ai la certitude la plus conil)lètc d'arojr trouvé uii moyen 

' 

irifiiillible pour que les produits du monde entier arrive111 en 
France, et réciproquement, avec une réduction dc prix con- 
sidériible. 

Infaillible! et ce ii'est cncore qu'un cles avaiitages de moi1 
dtoniiante invention. 

1511e n'exige ni plans, ni devis, ni études préparatoires: 
i t i  ingi!iiieurs, ni macliinistes, ni entreprencurs, ni capilaux, 
ni actionnaires, ni secours du gouvernement ! 

Elle ne  préscntc aucun danser de naufrages, d'cxplo- 
sioris, de chocs, d'incendie, de dérailleiiient !: 

IGllc peut Glre mise cn pratique du jour au lcndemain ! 
lCrifiri, et ceci In recommandera sans dotitc au public, elle 

tic grèvera pas d'un cciitinic 1s budget; au contrait-e. - 
1Slle n'augmentera pas le cadre dcs Sonctionnnircs et les 
csigenecs dc la bureaucratie ; au contraire. - Elle ne coîi - 
tern à personne sa liberté; au contraire. 

Ce n'csl pas Ic hasard qui m'a mis en posçcssion de mii 
clécouverte, c'cst I'observatioii. J c  (lois dirc ici coiunient j'y 
ni été condriit. 

J'avais donc cette quesiion h résoudre : 
cc l'oiirquoi une cliose Sk~itc h Bruxelles, par esemple, 

coûte-t-elle  lus clier quand elle est arrivCe à Paris? n 
Or, je n'ai p is  tardé à m'aperc~voir que cela provient de 

ce qu'il existc entre I'aris et Brusellcs des obstncles dc pln- 
sieurs sortes. C'est d'abord la distance; on IIC perit 
iiai~cllir sans peine, sans perte de teinps ; cl il Saut bien s'y 



soiimeltre soi-même ou payer pour qu'un autre s'y soumette. 
Viennent ensuite des rivières, des niarais, des accidents 
de terrain, de  la boue : ce sont autant de diflcclltés i sur- 
nionter. On y parvient en construisant des chaussées, en 
bâtissant (les ponis, en perçant des routes, en diniiniiant 
leur résistance par des pavés, des bandes de fer, etc. Mais 
toiit cela coûte, et il faut que l'objet transporté supporte sa 
part des frais. Il g a encore des volcurs sur les routes, ce 
qui exige une gendarmerie, une police, etc. 

Or, parmi ces obstacles, il en est un qiie nous avons jet6 
iious-mêmes, et à grands frais, entre Bruxelles et Paris. 
Cc sont des I~ommcs embusqués le long de la frontiére, 
armés jiisqu'aux dents et cliargés d'opposer des drficultés 
au transport des marchandises d'un pays à l'autre. On les 
appelle douaniers. Ils agissent exactement dans le même 
sens que la bouc et les ornières. Ils retardent, ils entravent, 
ils contribiient à cctle différence que nous avons remar- 
quCe enire le prix de  production et le prix de corisomnia- 
lion, diliërence que notre problème est de réduire le plus 
possible. 

Et voilà le problbme résolu. Diiiiinuez le tarif. 
' 

- Vous aiirez î'dit le cllemin de fer du Nord sans qu'il 
vous en ait rien coûié. Loin de là, ious épargnerez de gros 
traiiements, et vous commencerez dès le premier jour par 
inetire un capital dans votre poclie. 

Vraiment, je me demande comnlent il a pu entrer assez 
dc bizarrerie dans nos cervelles pour nous détel-ininer à 
payer beaucoiip de  nlillions dans l'ol~jet de détruire les 
obitacles naturels qui s'interposent enirc 1 i  France et l'é- 
tranger, et en même temps à pajer beaucoup d'autres mil- 
lions pour y substituer des obstacles artiliciets qiii ont exac- 
tement les mêmes effets, cn sorte que, I'ohstaclc créé et 
l'obstacle détruit se neutralisant, les clioses vont conime 
devant, et le résidu de l'opération est une double dépense. 

4. 
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Un produit belge vaut à Bruxelles 20 fr., ct, rendu it 
Paris, 30, à cause des frais de transport. Le produit simi- 
laire d'intlristrie parisienne vaut 40 fr., Que faisons-nous ? 

D'abord nous inettons un droit d'au moins 10 fr. sur l e  
produit belge, afin d'élever son prix dc  revient à Paris 
à 40 fr., ct nous payons (le iiombrciix siirveillants pour 
qu'il n'échappe pas A ce droit, eii sorte qiic dans le trajet il 
est ctiargé de IO fr., pour le transport cl 10 fi-., pour la taxe. 

Cela fait, nous raisonnons ainsi : ce transport de Bruxellcs 
Paris, qui coûte 10 Fr,, est bien cher. Dépensons deux ou 

trois cents millions en rail-wags, et nous le réduirons d c  
moitié. - Euidemment, tout ce que nous aurons obtenu, 
c'est que le produit belge se vendra à Paris 35 Fr., savoir : 

40 fr. son prix de Bruxelles. : 

10 - droit. + .  
5 - port réduit par le.chernin de fer2 

33 Sr. total, OU prix dc revient &Paris. 
Eli ! n'aurions-nous pas atteint 1: meme résultat en abais- 

sant le tarif A 3 fr. ? Nous aurions alors : 
20 fr. prix de Bruxelles. 
5 - droit réduit. 
10 - port par les routes ordinaires. 

33 fr. total, ou prix de revient ii 1)aris. 
Et cc procédé nous eû t  épargné 200 niillions que coûte 

le chemin de fer, plus les frais de surveillance douanibre, ' 

car ils doivent diminuer à mesure que diminue I'eBcoiira- 
gemcnt à la contrebande. 

ALris, dit-on, le droit cst nécessaire pour protdgei. I'indus- 
trie parisienne. - Soit ; mais alors n'en détruisez pas l'effet 
par votre chemin de fer. 

Car, si vous persistez 8 vouloir que le prodiiit belge re- 
vienne, comme celui de Paris, à 40 fr., il vous faudra porter 
le droit ti 18 fr. pour avoir : 



. ROCIPROCITÉ. 

20 fr. prix de Bruxelles. 
15 - droit protecteur. 
5 - port par le chemin de fer.. 

i )  . 
40 fr. lotal à' prix.égalis6s. " '1.. ' ' . 

'  lors je'de&ndè cjuéfie esi;'&Ù$ cé ràp@ort; i'i~tilité du 
,. . .: . , l .  ;., ,. . . .  chemin de fer. . . 

' Franchement,, n'y a-t-il pas &elque- chose d'humiliant 
pour le dix-néuiriérne. siècle d'apprêter' aùx' âges futurs le 
spectacle de parcilles puérilités pratiquées avec'un sérieux 
imperturbable ? Être diipe;d'àutrui!&'est pas' déjà très-plai- 
s in t  ; m a i s ' é n ~ ~ l o j e r  le vaitè' &pp5r:il représentitif à se 
duter  soi-même, A se duper doublement, et dans une affaire. 
(le numération ,vbilh qbi'est 'bien'i;opre.à rabattre un peu - 

. . .  l'orgueil du 'siècle-des lumières. . 

Nous venons de voir que tout cc qui, dans le trajet, rend 
le. transport onéreux, agit dans le sens de la protection, ou, 
si on l'aime mieux, que la protection agit dans le sens de  
tout ce qui rend le transport onéreux. I *  . 

, Il est donc. vrai de dire qu'un tarif est iin marais, une  
ornière, une lacune, une pente roide, en un'inot, un obstacle 
dont l'effet se résout à augmenter la différcncc du pris de 
consommation au prix de production. Il est.de même in- 
contestable qu'un marais, unc fondrière, sont de véritables 
tarifs protecteurs. 

Il y a des gens (en petit nombre, il cst vrai, mais il y en 
a) qui commencent à comprendre ,que les obstacles, pour 
être artificiels, n'en sont pas moins des obstacles, et  que 
notre .bien-être a plus à gagner à la liberté qu'à la protec; 
tion, précisément par la mêriie raison qui fait qu'un canal 



lui est plus favorable qu'un a clicinin sablonncus, montant 
et malaisé. IJ 

Mais, disent-ils, il faut que cette liberté soit réciproque. 
Si iloiis abaissions nos barriéres devant L'Espagne, sans quc 
l'Espagne les abaissàt devant nous, évidcmiiient iious$e- 
rions dupes. Faisons donc des t2,aités de torntnerce s"u'i. la 
base d'une juste réciprocité, concédons pour qii'oil nous 
concède, faisons Ie sacrilice iî"ac1ieter pour obtenir l'araii- 
tnge de  vendre. 

Les personnes qni raisonnent ainsi, je siiis fâclié dc Ic 
leiir ditac, sont, qu'elles le saclient on non, dans Ic principe 
ile la proieclion ; sciilement elles sont un peu plus itlconsé- 
queutes que les protectionistes purs, comme cciis-ci sont 
plus incoi~~équcnts que les proliibiiionistes absolus. 

Je le démontrerai par I'aoologue suivant. 

Stttlla et  Puera. 

Il y avait, n'importe où, deux villes, Stulta el  Puera. 
Elles constriiisircnt à gros frais uiic roritc qui les rattachait 
l'une à 1'auti.e. Qiiand cela fut Iàit, Stulta se dit : Voici q,uc 
I'uera m'inonde de ses produits, il fillit g aviser. En consé- 
quence, elle créa et paya un corps d'E~lrnyeurs, ainsi nom- 
inés parce qric leur mission était de mcltre des obsi:icles aux 
convois qui  arrivaierit dc Puera. Bien~ôt aprés, Puera eut 
aussi un corps d'E9irayeui.s. 

Au bo~it  de quelques sibclcs, les lumiPres ayant fait de 
grands progrès, la capacitC de Pltera se haussa jiisqu'a lui  
faire dCcouvi-ir que ces ob~ti~cles réciproqiies [jourraient 
bien n'être que réciproquenient nuisibles. Elle envoya un 
diplomate Q Stulta, lequel, sauf lit phraséologie oficiellc, 
parla en cc sens : (( Eous avons créi! uiic roiitc, et mainic- 
nanl nous enibarrosso~ls cette route. Cela est absurde. 
filicus edt valii laisser Ics clioses dans Ieiir prcnlicr état. 



Nous n'aurions pas eu à payer la route d'abord, ct puis les 
embarras. Au riom de Puera, je viens voiis proposer, non 
point de renoncer tout à coup A nous opposer d ta  obstacles 
inuiucls, ce serait agiiselon un principe, et nous iriél~risons 
autant qiic vous les principes, mais d'atténuer quelque peu 
ces obstacles, cil ayant soiu de pondérer équitablenierit à 
cet égard rios sacrifices respectifs. 1) - Ainsi parla le tliplo- 
inate. Stul:a demandadu temps pour réfléctiir. Elle consul~a 
tour à toiir ses fabricants, ses agriculteurs. ISnfiri, au bout 
de  quelqiics années, elle déclara que les négociations étaie111 
roiiipties. 

:t celte nouvelle, les Iiabiiants de Puera tinrent conseil. 
Un rieillard (on a toujoiirs soupçonné qu'il avait été seci.&- 
tement achelé par Stultu) se leva et dit : (1 Les obstacles ' 

crdés par Stulta i~uisent B nos ventes, c'est lin in:ilheilr. 
Ceiix que nous avons créés nuus-i111.n1cs nuisent nos 
acliats, c'est iin autre malheur. Nous ne pouvons rien sur.le 
prcmier, mais lc second dépend de nous. Délivrons-nous 
ari inoins dc l'un, puisque nous ne pocii.ons noiis défirire des 
deux. Supprimons nos E~zruyeur.~ sans exigcr que Stz<Zla en 
fasse auiniit. Uri jour salis doute elle apprendra à mieux 
l'aire ses comptes. 1) 

Lin second conseiller, Iiomme de pratique et  de faits, 
exempt de principes-et nourri de la vieille expérience des 
ancêtres, r6pliqiia : N'écoutons pas ce rêveur, ce théori- 
cien, ce novateur, cet utopiste, cet économiste, ce stiiZ/o- 
mane. Nous serions tous perdus si les cmbari,as de la routc 
ii'étaient pas bien égalisés, éqiiilibrés et poiidéi.6~ cntre 
Slulla et Puera. II y aurait plus de difliciilté, pour aller qùe 
pour venir, et pour exporter qiie pour rmporter. Nous se- 
rions, relativement à Stulla, dans les cnnditions tl'inlZriorité 
où se trouvent le Havre, Nantrs, Bordeaux, Lisbonne, Lon- 
dres, Htirnbourg, la Soiivelie-Orléans, par rapport aux villes 
placées aux sources de la Seine, de la Loire, de la Garoririe, 



du Tage, de la Tamise, de l'Elbe ct du Mississipi ; car il y a 
plus de difficultés à remonter les fleuves qu'à les descendre. 
- (Une voix : Les villcs des cmboucliures ont prospéré plus 
que celles des sourccs.) - Ce n'esi pas possible. - (La 
intme voix : Mais cela est.) - Eh bien, elles ont prospbré 
contre les ri.gles. ,, Un raisonnement si concluant ébraiila 
l'asscinblée. L'orateur acheva de la coiivaincrc cn parlant 
d'indépendance nitionale, d'ltonneur national, dc .dignité 
nationale, de travail national, d'inondation de produits, dc 
tributs, de concurrence n~eurtrière ; bref, il emporta le 
inaiiltien des obstacles; et, si vous cil êtes curieux, je puis 
vous conduire en certain pays où vous verrez d c v o s  yeux 
des cantoniers et des enrayeurs travaillant dc la meilleiire 
intelligence du monde, par décret de. la même assemblée 
législative et aux frais des mêmes contribuables, Ics uns à 
déblayer la route et les autres à l'embarrasser. 

SI .  - PLIIX ,iIISOLUS. 

Voulcz-vous juger entre la liberté et la protcction? vou- 
lez-vous apprécier la portée d'un pliénomlne écoiiomiq ue? 
Recherchez ses cfl'ets sur  l'abondance ou la  ra?*eié des 
choses, et non sut3 la hausse ou la baisse des pr ix .  hléfiez- 
vous des pvix a6solus : ils vous mèneraient dans un Ia- 
byrinthe inextricable. 

hl. Mathieu de Dombasle, après avoir établi que la pro- 
tection renchérit les clioses, ajoute : 

« L'excédant du prix augmente les dépenses de la vie, ct 
(( par consbquent le prix du travail, el  cliacun retrouve clans 
« i'excédant du prix de scs produits l'excédant do pris de 
(I ses dbpenses. Ainsi, si toiit le monde pî' < ie comine coii- 
« sommateur, tout le monde. aussi reçoit comme produc- 
« teur. )) 

II est clair qu'on pourrait retourner l'argument et dire : 
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(( Si tout le monde reçoit comme producteur, tout le 
monde paie comme consommateur. 1) 

Or, qu'est-ce que cela prouve ? Rien autre chose si ce 
n'est que la protection déplace ini~tileinent et  injustement la 
richesse. Autant en ftiit la spoliation. 

Encore, pour adriicttrè que ce vaste appareil aboutit à de 
simples cornpcnsations, falit-il adhérer au par consPquent 
de M .  de Dombasle, et s'être assuré que le prix du travail 
s'élève avec le prix des produits protégés. C'est une ques- 
tion clet fait que je renvoie à M. Moreau de Joniibs ; qu'il 
vcuille bien clierclier si le taux des salaires a progressé 
comme les actions des mines d:Anzin. Quant à moi, je ne 
le pense pas, parce que je crois que le prix du travail, 
comme tous les autres, est gouverné par le rapport de l'offre 
zi la demande. Or, je conçois bien que la restriction diminue 
l'offre de la houille; et par suite en élève le prix;  mais je 
n'aperçois pas aussi clairement qu'elle augmente la de- 
mande du trarail de manière à améliorer le tau% des salai- 
res. J e  le conçois d'autant moins que la quantité de travail 
demandé dépend du capital disponible. Or, la protection 
peut bien déplacer les capitaux, les pousser d'une industrie. 
vers une autrd, mais non les accroître d'une obole. 

Au surplus. cette question da  plus haut intérêt sera exa- 
iiiiuée ailleurs. J c  reviens ailx pr ix  absolus, et je dis qu'il 
n'est pas d'd'absurdités qu'on ne piiisse rendre spécieuses par 
des raisonnements tels que celui de  hl. de Dombasle. 

Iinagincz qu'une nation isolée, possédant une quantité 
doi~néc de numéraire, s'amuse à brûler, clinque année, la 
moitié de tout cc qu'elle produit, je me charge de prouver, 
avec la théorie de RI. de Dombasle, qu'elle n'en sera pas 

' inoins riche. 
. ICn cffet, par suite de I'incendie,'toutcs choses double-. 

ront dc prix, et les inventaires faits avant et aprCs le désastre 
offriront exactement la même valeur nominale. hlais alors, 



qui aura perdu ? Si Jean aclii~tc le drap plus chcr, il vend 
iitissi ~iliis cher son blé ; et si Pierre perd sur I'acliat du blé, 
il sc rCc.upcre sur la vente de son drap. (i Cliiicun rctrouve 
ci dans l'excédant cl~i prix de ses procluits (dirai-je) I'excé- 
II dant dii montant de ses dépenses; et si tout Ic monde 
CI paie comme consommateur, tout le monde aussi reçoit 
« coinrne prodiictciir. 1) 

Tout cela, c'cst de i'ampliigouri ct non de la science. I,ii 

vériié, réduiie 1 sa plus simple expression, la voici : que Ics 
hoinmes déiruisent le drap et Ic blC par l'inccriclie, oii par 
I'iis:ige, i'erret est le m6me qztant aux prix, mais nori quant 
( i  la ricliesse, car c'est précisément dans l'usage des clioscs 
011c consiste la riclicsse ou le bien-être. 

De inenle, la restriction, tout en diminuant I'abondaiicc 
ilcs choses, peut en hausser le prix de r r~an i~re  à ce que 
chacun soit, si vous vo~ilcz, numé~airehen~ j)a~.lunt, titissi 
riclie. Miiis l'aire figurcr dans un inventaire trois hectolitres 
(le blé à 90 francs ou quatre Iiectolitrcs 45 francs, prirce 
ilile le rfstiltat est toiijniirs 60 francs, ccla revicnt-il ai1 
iiiême, ail point de vue dc la satisfaction dcs besoins? 

Bt c'cst à ce point dc vue de la consonimation qiie je ne 
cesserai de ramener les protcctionistes, car c'cst Ib qil'cst la 
titi dc tous nos cil'orts et la soltition de tous les prohlbnies 1. 

.le leiir dirai toi~jours : S'est-il pas vrai que la restriction, 
i!n prévenant les échanges, en bornant la division dl1 tri]- 
c i i l ,  en le forçant à s'attaquer à des difficiilt6s de sitiiation 
et de tcmpératiirc, diminue en définitive In quantilé pro- 
diiitc par rine somme d ' ek r i s  déierminés? Et qii'imporic 

Cette peiisdc rcrieiit soiivciit sous In pliinic <Ic I'atitcui~. Elle avait 
h ses yeiix one iniportaiice capitale et lui  dictait qualrc jours nvniit srr 
.mort cette rccoinniaiidntioii : 11 Dites R de F. dc traiter Ics questions Cco- 
iioiiiiques toiijoiirs RU point de vue du consorniliatetir, car i'iiit6ri.t dii 

toiisomrnateiir ne fait qii'uii avec celui dc I'liiiniaiiitf. 1) 

(~\~oîe  de I ' éd i l e~~v . )  
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que la moindre quaniité produite sous le régime de la pro- 
tection ait la même cal eu^. nominale que la plus grande quan- 
tité produite sous le régime de la liberté? L'homme ne vit 
pas de valeurs nominales, mais de produits réels, et plus 
il a de ces produits, n'importe le pris, plus il cst richc. 

J e  ne m'attendais pas, en écrivant ce qui préchde, à rcn- 
contrer jamais un anti-économiste assez lion logicien pour 
admettre exl)licitcment que la ricliesse des peuples dépend 
clc la valeur des clioses, abstraction faite de leur abondance. 
Voici ce que je lrouve dans le livre dc hl. de Saint-Cha- 
mans (pag. 210) : 

Si 15 rpiliions de marchandises vendues aux étrangers 
(( sont pris siir le produit ordinaire, estimé 50 millions, les 
a 33 millions restants de marchandises, ne pouvant plus suf- 
(( fire aux demandes ordinaires, augmenteront de prix, et 
(1 s'élèveront à la valeur de 50 millions. Alors, le revcnu du 
(( pays représentera 15 millions de valeur de plus.. . 11 y 
(( aura donc accroissement de ricliesses de 15'millions pour 

Ic pays. précisément le montant de .l'importation du nu- 
(( méraire. » . 

Jroilà qui est plaisant! Si une nation a fait dans l'année 
polir 50 millions de récoltes et marchandises, il lui suffit 
cl'cn vendre le quart à l'étranger pour être d'un quart 
plus richc! Donc, si elle en vendait la moitié, elle augmen- 
terait de moitié sa fortune, et si elle échangeait contre des 
ccus son dernier brin de laine et son dernier grain de fro- 
illent, elle porterait son revcnu à cent millioas ! Singu1it:re 
manihre de s'enrichir que de produire l'infinie cherté par la 
rareté absoluc ! 

ALI reste, ~oulez-vous juger des deux doclrines? sou- 
lnettez-les à l'épreuve de l'exagération. 

Sclon cellc de i\1. de Saint-Chünians, les Frauçais ser;iie,it 
lotit aussi riclies, c'csi-à-dire aussi bien poiim~is dc ioiiies 

5 



choses avec \a millième partie de leurs produits annuels, 
parce qu'ils vaudraient mille fois davantiige. 

Selon la nôtre, les Français seraient infiniment riclies si 
leurs produits annuels étaient d'une abondance infinie, ct 
par conséqiicnt sans \-aletir aucune 1. 

XII .  L A  PiiOTECTlON ÉL~VE-T-ELLE LE TAUX DES SALA~RES? 

Un atliée déblatérait contre la religion, conti'e les prêtres, 
contre Dieu. u Si vous continuez, lui dit un des assistants, 
peu ortliodosc lui-meme, vous allez me convertir. )) 

Ainsi, quand on entend nos iinberbcs écrivailleiirs, ro- 
nianciers, réformateurs, feuilletonistes ambrés, musqtiés, 
gorgés de glaces et de champagne, serrant dans leur porte- 
feuille les Ganneron, les Nord et  les Rlackenzic, oii fitisltnt 
couvrir d'or leurs tirades contre I'égoismc, I'individualismc 
du siècle; quand on les entend, dis-je, déclamcr contre la 
duret6 de nos institiitions, gémir sur le salariat et le  prolé- 
tariat; quand on les voit lever ail ciel des yeux attendris à 
I'uspcct de la misère des clnsscs laborieuses, inisbre qli'ils 
ne visitbrent jamais quc pour cn faire de Lucratives pciii- 
tiires, on est tenté de leur dire : Si vous continuez ainsi, 
vous allez me rendre indifférent au sort des ouvriers. 

011 ! l'affectalion ! l'affectation ! voilà la nauséabonde ma- 
ladie de I'épotliic! Ouvriers, un liomme grave, un philan- 
tlirope sincère a-t-il exposé le tableal1 de votre détresse, son 
livre a-t-il fait impression, aussitôt la tourbe des réfornia- 
leurs jette son grappin sur cette proie. On la tourne, on la 
retourne, on l'exploite, on l'exagbre, on la presse jasqiiau 
dégoût, jiisqii'an ridicule. Ou vous jette pour toiil rembde 
les grands mots : organisation, association ; on vous fliitie, 

1 V. le cliiip. Y dc le secoiidc séric dcs S O ~ ~ ~ S ? ) E ~ S  cè IC chal). 1'1 des 
Hoi.»~onics i?conoi,iiqtres. - (Nole de l'étlile~ir.) 
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on vous flagorne, et bientôt il en sera des ouvriers cbmine 
des esclaves : les hommes sérieux auront lionte d'embrasser 
publiquement leur cause, car comment introduire quelques 
idées sensées au milieu de ces fades déclamations ? 

Mais loin de nous celte Iâcl~e indifférence que ne justifie- 
rait pas l'affectation qiii la provoque ! . 

Ouvriers, votre situation est singulière ! on vous dépouille, 
. comme je le prouverai tout à l'he~irc. . Mais non, je retire 

ce mot; bannissons dé notre langage toute expression vio- 
lente et fausse peüt-être, en ce sens que la spoliation, enve- 
loppée dans les sophismes qui la voilent, s'exerce, il faut le 
croire, contre le gré du spoliateur et avec l'assentiment du 
spolié. Mais cnfin, on vous ravit la juste rémunération de 
votre travail, et nril ne s'occupe de vous faire rendre justice. 
011 ! s'il ne fallait pour vous consoler qiie de bruyants ap- 
p d s  à la philanthropie, A l'inipuissante charité, à la dégra- 
dante aumône, s'il suffisait des grands mots organisation, 
communism~, phalanstère, on ne vous les épargne pas. Mais 
justice, tout simplement jkstice, personne ne songe à vous 
la rendre. Et cependcint ne serait-il pas juste que, lorsque 
aprhs une longue journée de labeur vous avez touché votre 
inodiqlie salaire, vous le puissiez échanger contre la plus 
grande somme de satisfactions que vous puissiez obtenir vo- 
lontairement d'un homnie quelconque sur la surface de la 
terre? 

Un jour, peut-être, je vous parlerai aussi d'association, 
d'organisation, et  nous verrons alors ce que vous avez à 
attendre de ccs chimères par lesquelles vous vous laissez 
égarer sur une fausse quête. 

En attendant, recherchons si l'on ne vous fait pas in- 
justice en vous assignant législativement les personnes à qui 
i l  vous est permis d'acheter les clioses qui vous sont néces- 
saires : le pain, la viande, la toile, le drap, et, pour ainsi 
dire, le prix artificielque voiis devez g mettre. 



Est-il vrai que la protection, qui, on l'avoue, vous fiiit 
11i~yer cher toutes choses et vous nuit cil cela, élève propor- 
iionnellement le taux de vos salaires? 

Ile quoi dépend le taux des s,ilaires? 
Un des vôtres l'a dit éncrgiqucn~cnt : Quand deux ou- 

vriers conient a11ri.s un maître, les salaires baissent; ils 
tiaiissent quand deux maîtres courent après un ouvricr. 

I'ermctiez-moi, pour abréger, de ine servir de cettc 
~bhrase pllis scientifique et peiit-Btre inoiris clnirc : (( Le laus 
des salaires dépend du rapport de l'ol'frc à la deniande clu 
travail. i) 

Or, de quoi dépend l'offre des bras? 
I)u nombre qu'il y en a siir la place ; et sur ce premier 

Clément la prolcclioii ne peut rien. 
I)e quoi dépend In demancle des bras? . 
Du capital national disponible. Alais la loi qui di1 : (( 011 

iic! recevra plus tcl produit cl11 deliors; on le fera a11 dedans, 1) 

augmente-t-éllc ce capital? l'as le moiris du monde. Elle le 
t i l t  d'unc voie pour la pousser dans une aiiii8c, iriais elle ne 
l'accroît pas d'une obole. Elle ii'augiricnte donc pas la dc- 
mande dcs bras. 

On moiitrc arec orgueil telle fabrique. - Est-ce qu'cllc 
s'cst foncléc et  s'entretien1 avec des capitaux tombés clc la 
lune? Non, il a FaI1~i les soustraire soit à I'agriciilture, soit à 
la iiarigation, soit h l'industrie vinicole. - Et voili pour- 
quoi si, depuis le règne des tarifs protecteurs, il y a plus 
d'ouvriers dans les galeries de nos mines ct claus Ics fau- 
bourgs de nos rilles manufacturibres, il y a 'iiioins de ma- 
rins dans nos ports, moins de laboureurs et de vignerons 
dans nos cliamps el sur nos coteaux. 

Ic pourrais disserter longtemps sur ce tliéine. J'aiine 
illieux cssnyer de vous faire comprendre ma pensée par iin 
exeniplc. 

Un ciiinpagnard avait un f'oilds de tcrrc de ririgt ni~pcrits, 
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qtt'll faisail valoir avec un capital de 10,000 francs. Il di\ is,i 
son cloinaiilc en quatre parts et  y établit l'assolement sui- 
van t  : Io mais ; froment ; 3" trcfle; 4 O  seigle. Il ne fallait 
pour lui et sa famille qu'une bien motlique portion du graiil. 
de la viande, du laitagc que produisait la ferine, ct il ven- 
dait le sui-plus polir acheier de I'hiiile, clu lin, du vin, etc. - 
IJa totalité dc son capital était distribuée chaque année en 
gages, salaires, payements de comptes aux ouvriers du voi- 
sinage. Ce capital reiitrait par les ventes, et même il s'ac- 
croissait d'année en année; ct notrc campagnard, sacliant 
fort bien qu'un capital ne prcdi~it rien qiie lorsqu'il estniis 
en œuvre, faisait profiter la classe oiivriére de ces excédan:~ 
annuels qu'il consacrait à des clôtures, des défrichements, 
des améliorations dans ses instruments aratoires et dans les 
bâtiments de la ferme. hlêmc il plaçait quelques r é s e r ~ c s  
chez le banqiiier de la ville prochaine, mais celui-ci ne les 
laissait pas oisives dans son coffre-fort; il les prêtait à des 
armateurs, à des entrepreneurs de travaux utiles, en soric 
qu'clles allaient toujours se résoudre en salaires. 

Cependant le campagnai*d mouriit, et, aussitôt maître clc 
l'héritage, le fils se dit : II faut avouer qiie mon pbre a éié 
dupe toiite sa vie. II aclietait J e  l'huile et payait ainsi tribut 
à la Provence, lantlis que notre tcrre peut à la rigueur faire 
vegéter des oliviers. Il aclietait du vin, du lin, des oranges, 
et payait tribut.à la Bretagne, au i\1édoc, aux îles d'Hybres, 
taiitlis que la vigne, le chanvre et l'oranger peuvent, tant 
bien que mal, donner ctiez noils qiielques produits. II pal ait 
tribut ail nieiinier, au tisserand, quand nos donîesiiqnes 
peuvent bien tisser notre lin et écraser notre froment entre 
deus pierres. - Il se ruinait et, en oiitre, il faisait gagricr 
i des étrangers les salaires qu'il lui était si facile de rép:iii- 
(Ire autour de lui. 

Povt de ce raisonnement, notrc étourdi changea l'assolc- 
ment du domaine.41 le divisa eii vingt soles. Sur i'une oii 
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cultiva l'olivier, sur l'autre le nidrier, sur la troisiEiiie le 
lin, sur la qiiairiènie la vigne, sur la cinqiii6inc le fro- 
merit, etc., etc. Il parvint airisi à pourvoir sa fan-iillc de ton- 
tes choses et à se rendre indépendant. Il ne retirait plus rien 
de la circulation gëiiérale ; il est vrai qu'il n'y versait rien 
non plus. En f~~t- i l  plus riche? Non ; car la terre ii'était pas 
propre i la culture de la vigiic; Ic climat s'opposait aux 
succ6s de l'olivier, et, en définitive, la famille était moins 
bien pourvue de toutes ces choses que do  temps où le père 
les acquérait par voie d'échanges. 

Quant aux ouvriers, il n'y eut pas pour eux plus de travail 
qu'autrefois. Il y avait bien cinq fois pli:s de soles à cultiver, 
inais elles (taient cinq fois plus petites; on faisait de I'liuile, 
inais on faisait moins de fronlent ; on n'achetait plus de lin, 
mais on ne vendait plus de seigle. D'ailleiirs, le fermier ne 
pouvait dépenser en salaires plus que son capital; et son ca- 
pital, loin de s'augmenter pilr la nouvelle distribution dos 
terres, allait sans ccsse d6croissant. Une grlinde partie se 
fixait en bâtiments ct ustensiles sans nonibrc, indispcnsa- 
bles à qui veut tout entreprendre. En résultat, l'of'fre des 
bras resta la même, mais Ics moyens de les paver clécli- 
naient, ct il y eut forcément réduction de salaires. 

Voilà l'image de ce qui se' passe (:liez iine nation qui s'i- 
sole par le régime prohibitif. Elie nlultiplic le noinbre de 
ses industries, je Ic sais; mais elle en diminue l'importance ; 
clle se donne, pour ainsi parler, un nssoleme~tt industriel 
plus coinplic~ué, mais non pllis fécond, au contraire, puis- 
que le même capital et la même muin-d'œuvre s'y atta- 
qucnt à plus (le dil'ficultés naturelles. Son capital fisc ab- 
sorbe une plus grande partie de son capilil circiilant, 
c'est à-dire une plus grande part du  fonds destiné aux sa- 
laires. Ce qui en reste a beau se raniifi cr, cela n'en augmente 
pas la masse. C'est l'eau d'un étang qu'on croit avoir renduc 
plus abondante, parce q w ,  distribuée#laas une intiltitude 
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de  réservoirs, elle touche le sol par plus de points et pré- 
sente au soleil plus de surface; et l'on ne s'aperçoit pas que 
c'est précisément pour cela qu'elle s'absorbe, s'évapore ct 
se perd. 

Le capital et la 'main-cl'ceuvre étant donnés, ils créent 
une] masse de produits d'autant moins grande qu'il ren- 
contrent plus d'obstacles. Il n'est pas douteux que les bar- 
rières internationales forçant, dans chaque pays, ce capital 
et cette main d'ouu~re à vaincre plus de difficiiltés de climat 
et de température, le résultat général est moins de produits 
créés, ou, ce qui revient au meme, moins de satisfaclions 
acquises à l'humanité. Or, s'il y a diminution générale de 
satisfactions, comment votre part, ouvriers, se trouverait- 
elle augmentée? Donc lcs riches, ceux qui font la loi, au- 
raient arrangé les choses de telle sorte que non-seulcment 
ils sutiraient leur prorata de la diminution lotale, mais 
même que leur portion déjà réduite se réduirait encore de 
tout ce qui s'ajoute, disent-ils, à la vôtre? Cela est-il possi- 
ble? cela est-il croyable? Oh! c'est là rine générosité sus- 
pecte, et vous feriez sagement de la repousser '. 

l'artisans de la liberté dcs &changes, on nous accuse $6- 
tre des théoriciens, de ne pas tenir assez compte de la pra- 
tique. 

a Quel tcrrible préjugé contre M. Say, dit AI. Perrier 2, 

que cette longrie suite d'administrate~irs distingués, que 
cette ligue imposante d'écrivains qui tous ont vu autrement 

1 V .  au tome V I ,  le clisp. xiv des fiarw~onies. 
(h'ote de l'étliletir .) 

2 De I'Adtninisft,alion co)nnlerciale opposée à I'écononiie polifique, 
page 5. 



q11c loi, et hl. SAY ne se le dissimule pas! Kcoutuiis-le : 
a On a dit, h l'appui des vieilles erreiirs, qii'il faut bieu 
(I qu'il y ait quelque foiidement à des idées si géiiéraleinent 
a adoptCes par toutes les nations. Ne doit-on pas se défier 
« d'observations et de raisonnements qui renversent ce qui 
(( a été ienii pour constant jusqu'à ce jour, ce qui a été teiiii 
(( polir ceriain par tant de pcrsonnages que rendaient rc- 
(( conimantlables leurs lumières et leurs inteiitions? Ccl 
« argument, je l'avoue, est digne de faire une profonde iiii- 
(( pression, et pourrait jeter du doute sur Ics points les plus 
(( incontestables, si l'on n'avait vu tour B tour les opinious 
(1 lcs pliis fausses, et que maintenant on reconnaît géndrale- 
(( ment pour telles, reçues et professées par tout le morde 
« pendant une longue suite de si'ècles. 11 n'y a pas encore 
« bien longtemps que toutes les nations, depuis la plus 
« grossi&re jusqu'à la plus éclairée, et que tous les Iionimcs, 
(1 depuis le portefaix jusc-lu'au philosofihe le plus savant, 
« admettaient quatre éléments. I'ersonne n'eût songé à 
(( conlestercette doctrine, qui poiirtant est fausse : tellenient 
« qii'aujoiird'liiii il n'y n pas d'aide-i~ati~raliste qui ne se dé- 
« criât s'il regardait I;i  terre, l'eau et le fcu comme clcs 
« éléments. )) 

Sur qnoi 11. Ferrier I'iiit cette observation : 
(( Si hl .  Say croit répondre ainsi H l'objection trbs-fortc 

qii'il s'est proposie, i l  s'abuse 6tibangement. Qtie des 
lioinmcs, d'ailleiirs très-éclairés, se soicnt troinpés pendaiil 
!>liisieurs siècles sur un point quelconque d'liistoirc ilatu- 
rclle, cela se comprend et ne prouve rien. L'eau, l'air, la 
terre et le feu, éléments ou non, en étaient-ils moins utiles 
à l'lionime? .... Ces crreurs-là sont sans conséquence; elles 
n'amènent pas de l)oulevei.semcnts, ne jettent pas de mal- 
aise daiis les esprit>, elles ne blessent surtout aucun intérêt, 
raison pour laqiielle elles pourraient, sans inconvdiiieiit, 
durer cles niilliers cl'aundes. Le monde pliysique marclie 



dunc commc si elles n'existaient pas. Mais en pci t-il btri: 
ainsi des erreurs qui attaquent lc monde moral? Copçoit-on 
qu'un système d'administration qui serait absolunieiit faul ;  
dommage;ible par conséquent, piit être suivi, peiidant plii- 
sieurs siècles et chez plusieurs peuples, avec l'assentiineiii 
général de tous les hommes instruits ? Esplicluera-t-on coni- 
ment un tel système pourrait SC lier avec la prospérité LOU- 

jours croissante des nations? M. Say avuue que l'arçumerit 
qu'il combat cst digne de faire une impression profonde. 
Oui certes, et cette impression reste, car RI. Say l'a plutdt 
augmentée que détruite. » 

Ecoutons 81. de Saint-Chamans : 
« Ce n'est guère qu'au milieu du dernier siècle, de ce dix-, 

(i Iiuitième siècle où toutes les matibrcs, tous les principes 
(( sans exception, fiirent livrés Q la discussion des écrivains, 
(c que ces fc,urnisseurs d'idées spe'culatives, appliquées à 
(( tout sans être applicables A rien, con~inencèrent à écrire 
« sur l'économie politique. Il existait auparavant un systbnie 
« d'éconoinic politiqnc non écrit, mais pratiqué par les gou- 
CI vernements. Colbert, dit-on, en était l'inventeur, et il 
cc était la règle de tous les lhats de l'Europe. Cc qu'il 3 i i  

(i ile plus singulier, c'est qu'il l'est encore, malgré les ana- 
(( tlièmes et le mépris, malgré les découvertcs de l'école 
« moderne. Ce système, que nos écrivains ont nommé le 
(i système mercantile, consistait à.. . contrarier, par des pro- 
(1 Iiibitions ou des droits d'entrée, les productions étran- 
(1 gères qui pouvaient ruiner nos manufactures par Icur 
(( concurrence. .. .. Ge système a été. déclaré inepte, ab- 
« surde, propre à appauvrir tout pays, par les écrivains 
« économistes de toutes lcs écoles 1 ; il a été banni de tous 

1 Ne pourrait-on pasdire : C'cst il11 t,crriblc pi'6jug6 contre MAI. Fcrrier 
et Saint-Chamans que  les 6coiioinistcs d e  toutes les écoles. c'cst-h-dire 

' toits les hommes qui ont étudie In rliicstio~i, soient ar1.ivS.s h ce résultat. ; 
' 5 .  



II les livres, récluit B se réfilgic~  inl lis la prnlique dc t,ous 
II les peuples; et on ne conçoit pas que, polir cc qui Ise- 
R garde la ricahcsse des nations, Ics gourerncnicrits ne s'cil 
« soient pas rapportés aux savants auteurs plutôt qu'à Iit  

ri vietlle ezpérlence d'iin spténle, etc.. ... 011 ne conçoit pas 
II siirtout que le gouvcruement français ..... s'obsiiae, cn 
((économie politique, à résister ailx progrils des lumiCres 
II ct à conscrvcr dans sa pi.ntique ccs vieilles crrenrs que 
(I tous nos économistes de plume ont signalées ... Alais cn 
« voilà irop sur ce système mercantile, qui n'a pour lui qtre 

les fails, et qui n'est soutenu par aucun écrivain ! 1) 

Ne dirait-on pas, à entcndre ce langage, qiie les Acono- 
'iiiistes, en réclamant pour cliacon la libre disposition de sa 
propriélé, ont fait soriir de lcur cervelle, comme les fourid- 
rislcs, lin crdre social nouveau, cliiinérique, élrange, iine 
sorte dc pliiiliiiistCre sans 1)récédcnt dans Ics annales du 
genre hiiiiiaii~l II me semble que, s'il y a, cn tout ceci, 
qi~elqiie chose d'inveiité, de coritingcnt, ce n'est pas la li- 
berté, mais la protcction; ce il 'cs~ pas la faculté d'éclianger, 
mais bien la dounne, la douane appliqiiée. à bouleverser ar- 
tificiellement l'ordre naturel des rémnriéraiioiis. 

Mais il ne s'agit pas de comparer, de juger les deux sys- 
tèmes; la question, pour le moment, est de savoir lcqucl des 
cleux s'appuie sur l'expérience. 

Ainsi donc, hleesieurs Ics Alonopolcurs, vous prétendez 
yiie les faits sont pour vous; que nous ii'avons de notre 
côté que des théories. 

Trous vous flattez même que cctte longue série d'actes 
publics, cette vieille expérietjce dc 1'E?1ropc que vous invo- 

après tout, In libertg vabit niieux qcie la contrniiite, et Ics lois de Dieci 
soiit plus sages qcie celles de Colbert. 

1 Du Système de l'i~)>l~cit, etc., p;w BI .  le siconite de Süiiit.Clianiniis, 
psgc 1 1. 



( p z ,  a parti iniposante h M. Say ; et je convieils qu'il ne 
vous a pas réfutds avec sa sagacité habituelle. - Poiir moi, 
je ne vous cède pas le domaine des fnits, car ~ o u s  n'avez 
pour vous que des faits exceptionnels et contraints, et nom 
avons à leur opposer les faits universels, Ics actes libres et 
volontaires de tous les hommes. 

Que disons-nous et que dites-vous ? 
- Nous disons : 
<( 11 vaut rnieux acheter à autrui ce qu'il en coûte plus 

cher de faire soi-même. 1) 

Et vous, vous ditcs : 
( 1  Il vaut mieux faire les choses soi-même, encore qu'il en 

coùte moins cher de les acheter à autrui. )) 
Or, Messieurs, laissant de côté la théorie, la démonstra- 

tion, le raisonnement, toutes choses qui paraissent vous 
donner des nausées, quelle est celle de ces deux assertions 
qui a pour elle la ianction de i'zlniverselle putique ? 

T'isitez donc les champs, les ateliers, les usines, les ma- 
gasins ; regardez a-u-dessus, au-dessous et autour de  vous ; 
scrutez ce qui s'accomplit dans votre propre ménage; ob- 
servez vos propres actes de tous Ics instants, et dites quel 
est le principe qui dirige ces laboureurs, ces ouvriers, ces 
entrepreneurs, ces marchands ; dites quelle est votre pru- 
tique personnclle. ; 

Est-ce que I'agriciilteur fail ses habits? est-ce que le tail- 
leur produit le gr:iin qii'il eonsornme? est-ce que votre mé- 
nagère ne cesse pas de faire le pain à la rnaison aussitôt 
qu'elle trouve économie à. l'acheter au boulanger ? est-ce 
que vous quittez la plume pour la brosse, afin de ne pas 
payer tribut au décrotteur? est-ce que l'éconoinie tout en- 
tière de la société ne repose pas sur la séparation des occu- 
pations, sur la division du travail, sur l'échange en un iiiot? 
ct  l'échange est-il autre chose que c c  calcul qui nous fait, 
à tous tant que notls som'mcs, discoiitinucr la prodiiction 



directe, Iorsqiie I'actl~iisition ind i rcc ,~  nous prése~~te  épar- 
gnc de  temps et de peioe? 

1-ous n'éles donc pas les Iioniincs de la pralique,  puisque 
voiis ne poiirricz pas niontrer un scul Iioinrne, sur toute III 
surface du globe, qui agisse selon votre principe. 

Riais, direz-vous, nolis n'avons jamais entendu faire lie 
notre principe la Aglc des relations individuelles. Nous 
comprenons bien que ce serait briser le lien social, et forcer 
les hommes à vivre, comme les colimaçons, cllacun dans sa 
carapace. Nous nous bornons ù prétendre qu'il domine de 
fait les relations qui se sont 8tablies entre les aggloméra- 
tions de la famille Iiumaine. 

Eh bien, cette asserlion cst encore erronée. La famille, 
la conlmiine, le canton, le départeinent, la province, sont 
autant d'agglomérations qui toliles, sans aucune exception, 
rejettent pratiquement votre principe CL n'y ont même jii- 
mais songé. Toutcs se procurent par voie d'échange cc qu'il 
leur cn coùterait plus de se procurer,par voie de produc- 
lion. Autant en feraicnt les peuples, si voiis nc l'empbchiez 
par  la  force. 

C'est donc nous qui sommes les hommes de pratique et 
d'expérience ; car, pour conlbattre l'interdit que vous avez 
mis exceptionnellement sur cjuelques échanges interna- 
tionaux, nous nous foiidons sur la pratique ct l'expérience 
de tous Ics individus et dc toutes les agglomérations d'in- 
dividus dont les actcs sont volontaires, et peuvent par con- 
séquenl être invoquds en ténioignage. Mais vous, vous com- 
rnencez par contraindre, par empêcher, et puis vous vous 
cinparez d'actes forcés ou prohibés pour vous écrier : 
II Voyez, la pratique nous justifie I )) 

Vous vous Clevez contre notre théorie, ct i~ièrne contre 
la thforie en général. i\Iais, quand vous posez un principe 
antagonique au nôtre, vous êtes-vous imaginé, par hasard, 
qtie vous ne faisiez pas de la théorie? Non, non, rayez cela 



de vos papiers. Troi1s I'iiites dc In thdorie cornine nous, niais 
il y a entre la vôtre et la nôtrc ccttc difirence : 

Notre théorie ne consiste qu'à observer les faits univer- 
sels, les sentiments universels, les calculs, les procédés uni- 
versels, et tout au plus à les classer, à les coordonner pour 
les i-ilieiix comprendre. 

Elle est si peu opposée A la praiiquc qu'elle n'est autre 
chose (lue la pjvtique expliquée. Nous regardons agir les 
hommes mus par l'instinct de la conservation ct du pro- 
grès, et ce qu'ils font librement, voloritairement, c'est cela 
nieme que nous appelons économie ~ioli!ique ou économie 
de la société. N&s allons sans cesse répétant : Chaquc 
honiille est pratiquemenl un excellent économiste, produi- 
sant ou échangeant selon qii'il y a plus d'avantage à éclian- 
ger ou à pfoduire. Cliacun, par l'expérience, s'élève à la 

' science, ou plutôt la science n'est que cette même expé- 
rience scrupule~isen~cnt observée et méthodiquement 
exposée. 

Mais vous, vous faites de la théorie dans le sens défavo- 
rable du mot. Voris imaginez, vous inventez des procédés 
qui ne sont sanctionnés par Id pratique d'aucun homme vi- 
vant sous la voUte des cieus, et puis vous appelez à votre 
aide la contrainte et la prohibition. II faut bien que vous 
ayez recours à la force, puisquc, voulant que les liommes 
produisent ce qii'il leur est plus avantageux d'acheter, vous 
voulez qu'ils renoncent à un avantaye, vous esigez d'eus 
qu'ils se conduisent d'5après une doctrine qui implique coii- 
tradiction, mêiile dans ses terines. . 

Aussi, cette doctrine qui, vous en convenez, serait ab- 
surde dans les relations individuelles, je vous défie de 1'4- 
tendre, même en spéculation, aux transactioiis entrc fa- 
inillcs, communcs, départements ou provinces. De votre 
propre aveu, elle n'est applicable qu'aux relations iiitci~iia- 
lionales. 



Et c'est pourquoi vous ;tes rdduits à rdpéicr cliaqiic 
jour : 

(( Les principes n'ont rien cl'absolu. Ce qui est bien  daus 
l'individii, la fainille, la commune, la province, est mol dans 
la nation. Ce qui est 60n cn clétail, - savoir : acheter plutôt 
que produire, quand l'achat cst plus avantageux que la pro- 
duction, - celamême est nlauvais en masse ; l'économie po- 
litique des individus n'est pas celle clcs pciiplcs, u et autrcs 
balivernes ejlrsdem favince. 

Et tout cela, pourqiioi? Regardez-y de J )~&s.  l'our nous 
prouver que nous, consommateurs, nous sommes votre 
proprieté! que nous TOUS appartenons en corps ct  en iîme ! 
que vous avez sur nos estomacs et sur nos membres un droit 
exclusif! qu'il vous appartient de nous nourrir et  de nocs 
vêtir à votre prix, qiielles que soient votre impéritie, votre 
riipacité ou I'infdriorité de votre sitiiation I 

Non, vous n'êtes pas les lioiilmes de la pralique, voiis 
êtes des hommes d'abstraction . . . . et d'extorsion *. 

XIV. - COhFLIT DE PllllriCIPES. 

Il est une cliosc qui me confond, et c'est celle-ci : 
Des publicistes sincbrcs étudiant, au scul point de vue 

des prodiicteurs, l'économie des socictés, sont arrivés $cette 
double formule : 

a Les gouvernements doivent digposer des consomma- 
(( teiirs soumis à leurs lois, en faveur du travail national ; 

Ils doivent soumettre à leurs lois des coiisommateurs 
<( lointains, pour en disposer en faveur du travail national. u 

La premikre de ccs forniiilcs s'appelle Protect ion ; la se- 
conde, D é b o u d é s .  

l V. ci-sl)rès le chap. SV. (hrote de l'éditeur.) 



Tuutcs deux reposent sur cette donnée qu'on noiilnle Ra- 
Innce du co~~~merce : 

(( Un peuple s'appauvrit quand il importe, et s'enricltit 
quand il exporte. » 

Car, si tout achat nu deliors cst un frzbut pnyP, une perte, 
il est tout simple de restreindre, mêmc de prohiber les im- 
portations. 

Et si toute vente au dehors est un tribut reçu, un piofit, 
il est tout naturel de se créer des débouchés, même p i r  la 
force. 

Sgstème prôtecteut., système colonial: ce ne sont donc 
que deus  aspects d'une même théorie. - Empêcher nos 
concitoyens d'acheter aux étrangers, forcer les étrangers à 
acheter à nos concitvjens, ce ne sont que deux conséquen- 
ces d'un principe identique. 

Or, il est impossible de ne pas reconnaître que, selon cette 
doctrine, si elle est vraie, l'utilité générale repose sur le 
inonopole ou spoliation intérieure, et sur la conquête ou spo- 
liation extérieure. 

J'entre dans un des chalets suspendus aux flancs de nos 
Pyrénées. . 

Le pcrc de famille n'a reçu, pour son travail, qu'un faible 
salaire. La bise glaciale fait frissonner ses enfants ii demi nus, 
le fojer est éteint et la table vide. Il y a de la laine et di1 
bois et du maïs par delà la montagne, mais ces biens sont 
interdits à lii faniille du pauvre journalier; car l'autre ver- 
sant des monts, ce n'est plus la France. Le sapin étranger 
ne réjouira pas le foyer du châlet ; les enfants du berger ne 
connaîtront pas le goût de la mélure biscaïenne, et la laine 
d e  Navarre ne récliauffera pas leurs membres engourdis. 
Ainsi le veut l'utilité générale : à la bonne heure! mais 
convenons qii'elle est ici en coi$radiction avec la justice. 

Disposer Iégislativen~cnt des consoinnlateurs, les réserver 
au travail national, c'cst empiéter sur leur liberté, c'est leur 



iiiicrdire une action, l'écliaiige, qui n'ii en ellc-niCnic rien 
de contraire A la morale ; cn un mot, c'est leur fairc in- 

juslice. 
Et cependant cela est nécessaire, dit-on, sous peine J e  

voir s'arrêter le travail national, sous peine de porter uii 
coup funeste à la prospérité publique. 

Les écrivains de l'écolc protectioniste arrivent donc à cette 
triste conclusion, qu'il y a incoinpalibilité radicale entre la 
Justice et l'utilité. 

D'lin autre coté, si cliaque peuple est intéressé à vend9.e 
et à ne pas acheler, une action et une réaciion violcntee 
sont i'état nalurcl de lenrs relations, car cliacun cliercliera 
A imposer ses produits à toiis, et tous s'efforceront de re-  
pousser les produits dc chacun. 

Unc vente, en eflei, implique 1111 achat, ct puisque, selon 
cette doctrine, vendre c'est bénéficier, comme aclieter c'est 
perdre, toute transaction internationale implique l'amélio- 
ration d'un peuple et la détérioration d'un autre. 

Mais, d'une part, les liommes sont fatalement poussés 
vers ce qui leur profite ; dc l'autre, ils résistent inslincli- ' vement à ce qui leur nuit : d'où il faut conclurc que chaquc 
peuple porte en lui-in8nie une force naturelle d'expansioii 
e t  une force non moins naturelle de résistance, lesquelles 
sont également niiisibles à tous les autres; ou, en d'autres 
termes, que l'antagonisme et la guerre sont l'élat natu?.eC 
de la société humaine. 

Ainsi, la tltéorir! que je discute se réeiimc en ces deux 
axiomes : 

L'Utilité est incompatiblc avec la Justicc au dedans. 
L'Utilité est incompatible arec la Paix au deliors. 
Eh bien ! ce qui m'étonne, ce qui me confond, c'est qu'i111 

publiciste, un llomme d'Etat, qui a sinchernent adhéré ii 
une doctriiic fcoiioiiiique dont le principe ticurtc si uio- 



leinment d'autises principes incontestables, puisse goùter 1111 

instant de calme et de repos d'esprit. 
Pour inoi, il me senible qiie, si j'avais .pénétré dans In 

science par cette porte, si je n'apercevais pas clairement 
que Libertb, Utilité, Justice, Paix, sont clioses non;$eule- 
ment compatibles, mais étroitement liées entre elles, el  
pour ainsi dire identiques, je m'efforcerais d'oublier tout cc 
que j'ai appris; je me dirais : 

« Comment Dieu a-t-il pu vouloir qiie les Iiomnies n'arri- 
« vent à la prospérité que par l'injustice et la guerre? Coiri- 
(( ment a-t-il pu vouloir qu'ils ne renoncent à la guerre et à 
(( l'injustice qu'én renonçant à leur bien-litre? 

(( Ne me trompe-t-elle pas, par de fausses Irieurs, la science 
« qui m'a conduit à l'horrible blasphème qu'implique cette 
« alternative, et oserai-je prendre sur moi d'en faire la base 
(( de la législation d'lin grand peuple? Et lorsqu'une longue 
« suite de savants illustres ont recueilli des résultats plus 
(( consolants de cette même science à laquelle ils ont con- 
« sacré toute,leur vie, lorsqu'ils afirment que la liberté et 
« l'utilité s'y concilient alec la j ,slice et la paix, que tons 
(( ces grands principes suivent, sans se heurter, et pendant 
« l'éternité entière, des parallèles infinis, n'ont-ils pas pour 
(( eux la présoinpiion qui résulte de tout ce quc nous savons 
(( de la bonté et de la sagesse de Dieu, manifestées dans In 
(( sublime harmonie cle lacréation matérielle ? Dois-jc croire 
(( Iégibremcnt, contre une telle présomption et contre tant 
« d'imposantes autorités, que ce mCme Dieu s'est plu 6 
« mettre I'aniagonisrne et la dissonance dans les lois dii 
R monde moral ? Non, 11011; avant de tenir pour certain que 
R tous les principes sociaitx se heurtent, se clioqiient, se 
« neutralisent, et sont entre eux en un conflit anarcbiqiie, 
« éternel, irrémédiable; avant d'imposer à mes concitoyens 
(( le système impie auquel mes raisonneinents m'oiit con- 
<( duit, je veux en repasser toute la chaîne, el m'assurer s'il 



« n'est pas un point de la routc où je me silis égaré. II 

Que si, après un siiicbrc csaincn, vingt Sois recommencé, 
j'arrivais toiijoiirs à cette ;iffrciise conclnsion, qu'il i'aiit 
opter entre le Bien et Ic Bon, découragé, je repoi:sscrais In 
sciencc, je m'enfoncerais dans une ignorance roloiltnire, 
surtout je déclinerais toute particil~aiion aux afiiircs demoii 
pays, laissant à des lioinnies d'une autre trempe Ic Sardenii 
ct la responsabilité d'un choix si pénible 1. 

M. de Saint-Criccl disait : Sommes-nous sîirs quc l'étraii- 
gcr nous fera :iutant d'acliats qi:e cle ventes? i )  

$1. de Dombasle : u Quel msiif avons-nous de croire qur: 
les prodiicteurs anglais vienddont chcrclicr chez nous, plutôt 
que cliez toute autre nation du globe, les produits dont ils 
pourront avoir besoin, ct des produits pour une valeur équi- 
valente à leurs exportations en France ? n 

J'adniire comme les Iioninies, qui se disent pra!iques avant 
tout, raisonlient en dchors de toute pratiq~ie ! 

Dans la pratiqiic, se fait-il un écliange sur cent, sur niillc, 
sur dix mille peut-être, qui soit un troc direct de produit 
contre produit? Depiiis qu'il y a des monnaies au iiionde, 
jamais aucun cultivateur s'est-il dit : je ne veux aclieter des 
souliers, des chapeaux, des conseils, des leçons, qu'au cor- 
donnier, au chapelier, P l'avocat, au professeur qui m'a- 
chètera du blé toiit juste pour une valeur 6quiv:ilcnte ? - 
Et pourquoi les nations s'imposeraient-elles cctle gêne ? 

Comment se passent les clioscs ? 

1 V. ci-aprés les cllap. ~viii,  LS, ct A In fiil de ce voliiiiic, la lettre A 
M. Thiers, iiititiilde P~~oteclionisme et Cotnmunisme. 

(:\'ote de 1'Pciiteur.) 



Supposons un peuple privé de relations extérieures. - 
Un homme a produit du blé. .II le verse dans la circulation 
tlationale au plus haut cours qu'il pe~i t  troiivcr, et il reçoit 
en  échange ... quoi ? Dcs écus, c'est-à-(lire des mandats, 
des bons fraetionnables à l'infini, au moyen desquels il lui 
sera lciisible de rctirer aussi de la circulation nationale, 
quand il le jugera propos et jusqu'à due concurrence, les 
objets dont il aura besoin ou envie. En définitive, à la fin 
de l'opération, il aura retiré de la masse justement I'éqiiiva- 
lent de ce qu'il y a versé, et, en valeur, sa consommcction 
égalera exactement sa producticin. 

Si les échanges de cette nation avec le dohors snnt libres, 
ce n'est plus dans la circulation nalionale, mais dans la cir- 
culaiion générale, que chacun verse ses produits et puise ses 
consommations. Il n'a point à se préoccuper si ce qu'il livre 
à cette circiilation générale est acheté par un compatrio:e 
ou un étranger; si Ics bons qu'il reçoit lui viennent d'un 
Français ou d'un Anglais ; si les objets coutre lesquels il 
échange ensuite ccs bons, à mesure de ses besoins, ont été 
FabriqnEs en deçà ou au delà du Rhin ou des Pyrénées. 
Toujoiirs est-il qu'il y a, pour chaque individu, balaucc 
csacte enire ce qu'il verse et ce qu'il puise dans le grand 
réservoir commun ; et si cela est vrai de chaque individu, 
cela est vrai de la nation en masse. 

La seule différence entre les deux cas, c'est que, dans le 
dernier, cliaciin est en face d'un marché plus étendu pour 
ses ventes et ses achats, et a, par conséquent, plus de cliari- 
ces de bien faire Ics uns et les autres. 

On fait cette objection : Si tout le monde se ligue pour ne 
pas retirer de la circulation les produits d'un individu dé- 
terminé, 11 ne pourra rien retirer à son tour de la masse. IL 
en est de inûme d'un peuple. 

RE~ONBE : Si ce peuple ne peut rien retirer de la masse, 
il n'y versera rien non plus ;.il travaillera pour lui-même. 



Il scra con1r;iiut de se soumettre ce c~uc vous.voulcz lui 
imposer d'avance, a savoir : l'isolement. 

Et cc sera l'idéal du régime proliibitif. 
N'est-il pas plaisant que vous lui infligiez (l'ores et d6jj.l 

cc régime, dans la craintc qu'il nc courc la chance d'y arri- 
ver un jour sans \rous ? 

XVI.  - ].ES FLEUVES ODS.L.IIU~S PLAID.iST POU11 LES I~ROIII I I I -  

TIOSISTES. 

II y aqticlques années, j'étais à hladrid. J'lillai aux cortcs. 
On y discutait un traité avec le 1'ortug.aI sur I'amélioratioii 

. di1 cours dii Duero. Uii député se Iéve et dit : <( Si le Ducra 
est canalisé, les transports s'y feront à plus bas prix. Les 
grains portugais se vendront h meillcur rnarchi! dans les 
Castilles et feront à notre travnil national une concurrcncc 
redoutable. Je repoussc le prnjet, moins que Mhl. les tni- 
nistres ne s'engagent à relevcr le tarif des doiiaues de ina- 
iiière h rétablir l'équilibre. o L'assemblée trouva l'argument 
sans réplique. 

Trois inois aprbs, j'étais A Lisbonne. La marne qucsiion 
était soumise au sénat. Un noble Iiidalgo dit : u Seiihor prc- 
sidentc, le projet est absurde. Voiis placez des gardes, A 
gros Srais, sur les rives dii Duero, pour einpêclier l'invasion 
do grain castillan en Por~ugal, et, en inêine temps, vous 
voulez, to~ijoiirs a gros frais, faciliter cette invasion. C'est 
iinc inconséquence a laqiicllc je ne puis in'sssocicr. Qiic le 
Diiero passc à nos fils tel quc nous l'ont laissé nos pères. » 

Plus tar i ,  quaiid il s'est agi d'ahéliorer la Garonne, je 
me suis rappelé les nrgiiincnts des orateurs ibériens, et je 
me disais : Si les dépulés de Toulouse étaient aussi bons 
éconoinistcs que celiii de Palencia, et les représentants de  



13urdeaux aussi forts logiciens que ceux d'oporto, assuré- 
i1:ent on laisserait la Garonne' 

Dormir au bruit flatteur de son urne peiichrr~ite, 

la canalisation de la Garonne favorisera, au prejudice 
de Bordeaux, l'invasion des produits toulousains, et, au dé- 
triment de Toulouse, l'inondation des produits bordelais. 

J'ai dit que lorsque, malheureusement, on se plaçait au 
l'oint de vue de l'intérêt ~irsducteur, on nc pourait manquer 
de heurter I'in!érCt général, parce qiie le prodiicteur, en 
talit que tcl, ne demande qu'etforts, besoins et obstacles. 

J'en trouve un exemplc remarquable dans uri journal de 
I\ordeaux. 

h l .  Simiot se pose cette question : 
Le chemin de fer de Paris en Espagne doit-il offrir une 

bolution dc continuité à Bordeaux ? 
II la résout atirmativement par une roule de raisoils que 

je n'ai pas à examiner, mais par celle-ci, entre autres : 
Le chemin de fer de Paris à Bayonnc doit présenter une 

lacune à Bordeaux, afin que marcliandises et vojageurs, 
Surcés de s'ariêter dans cette ville, J laissent des profits aux 
bateliers, porte-balles, cominissionnaires, consigriataires, 
li0teliers, etc. 

11 est clair que c'est encore ici l'intérêt des agents du tra- 
vail mis avant l'intérêt des consornmatours. 

&lais si Bordeaux doit profiter par la lacune, et si ce 
~ r o f i t  est conforme à l'intérêt public, Angoulême, Poitiers, 
Tours, Orléans, bien plus, tous les pcints interniédiaires, 
l\ulYcc, C;liâiellerarilt, etc., etc., doivent aussi demaiidcr dcç 
lacunes, et cela dans I'intérdt géiiérdl; clans l'intérêt bien 



entendu di1 travail national, car plus elles seront multipliées, 
plus seront multipliés aussi les consigiiations, commissions, 
transbordements, sur tous les points de la ligne. Avec ce 
système, on arrive à un chemin de fer composé de lacniies 
successives, à lin chemin de fer négatif. 

Que -MM. Ics proteclionistes le veuillent ou non, il n'cil 
' 

est pas moins certain que Ic principe de la restriction est le 
même que le principe des lacunes : le sacrifice du consorn- 
mateur au producteur, du but au iiioyen. 

* 
XIrIII. - IL R'F A PAS DE PllISClPES dBSOI.US. 

On ne peut trop s'étonner de la facilité avec laquclle les 
Iiommcs se résignerit à ignorer ce qii'il leur importe le pllis 
de savoir, et l'on peut être sûr qu'ils sont ddcidés à s'en- 
dormir dans letir ignorancc, une fois qu'ils en sont venus $ 

proclamer cet axiome : 11 n'y a pas de principes absolus. 
Voiis entrez dans l'enceinte législative. II y cst question 

de savoir si la loi iuterdira ou affranchira Ics dclianges inter- 
nationaiix. 

Un déput6 se 1i:ve et  dit : 
Si vous tolérez ces éclianges, l'étranger vous inondera de 

ses produits, l'Anglais de tissus, Ic Belge de houilles, l'Es- 
pagnol de laines, l'Italien de soies, le Suisse dc bestiaux, 
Ic Suédois de fer, le Prussien de blé, en sorte qu'aucune in- 
dustrie ne sera plus possible cllez nous. 

Un autre r6pond : 
Si vous prohibez ccs Cchangcs, Ics bienfaits divers que la 

nature a prodigués à chaque climat seront, pour vous, 
comme s'ils n'étaient pas. Vous ne participerez pas à l'lia- 
bileté mécanique des Anglais, h la riclicsse des mines bel- 
ges, à la fertilité dit sol polonais, h I:i fécondité des pâlurapes 
suisscs, au bon marclié du tnivail espagnol, à la c1i:ileur dii 
climat iialien, et il vous faiiclrti dcnlancler A üiie protluviion 



IL S'Y A PAS DE PRINCIPES ABSOLUS. 9 5 

rebelle ce que par l'échange vous eussiez obtenu d'une pro- 
ductiori facile. 

Assiirément, l'un de ces députés se trompe. Biais lequel? 
Il vaut pourtant la pcinc dc s'en assurer, CHI' il ne s'agit pas 
seulement d'opinions. \Tous êtes en présence de deus rou- 
tes, il faut choisir, et I'iine mène nécessairement à 1t1 
7n isève. 

Pour sortir d'embarras, on dit : Il n'r a point de principes 
absolus. 

Cet axiome, si à la mode .de nos jours, outre qu'il doit 
sourire à la paresse, convient aussi à l'ambition. 

Si la théorie de la prohibition venait à prévaloir, ou bien 
si la doctrine de la liberté venait à triompher, une toute pe- 
tite!oi ferait tout notre code économique. Dans le premier 
cas, elle porterait : tout échange azl dehors est in terdi t ;  dans 
le second : tout échange avec-l'étranger est l ibre,  et bien dcs 
gros Bersonnages perdraient de leur importance. 

Mais si l'échange n'a pas une nature qui lui soit propre, 
s'il n'est gouverné par aucune loi naturelle, s'il est capri- 
cieusement utile ou funeste, s'il ne trouve pas son aiguillon 
dans le bien qu'il fail, sa limite dans le bien qu'il cesse de 
faire, si ses effets ne peuvent être appréciés par ceux qui 
l'exécutent; en  un mot, s'il n'y a pas de principes absolus, 
oh ! alors il filut pondérer,.équilibrer, réglementer lcs trans- 
actions, il faut égaliser les conditions du travail, clierchcr 
le niveau des profits, tâche colossale, bien propre à donner 
à ceux qui s'en chargent de  gros traitements et une Iiaute . 
i il fl uencc . 

l':il entrant dans I'aris, qiie je suis venu visiter, je me di- 
sais : Il y a là un million d'êtres humains qiii mourraient 
tous en peu de jours si des approvisionncmei~ts de toutc 
natiire n'affluaient vers cette vaste métropole. L'imagination 
s'effraie quand elle veut apprécier l'immense miiltiplicité 
d'objets qui doivent entrer dcnlaiil par szs barrières, sous 



peine que la vie dc ses Iiahitaiits nc s'éteigne dans les cùri- 
\ulsioiis dc la famine, de I'érncrite ct  du pillage. Et cepcii- 
tlant tous dorment en ce moment sans qiic leiir paisihlc 
somnicil soit troublé un sciil instant par I'idéc cl'ilnc aiissi 
ul'froyable perspective. D'un autre côtd, quatre-vingts dé- 
partements ont travaillé aujourd'hui, sans se concerter, salis 
s'entendre, à I'approvisionncnicnt de L'aris. Comment clia- 
(lue jour amène-t-il cc qu'il faut, rien dc plus, ricii do 
moins, sur cc gigantesque iiiarchd? Quelle cst donc l'ingé- 
nieuse et secrète puissance qrii présiclc à I'dtonnantc rdgu- 
1;irité de iiiouvemcnts si compliqués, rugularité en Iaq~iellc 
cliacun a une foi si insouci:inte, quoiqo'il g aille du bien- 
Stre et de la vic? Cette c'est un principe absolu, 
le principe de la liberté des transactions. Nous avons foi en 
cette lumièrc intime que la Providencc a placde au cocur dc 
tous Ics hommes, à qui clle a confié la conservation ct I'a- 
iiiélioration indéfinie dc noire espèce, I ' i n f k ê t ,  piivqu'il 
ïaiit l'appeler par son nom, si actif, si vigilaiil, si prévogaiii. 
cl~iand il cst libre dans son action. Oii en seriez-voiis, Iiahi- 
taiits de Paris, si un ministre s'avisait de siibstiloer à cette 
pi~issance les combinaisons de son gdiiic, quelque supérieur 
rjii'on le suppose? s'il imaginait de soumettre à sa direction 
siiprême cc prodigicus méciinismc, d'en réunir tous les res- 
sorts en ses mains, tlc décider par qui, où, comment, ;i 
cl~iellcs conditions cliaquc cliose doit Gtrc procl~iitc, trans- 
por~ée,  écliangée et consonii~iée? Oh ! cluoiqu'il y nit l~icn 
rlcs souffrances dans votre cnccinte, quoique la rriisère, le 
désespoir, ct peut-6tre l'inanition, y fassent co~ilcr plus dc 
iarrucs que votre arclente charité n'en peut sdcher, il est 
probable, il est certain, j'osc le dire, qtie l'intervention arbi- 
trdire da  go~iverncment nlultiplierait à l'infini ces soufian- 
ces, et étenclrait sur voiis tous les mmix qui iic frappent 
cju'uu peiit nombre de vos co:icitogeiis. 

l<Ii hicn ! cettc foi qiiC nous avons tous d#ins un pi.iitcipc, 



qiiand il s'agit de nos transaciions iiitdrieures, po~irqucii lie 
l'aurions-nous pas, dans le ni5mc pri~îcipe appliqué à nos 
transactions internationales, assurément nloinsnonibreuses: 
moins délicates et moins ccmpliquécs? Et s'il n'est pas né- 
cessaire que la préfect::rc de Paris rdglcmente nos indus- 
tries, pondkre nos chances, nos profits ct nos pertes, se 
pr6occupe de l'épuisement du numéraire, égalise les condi- 
tions de notre travail clans le commerce intérieur, pourquoi 
est41 nécessaire que la douanc, sortant dc sa nîission fiscalc, 
prétende exercer une action protcctrice sur notre commercc 
estérieur (') ? 

Parmi Ics arguments qu'un fait valoir en faveur dii régirne 
restrictif, il ne Salit pas oublier celui qu'on tire de l'indépen- 
dnnce nat ionah.  

« Que ferons-nous eu. cas de guerre, dit-on, si nous nous 
hoinmes mis à la discrétion de l'Angleterre pour le fer et la 
h~,ui\le? 1) 

Les monopoleurs anglais ne manquent pas de s'écrier de 
leur côté : 

(r Que deviendra la Grande-Bretagne temps de guerre, 
si elle se met, pour les aliments, sous la dépendance des 
Français? >) 

On ne prend pas garde à une chose; c'est que cette sortc 
de dépendance qui résulte des échanges, des transaclioiis 
coymercialcs, est une dépendance réciproque. i\Tous ne 
pouvons dépendre de l'étranger sans que I'étrangel: dépende 
de nous. Or c'est là l'essence inêiiie tlc 1îi socikté. Ilomprc 

1 V. au toiiic ICI, la I r e  lettre à M. dc I,nmnrliillc Ct, al1 tome VI, le 
clial). 1 ,  dcs I l a ~ ~ ~ ~ t o n i e r  écono~niyctes.. 

(Note  (le l'é~litetri~.) 



dcs i.elations naturelles, ce n'est pas se placer dans un état 
d'indépendance, mais dans un état d'isoleiilent. 

Et remarquez ceci : on s'isole dans la prévision dc la 
guerre; mais l'acte mbiile de s'isoler est un commencement 
de guerre. II la rend plus facile, moins onéreuse et, par- 
tant, moins impopulaire. Que les p.euples soient les uns aux 
autres des débouchés permanents ; que leurs relalioiis ne 
puissent Etre rompues sans leur infliger la double souffriinçe 
de la privation et de l'encombrement, et ils n'ai~ront plus 
besoin de ces piiissantes marines qui les riiiiient, de ces 
grandes armées qui Ics écrasent; la pain du moiide ne sera 
pas compromise par le caprice d'un Tliiers ou d'lin l'al- 
inerston, et la guerre disparaîtra faute (l'aliments, de rcs- 
sources, de motifs, de prétextes et de sympathie populaire. 

J e  sais bien qu'on me reprochera (c'est la mode du jour) 
de donner pour base à la fraternité dcs peiiples I'intérEt, le 
vil et prosaFquc intérbt. 011 nimeniit mieux qu'elle eût son 
principe dans la charité, dans l'amour, qu'il y fallût même 
un peu d'abnégation, et que, froissant le bien-êtrc matériel 
des hommes, elle eût le mérite d'un généreux sacrifice. 

Q~iand donc en finirons-nous avec ces puériles décli~ma- 
tions? Quand bannirons-nous enfin la tartuferie de la 
science? Quand cesserons-nous de mettre cette contradic- 
tion naoséabonde entre nos écrits et nos actions? Nous 
liuons, nous conspuons l'intérêt, c'est-à-dire l'utile, Ic bien 
(car dire que tous les peiiples sont intéressds à unc cliose, 
c'est dire qiic cetle chose est bonne en soi), comme si l'in- 
térct n'étaitpas le mobile nécessaire, éternel, indestructible, 
à qui la Providence a confié la perfectibilité Iiumaine! Ne 
dirait-on pas qiic nous sommes tous des anges dc désinté- 
ressement? Et pcnse-t-on que le public ne commence pas A 
voir arec dégoût que cc langage affecté noircit précisénient 
les pages qu'oii lui fait payer le plus ctier? 011 ! I'i~ffcctation ! 
l'affectation! c'est vraiment la maladie de ce siccle. 



Quoi ! parce que le bien-e~re et la pais sont clioscs cor- 
rélatives, parce qu'il a plu h Dieu d'établir cettc bellc har- 
monie clans le monde ]noriil, vous ne voulcz pas que j'ad- 
miré:.q,t!~ j'adore ses d6crets et que j'accepte avec gratitude 
des 'loïg qui font dc la jiistice la condition du bonheur? 
Voiis ne voulez la paix qu'autant qu'elle froisse le bien-etre, 
e t  la libcrté vous pbse parce qu'elle ne vous impose pas des 
sacrifices? Et qui vous cmpêchc, si I'abnhgation a polir vous 

'tant de cllarmes, d'en mettre dans vos actions privées? La 
société vous en sera reconnaissante, car quelqu'unau moins 
en  recueillera le Duit ; mais vouloir l'imposer à i'iiumanité 
comme un principe, c'est le comble de l'absurdité, carl'ab- 
négation de tous, c'est le sacrifice de tous, c'est le mal érigé 
en théorie. ' 

Mais, grâce au ciel, on peut écrire et lire beaucoup de ccs 
déclamations sans quc pour cela le inonde cesse d'obéir h 
son mubile, qui est, qu'on le veuille ou non, l'intérêt. 

Aprbs tout, il est assez singulier de voir invoquer les sen- 
timents de la plus sublime abnégation à l'appui de la spo- 
liation clle-même. Voilà donc à quoi aboutit ce fastrieux 
désintéressement ! Ces hommes si poéti1,uement délicats 
qu'ils ne veulent pas de la paix elle-mêiile si elle es1 fondée 
sur le vil intérêt des hommes, rnettcnt la main dans la po- 
che d'aiitrui, et siirtnut di1 pauvre ; car quel article du tarif 
protége le paiirre? Eh! ~nessi~eurs, disposez comme vous 
l'entendez de ce qui vous appartient, mais laissez-nous dis- 
poser aussi du îi.uit de nos sueurs, nous en servir ou 1'éL 
changer à notre gré. Déclamez sur le rcnoncenlent à soi- 
même, car cela est beau ; mais en même temps soyez au 
moins honnêtes 1. 

1 V. le pnniplilet Jiistice et Fraiehi lé ,  au prkseiit volume. - V. aussi 
I'introdiiction de Cobden et Ia ligue nng1aise;puis la seconde can~pagne 
d e  la  ligue, au tome I I .  (hrofe de /'éditeup.) 



1Jriser les rnacliings, -repousser les ri-iarcliaiidis$6 étrün- 
%' 

gh-es, - ce sont deux actes qui procbdci~t de Ia'mPiiic 
cloctrine. 

On voit des Iiommes qui battent des mains quand une 
grande invention se révèle au monde, -ct qui néanmoins 
adlihrent aii régime protecteur. - Ces homines' sont bieii 
inconséquents l 

Quc reproclient-ils à la liber16 (lu con~inercc? De faire 
j~roduire par des élrangers plus Iiabilcs ou micus situbs 
que nous des cl~oses que, sans elle, nous produirions nous- 
n16mes. En un mot, on l'accuse de nuire au tracail natio- 
nal. 

De niCine, ne devraient-ils pas i.el)rocli\er aux inacliincs 
de faire accomplir par des agents naturels ce qui, sans ellas, 
serait l'œuvre {le nos bras, el, par conséquenl, de nuire ii i i  
travail humam? 

L'ouvrier étranger, mieux placé que l'ouvrier Srai~çaie, est, 
à l'égard de celui-ci, ilne véritable machine économique 
y iii l'écrase de sa concurrence. De même, une macliinc qoi 
exécute une opération à uil prix moindre qri'un certain 
nombre dr: bras est, relativement ê ces bras, un vraiconcuv- 
rent ilranger qui les paralyse par sa rivalilé. 

Si dcnc il est opportun dc protéger Ic travail national 
contre la concurrence du travail étrançcr, il ne l'est pas 
moins de protéger le travail hunzain contre la rivalité cl~i 

travail mécanique. 
Aussi, quiconque adhère au régime protecteur, s'il a un 

peu d e  logique dans la cervelle, ne doit pas s'arrêter à pro- 
Iiiber les produits étrangers i il doit proscrire encore les 
produits de la navetteet cle la cliarrue. 

Nt voilà pourquoi j'aime bien niieux la logique des 
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Iiomii~cs qui, déclaniaiit contre l'invasion des inarcliandiscs 
exotiques, ont an nioins le courage dedbclainer aiissi contre 
l'excès de production dû à la puissance inventive dc l'esprit 
liiimain. 

Tel est A I .  de Saint-Chamans. (( Un des arguments les 
(( plus forts, dit-il,contre la liberté du commerce et le ti'op 
(( grand emploi des machines, c'est que beaucoup d'ou- 
(( vriers sont privés d'oiivrage ou par la concurrence é~rali- 
(( gère q;i fait tomber les manufactures, ou psr les iiistni- 
(( nlentsqui prennent la placc des Iion~mes dans les ateliers. 
tr (Du Syslème d'impôts, p. 438.1' 

M. de Saint-Chamans a parfaitement vu l'analogie, disons 
iuieux, l'identité qui existe entre les iml~ortutions et les nta- 
chines; voilà polirquoi il proscrit les unes et les autres; et 
vraiment il y a plaisir d'avoir affaire à dcs argriinenia- 
teurs intrépides, qui, m&me dans l'erreur, poussent un rai- 
sonnement jusq~i'au bout. 

Pilais voyez la difficulté qui les attend! 
S'il est vrai, ci priori, que le domaine de l'invention et 

celui du t ravai l  ne puissent s'étendre qu'aux dépens l'un de' 
l'autre, c'est dans les pays où il y a le plus de machines, daris - 
le Lancastre, par exemple, qu'on doit rencontrer le moiiis 
d'ouvriers. Et si, au contraire, on constate en fuitqrie la mé- 
canique et la main-d'œuvre coexistent à iiri plris haut degrd 
cllez les peuples riches que chez les sauvages, il faut en con- 
clure nécessairement que ces dcux puissances ne s'ei- 
cl~ient pas. 

J e  ne puis pas m'expliquer qu'un Gtre pensant puisw 
goûter quelque repos en présence de ce dileiilme : 

Ou les inventions de I'homn~e ne nuisent pas à ses tr;i- 
vaux comme les faits géndraiix l'attestent, pilisqu'il y a plus 
des unes et des autrcs chez les Anglais et les Français que 
parmi Ics Ilurons et les Clicrokécs, et, cn ce cas, j'ai fait 
fai~sse roiiie; qiioique jc ne sache ni oii ni quand ja inc sriis 

6. 



égw'.e. Je cominettrais uii crime de lèse-liriniaiiitd si j'iiitro- 
duisais mon errciir dans la législation clc mon pays. 

Ou bien les décooucrtes de l'esprit litn~tent Ic tritvtiil des 
bms, conime les fails particuliers scniblent I'indiq,ier, puis- 
que je vois tous les joiirs iine macliinc sc substituer à vingt, 
à cciit travailleiirs, ct alors je siiis forcé dc cnnstnter une 
flagrante, éternelle, incurablc antithèse entre la ~îiiissancc 
intellectuelle ct la puissance pliysique de l'liomme ; entre 
son progrCs et $on bien-être, ct je lie piiis iil'ciiipêcher (le 
dire que l'auteur de  l'homn~e devait lui donner dc la raison 
ou dcs bras, de la Porce morale ou de la force brutiile, niais 

' qu'il s ' c s ~  joué [le Iiii cn lui conférant à la fois cles facoltés 
qui s'entre-détriiisent. 

La dific~ilté est pressante. Or, savez-vous corninent on cil 
sort ? Par ce singiilier apoplitliegine : 

E n  économie polilrque il n'y a pas (le principe nbsolu. 
Eu langage intelligible et vulgaire, cela vcut dire : 
(1 Jc  nc sais où cst le vrai ci le faux ; j'ignore ce qui coii- 

(1 stilue Ic bien ou lc mal gén6ral. Je ne ni'en mets pas en 
' u pcinc. L'effet iminodiat de chaqiic mcsurc! sur mon bien- 
« rtre personnel, telle est la seulc: loi que je consente à rc- 
(i conriaîtrc. )) 

II n'y a pas dc principes ! mais c'est comme si ~ o u s  disiez : 
II n'y a pas dc faits; car les principes ne sont quc des for- 
mulesqui résiimciit tout un ordre cle faits bien consiatds. 

I x s  in:ichines, les importations ont ccrtaincmerit des 
effets. Ces eflets sorit-bons ou mauvais. 011 peut à cet égard 
diflerer d'avis. Mais, qiiel que s ~ ~ i t  celui qiic l'on adopte, il 
se forniule piir un de ces deux principes : Lcs macliiiies 
sont.un bien; - ou - les n~achiiies son un mal. Les im- 
portations sont favorables, - ou - lcs importa~ioils sont 
nuisibles. - hiais dire : Il n'y u pas dc p~incipcs, c'est cer- 
tainenienl Ic dernier degré d'ubttisseinent oit l'esprit humain 
,puisse descendre, et j'avouc que je rougis poiir mon pays 
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quand j'entends aïticillcr ilne simonslrucuse Iic5résie eii face 
tlcs chambres françaises, avec leur assentiment, c'est-à-dire 
en  face et avec l'assentiment de l'élite de nos concitoyens; 
et  cela pour se justifier de nous imposer des lois en parfaite 
ignorance de cause. 

Mais enfin, me dira-t-on, ddtruisez le sophisme. Proiirez 
q u e l c s  niacllines ne nuisent pas au traouil humain, ni les 
importations au travail national. 

Dans un ouvrage de  la nature de celui-ci, de telles dé- 
monstrations ne sauraient être très-complète.. J'ai plus pour 
but de poser les dificultés que de les résoudre, et d'exciter 
la réflexion que de la satisfaire. II n'y ajaiilais pour l'esprit . 
de coiiviction bien acquise que celle qu'il doit à son propre 
travail. J'essayerai néanmoins de le mettre sur la voie. 

Ce qui trompe les adversaires des imporiations et des ma- 
chines, c'est qu'ils les jugent par leurs cffets immédiats et 
transitoires, au  lieu d'aller jusqu'aus conséquences géné- 
rales et définitives. 

L'elTct prochain d'une inacliine ingénieuse est de rendre 
siiperflue, pour un résultat donné, uue certaine quantité de 
niain-tl'œuvre. Mais là ne s'arrete point son actioii.Par cela 
même que cc résultat donné es1 obtenu avec nioins d'efforts, 
i l  cst livré au public à u i ~  moindre prix; et la somme des 
épargnes ainsi rdalisée par tous les acheteurs, leur sert à se 
procurer dhutrcs satis'àciious, c'est-à-dire A encourager la 
main-d'oeuvre en général, précisément de la qutintité sous- 
traite B la main-d'œuvre spéciale de l'industrie récemment 
pcrfectio~inée. - En sorte que le niveau du travail n'a pas 
baissé, quoique celui des sa~ist"ictioiis se soit élevé. 

Rendons cet ensemble d'efrets sensible par un eseniple. 
J e  suppose qu'il se consomme en France d i s  millions de 

cliapealix à 15 francs; cela offre à l'industrie chapelière un 
aliment de 150 millions. - Unc niacliine est inventée qui 
pcrnict clc donner Ics chapeaux à 10 francs. - L'aliment 



~)ourcctte indcsiric eit réduit à 100 n?illions, cil adnietiaiit 
yuc la conson~n~alion n'augmciitc pas. Alais les aut1.c~ 
50 millions nc sont point pour cela soustraits au trau~til 
humain. Économisds par les aclieteurs de cliapeaux, ils Iciii. 

serviront à satisfairc d'autrcs besoins, et par conséqiieiit A 
rémunérer cl'autant l'ensemble de l'industrie. Avec ccs 5 
francs d'épargne, Jean acliittcra une paire de souliers, Jac- 
ques un livre, Jérôme un meuble, etc. Lc travail Iiuniaii~, 
pris en masse, continuera donc d'être encouragé jusqu'ii 
concurrence de 150 millions; mais ccite somnlc donnerzt 
le même nombre de cliapeaux qu'auparavant, plus tolites 

. les .satisfactions corrcspondant aux $0 niillions quc 1tt 

inacliine aura épargnés. Ces satisfactions sont le produit 
iiet que la France aura rctiré de I'inrention. C'est un doil 
gratuit, un tribut que Ic génie dc i'honimeaura imposé à Iti  

naturc. - Noiis ile disconrenons pas que, dans le cours dc  
la transformation, iine certaine masse de travail aura 616 
de'pfuce'e; mais nous nc pouvons pas accorder qu'elle aui9;r 
Cté détruite ou même diminuée. 

Dc inêine quant aux importations. - Reprenons l'liypo- 
t1iBse. 

[,a France fabriquait dix millions de cliapeaux dont l e  
prix de revient était de ,l5 francs. L'étranger cnvaliit iiotrc 
marché en nousfo~irnissant lcs chapeaux à 10 francs. --Je 
dis que le travail national n'en sera nullement diminuC. 

Car il dcvra produire jusqu'h concurrcncc de 100 inil- 
lions pour payer 10 millions de cliapeaux A 10 francs. 

Et puis, il restera h chaque acheteur 5 francs d'Ccono- 
mie par clinpeau, ou, au dotal, 50 millions, qui acqiiittc- 
ront d'a~itres jouissances, c'est-à-dire d'a1iti.c~ travaux. 

Donc la massc du travail restera ce qii'ellc était, el les 
jouissanccs siipplémciitaircs , reprdsentCes par 50 mil- 
lions d'éconornic sur les chapeaux, formeront le profit net 
de  I'iniportaiion oii de la liherté ciu commerce. 



Et i l  lie falit pas qu'on csraje do nous effrayer par le lit- 
bleau des souffrances qui, dans cetic hypothbse, accomps- 
gneraietit le déplacement du travail. 

Car si la prohibition n'eùtjamais existo, le travailse serait 
classé de lui-même selon la loi de I'écliarige, et nul déplti- 
cemerit n'aurait eu lieu. . 

Si, au contraire, la proliibition a amené un classerneiil 
iirtificiel et improductif du travail, c'est elle et non la liberte 
qui est iespoiisable du déplacement inévitable dans la trait- 
sition du mal au bien. 

A moins qu'on ne prétende que, parce qu'un abus ne 
peut être'détruit sans froisser ceux qui cn profitent, il siiffit 
qu'il existe un moment pour qu'il doive durer toujours l. 

On dit : Le plus avantageux de toiis lcscommerces est ce- 
lui où l'on donne des otijets fabriqiiés en échange de iiia- 
tibres premières. Car ces n~atières,premières sont un aliment 
pour le travail national. - 

'Et de là on conclut : 
Que la meilleiire loi de douanes serait celle qui donnerait 

le plus de facilités possihlc à l'entrée des matières pretnière.r. 
et qui opposerait le plus d'obstacles aux objets qui ont reçu 
leur première fzçon. 

Il n'y a pas, en économie politique, de sophisme plus ré- 
pandu que celui-là. Il défraye non-seulement l'écolc pro- 
iectioniste, maisencore et surtout l'école prétendue libérale; 
et c'est là une circonstance fâcheuse, car cequ'il y a de pire, 
pour une bonne cause, ce n'est pas d'être bien attaquée, 
mais d'être mal dékndiie. 

1 V. daiis la seconde série des So1lihis1ne.s le cliap. \ I V  et dails les Hnr- 
~)!otrirs ésonolniqites, le cliap 11.  . (i\'ofe cle l'éditelir.) 



1 0 6  S O i J 1 l l ~ M E S  k l ~ ~ i i i i i ~ ~ ~ ? .  

L:i liber16 coii~mei.~iiilc aura lirobablemcnt le sort dc tou- 
tes les libcités ; clle ne s'introduira clans nr s lois qu'aprks 
avoir pisis possession de nos csprits. Mais s'il cst vraiqu'une 
réforme duive étre géiiéralemcnt comprise pour Cire soliclc- 
ment établie, il s'ensui1 que rien ne Iii peut retarder comme 
ce qui Bgare l'opinion; et quoi de 1;lirs proprc à l'égarer 
qne les écrits qui réclament la libcrté cn s'appuyant sur Ics 
doctrines du nlonopole ? 

II y a r;uelques années, trois gr;indes villes de Francc, 
Lyon, Bordeaux et le I-lavre, Grent uiic lei~éc dc boucliers 
conire le réginle rcstriclif. Le pays, I'Eiiropc eniibrc s'émii- 
rcnt eii voyant SC dresser ce clu'ils prirent pour le drapeau 
(le la liberté. - Hélas ! c'éiait encorc le drapeau di1 mono- 
pole ! d'un nionopole un peu plus mesquin et beaucoup plus 
absurde quc celui qu'on seniblait vouloir renvcrscr. - Gricc 
iiu s«l~hisme que je vais essayerdcdévoilcr, les pbtitionnaircs 
ne firent que reproduire, eii y ajoutant unc inconséquence 
de plus, la doctrine de la pj*otection au tr.auai1 national. 

Qci'cst-ce, en  effet, que le régime proliibitiî? Ecoiitons 
$1. de Saint-Cricq. 

cc Le travail constilue la riclicsse d'lin peuplc, parce qiic 
(1 seul il crée les choses matérielles que réclanlent nos bc- 
cl  soins, ct que l'aisance universelle consiste dans l'abon- 
(( dance de ccs choses. )) - Voila le principe. 

I( Alais il faut que cctte abondancc soit le produit du trrr- 
(( vail national. Si elle éiait le produit du triivail étranger, le 
(( travail national s'arréterait promptement. 11 - Voila I'er- 
reur. (Voir lesophisrne précédenl.) 

CI Que doit donc fi~irc un pays agricole et manufactui ier .? 
R6scrver son marché aux produiisde'son sol et de son indus- 
trie. )) - Voilà le but. 

(I  Et pour cela, restreindre par des droits et prohibcr au 
(I besoin les prodiiits du sol ct dc l'industrie des antrcs pcii- 
(4 ples. 1) - Voilà le moyen. 
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Rapproclions de ce système celui de la pétition de Bor- 
dcaux. 

Elle divisait les-marcliandises en trois classes. 
(( La première renferme des objets d'alimentation et des 

I( matières premières, vierges de tout travail  humain. En 
« principe, une sage économie exigerait  que cette classe ne f i l1 

«pas imposée. n - Ici point de travail, point de protection, 
(( La seconde est composée d'objets qui ont reçu uncpré- 

cc  paration. Cette préparation permet qu'on l u  charge de 
c i  quelques droits. o - Ici la protection commence parce 
que, selon les pétitionnaires, commence le travail national. 

« La troisième comprend des objets perfectionnés,-qui 
(1 ne peuvent nullement servir ail travail national; nous la 
11 considérons comme la plus imposable. )) - Ici, le travail, 
et la protection avec lui, arrivent à leur inaximum. 

On le voit, lcs pétitionnaires professaient qiie le travail 
étranger nuit au travail national, c'est l'erreur du régime 
prohibitif. 

lisdemandaient que le marché français fût réservé an tra- 
vail français; c'est le but du régime prohibitif. 

Ils réclimaient que le travail étranger fût soumis à des 
restrictions et à des taxes. - C'est le moyen du régime pro-. 
hibitif. 

Quelle dili'érence est-il donc possible de découvrir entre 
a les pétitionnaires bordelais et le coryphCe de la restriction.? 
- Une seule : l'extension plus ou moins grande à donner 
au mot travail. 

M. de Saint-Cricq l'étend à tout. - Aussi, vent-il tout 
proléger. 

(( Le travail conslitue toute la richesse d'un peuple, dit-il : 
(i protéger l'industrie agricole, tolrte l'industrie agricole ; 
a l'inclustric manufiictnribre, toute I'ind~istrie manufac- 
(I turière, c'est le cri qui rctcnlira toujours dans cette 
(( chambre. 11 



Lcs 1:8iitionnaircs ne voient de traviiil q:ie celui dcs fabri- 
cants : aussi n'admettent-ils que celui-la aux faveurs de la 
proteetil In. 

(1 Les niatibres premicres sont vierges de tout travail Iitt- 
f i  main. En principe on ne devrait pas les imposer. Les ob- 
11 jet3 fiibriqiié~ ne pcuvcnt plus servir au travail national ; 
I( nous les considérons comme les pliis iinposables. u 

II ne s'agit point ici d'esamincr si la protection an travail 
: d o n a l  cst raisonnable. hl. de Saint-Cricq et les Bordelais 
s'accordent sur ce point, et nous, comme on l'a vil dans les 
cliapitres précédents, nous différons à cet Cgard des tins et 
des aiitrcs. 

La qi~estion est de savoir qui, de M. de Saint-Cricq oii de.; 
Cordelais, donne au mol trauaib sa juste acception. 

Or, siir cc terrain, il faut le dire, M. de Saint-Cricq a mille 
Ibis iaison, car voici le dialogue qiii pourrait s'établir en- 
\I'C eus. 

31. ni;. SAIXT-CI~ICQ. - Vous convenez que le travail na- 
kional doil Ctre prot6gé. Vons convenez qu'iiiicuii travail 
Gtranger ne petit s'introduire sur notre marclié sans y dé- 
iriiire une quantité égale de notre travail national. Seule- 
nient vous prétendez qu'il y a une foule de marcliandiscs 
poiirviies cle voleur, ptiisqu'elles se vendent, et qui sont ce- 
pendant vierges de  tout h'avail hunlain. Et vous nommez, 
entrc autres clioscs, les blés, farines, viandes, besiiaux, Iartl: 
sel, fer, cuivre, plomb, houille, laines, peaux, semences: etc. 

Si vous me prouvez quc la valeur de ces choses n'cst pas 
cliie au travail, je conviendrai qu'il est inutile de les protéger. 

Mais aussi, si je vous déinontre qri'il y a autant de travail 
dans cent francs dc  laine quc'dans 100 francs de tissus. 
vous devrez avouer que la protectinn est due i l'une comme 
:i L'au~rc. 

Or, pourquoi ce sac de lainc uatct-il 100 f r ~ n c s ?  &'est-cc 
point pqrcc que c'est son pris de revient? et le pris cle rc- 



vient est-il autre cliose que ce qu'il a fallu distribuer en ga- 
ges,sàlaires, main-d'œuvre, intérêts, à tous les tiavailleurs 
ct capitalistes qui ont concouru à la production de l'objet? 

LES P~TITIONNAIRES.  - II est vrai que, pour la laine, 
vous pourriez avoir raison. Mais un sac de ,lé, un lingot de 
lkr, un quintal de houille, sont-ils le produit du travail 7 
B'est-ce point la nature qui les crée ? 
M. D E  SIIST-CRICQ. - Sans doute, la nature crée Ics élé- 

inents de toiites ces clioses, mais c'est le travail qui-en pro- 
duit la valeur. J'ai eu tort moi-même de dire que le travail 
crée les objets matériels, kt  cette locution vicieuse m'a con- 
duit à bien d'autres erreurs. - Il n'apparlient pas à I'liomme. 
tle créers et de faire quelque cliose de rien, pas plus au fa- 
bricant qu'au cultivateur; si par production on entendait 
crséation, tous nos travaux seraient improductifs, et les 

messieurs les né go ci an:^, plus que tous les aulrcs, 
csceplé peut-être les miens. 

L'agbiculteur n'a donc pas la prétention d'avoir crié le blé, 
niais il a celle d'en avoir créé la vuleur, je veux dire, d'avoir, 
par soc travail, celui de ses domestiques, de ses bouviers, 
(le ses moissonneurs, transformé en blé des substances qrii 

.n'y rcssrmblaient nullement. Que fait dc plus le meunier qui 
le convertit en farine, lc boulûngerqui le façonne en pain? 

Pour que l'homme puisse se vêtir en drap, une foule 80- 
pérations sont néc~ssaires. Avant l'intervention de tout 1i.a- 
vail humain, les véritables matières premières de ce prodoit 
sont l'air, l'eau, la chaleur, les gaz, la lumière, les sels qui 
doivent entrer dans sa con~position. ToiIll les matières pre- 
mières qui véritablement sont viergeide tout travail fiunlain, 
puisqu'elles n'ont pas de valeur, et je ne songe pas les 
protéger. -.Mais un premier travail convertit ces substan- 
ces en  fourrages, un second en laine, un troisième en f i l ,  

, un  quatricme en tissus, un cinquième en vêtements. Q i ~ i  
osera dire que tout, dans cette œuvre, n'est pas travail, de- 

l \'. 7 



p71is le pi:omier coiip de charrue qiii le comincnce jusq;';iii 
dernier coup d'aiguille qui le terniinc ? 

2. 

Et parce qiic, pour plus de célériié et rlc pcrfcction dans 
I'acconiplisscii~ciit dc I'or~ivrc définitive, qui cst un vctc- 
iiienl, les travaux SC sont réparlis cnlrc plusieiirs classcs 
d'industrieux, vous voulez, par une dislinction arbilraire: 
c l  11c I'ordr,: de succession de ces trav;iiix soi1 la raison uui- 
que de leur importance, en sorte que le premier ne niérite 
pas même le nom de travail, ct que Ic dernier, travail par 
cxcellciice, soit sciil digne des.faveurs dc la yroteciioii? 

LES I ~ B ~ C I ~ ~ I O N X ~ ~ I ~ E S .  - Oui, noirs cornmeoçons i voir 
que le blé, non plus que la laiiie, n'cst pas tout à fait vierge 
de t~auail  I~umaiti: mais au nioins l'agriculteur n'a pas, 
comme le fabricant, tout cxécuté par lui-même et ses ou- 
vriers ; la nature l'a aidé ; et, s'il y a du travail, tout ii'est 
pas travail dans le blé. 

BI. D E  SAINT-Ciirc~. - Alais 'tout est travail claiis sa va- 
leur. Je  veux que la nature ait concouru A la f'orniatioii ma- 
térielle du grain. J e  rcux même qu'il soit exclusivement soli 
auvragc; mais convenez que je l'ai contrainte par mon tra- 
vail ; ct quand jc vous veiicls du bld, rcmarqiicz bien ceci, 
ce n'cst pas le trouai1 de la nature que jc vous filis payer, 
mais le mien. 

Et, i votre compte, les objets fabriqués ne seraient pas 
non plus dcs prodiiits du travail. Le rnaniifactiirier ne se 
fait-il pas seconder aussi par la nature? Ne s'empare-t-il pas. 
A l'aidc dc la inacliine A vapciir, du poids de I'atrilosplibrc, , 
comme, à I'aiilc de la cliarrue, je in'cmpare de son humidité? 
A-t-il créS les lois de la gravitation, de la transinission des 
forces, de l'affinité? 

LES ~ÉTITIOIYNAIRES. - Allons, Ya cneore ponr ;ln lainc, 
mais la lioiiille est assuréinent l'ouvrage et l'oiivragc exclii- 
sif de la nature. Elle est bicn vierge de tout travail humain. 

RI. DE SAI~~T-CUICQ. - Oui, la natiire a fait la Iioliillc, 
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inais le travail en a fu i t  la valeur. La ho~iille n'avait aiicune 
valeur pendant les millions d'années où elle était,enfoiiie 
igriorée à cent pieds sotis terre. II a fallu l'y aller chercher : 
c'est un travail; il a fallu 1ii transporter sur Ic marclii! : 
c'est un autre tvavail; ct, eiicore uiic fois, le prix quc vous 
la pavez slir le marché n'est autre chose que la rbmunéra- 
lion de ccs travaux d'extraction et de transport '. 

011 voit que jusqii'ici tout l'avantage cst du côté dc RI. de 
Saint-Cricq ; que la valèur* des matières premihres, comme 
celle des matières fabriquées, représente les frais de pro- 
duction, c'est-à-dirc du ttauail; qii'il n'est pas possible de 
concevoir un objet poiirvu de valeur, et qui soit vierge de 
toltt  travail humain; que la distinction que font les pé- 
titionnaires est futile en théorie ; que, comme base d'une 
inégale répartition de faveurs, elle serait inique en pratique, 
puisqii'il en résiilterait que le tiers des Frnnçais, occupés 
ailx ~naniifactures, obtiendraicnt les douceurs du monopole, 
1)ar la raison qii'ils produisent en travaillant, tandis que les 
tleux aulres tiers, à ssvoir In popi.ilation agricole, seraient 
;ibandonnésà la concurrence, sous prétexte qii'ils produisent 
sans trnvailler. 

On insistera, j'en suis sûr, et l'on dira qu'il y a plus d'n- 
vantage pour une nation à importer des matières dites 

1 Jc lie mentionne pas ciplicitcn~ciit cettc partie dc réiiiiiii6r:ition a%- 
rciite h l'entreprcneiir, aii capitaliste, etc., par plusieurs niotifs : 

I O  Parce que si l'on y regarde de prés on vcrra quc c'est toujours Ic 
i.cinboiirscment d'avances ou le paicmeiit dc iravairs an!6ricurs; 2" parcc 
q ~ i c ,  soiis le mot général travail, je comprends non-seiilcment le salaire 
dc l'ouvrier, mais la  r8tribiition légitime dc toute coop6ratioii h l'ceuvrc 
de la production ; 30 enfin et  siirtout, parce que 1;r production des objets 
fiibriqiiés est, aussi bien que celle Ües matibrcs prcn~ibi.es, grevée d'iiit6- 
rCts ct de rémunérations autres que celles du trauflrl ?n«?l~te/, ctqiic I'ob- 
jection, fiitile en clle-mbmc, s'appliqiierait A la filature la plus iiigéiiicuse, 
tout autant c t  plus qii'h l'agriculture la plus grosibrc. 
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,premières, qu'elles soient ou non le produit dli travail, et i 
exporter des objets fabriqués. 

C'est là une opinion fort accréditéc. 
(i Plus les matières premières soiit nbondniites, dit la pé- 

41 tition de Bordeaux, plus Ics nianufacturcs se multiplieni 
z( et prcnncnt d'essor. )) 

a Les matikres premières, dit-elle ailleurs, laissent unc 
détendue sans limite à l'ccuvre des, habitants des pavs oii 
il elles sont importées. )) 

« Les matières premières, dit la péiition du Havre, étaiil 
41 les éléments du travail, il faut Ics soumettre ci un régiinc 
n différent et les admettre de suite au talis le plus fable. 1) 

La mBme pétition veut que la protection dcs objets fabri- 
cillés soit réduite rio11 de suire, inais dans un temps indéter- 
,miné; non au taux le plus {aible, mais ii 20 p. 100. 

(( Entre autres articlcs dont Ic bas pris cl  I'aboiidancc 
« sont une nécessité, dit la pétition dc Lyoii, les fabricants 

citent toutes les mcitières preniières. a 
Tout cela reposc sur iiiie illusion. 
Woiis avons v i l  que toiite valeur représente dl1 travail. Or, 

Ri est très-vrai que le travail nlanufacturier décuplc, ccntii- 
ple qiiclqiicfuis In ouleur d ' u n  produit brut, c'est-à-dire ré- 
pand dix fois, cent fois plus de profits dans la nation. Dès 
lors on raisonne ainsi : La production d'un quintal de fer ne 
fait gagner que 15 francs ailx travaillclirs dc tolites classes. 
La conversion de ce quintal de fer en rcssorts de montres, 
élève leurs profits à 10,000 francs; et oscrcz-vous dire que 
la iiatioii n'est pas plus intéressée 5 s'assurcr pour 10,000 
francs que pour 4 3  francs de travail? 

On oublie quc les éclianges,internationnus, pas plus quc 
$es échanges individuels, ne s'opèrent au poids ou à la 
mesure. On n'échange pas un quintal de fer brut conire uii 
quintal de ressorts tle montre, ni une livre de laine cn suint 
contre une livre de laine en cacliemire ; - mais bien une 

\ 



certaine valeur d'iine de ces clioses contre ztne vuleur Cgale. 
d'une autre. Or, troquer valciir égale contre valeur égale, 
c'est troquer travail égal contre travail égal. 11 n'est donc 
pas vrai que la nation qui donne pour 400 francs de tissus. 
ou de ressorts gagne plus que celle qui livre pour 100 francs 
de laine ou,de fer. . 

Ilans un pays où aucune loi ne peut Çtre vot6e: aucune 
cvntribution établie qu'avec le consenteineut de (-eux qiie. 
cctte loi doit régir ou que cet impôt doit frapper: on ne peut 
vol& le public qu'en coinmençant par le tromper. Notre. 
ignorance est la maliére première d? toute extoi:sion qui1 
s'exerce sur nous, et l'on peut être assiiré d'avance que Lou;. 
sopi~isme est l'avant-coureur d'iine spoliation. - Bon pii- 
blic, quand tu vois un sophisme dans une pdtition: mets In1 
main sur ta poclie, car c'est cci.t:iinemcnt l i  que l'on vise.. 

Tioyons donc qiielle est la pensée secrbte que messieurs. 
les armateurs de Bordeaux ei du Havre c t  messieiirs les ma- 
nufacturiers de Lyon enveloppent daris,cettc distinction. 
entre les prodiiits agricoles et les objets manufacturés? 

(I C'est principalement duns cette première classe (celle. 
qui comprend les matibres premicres, cierges de tout travail' 
I~iimain) que se tr'ouve, disent les pétitionnaires de Bor-. 
dcaux, le princtjml aliment de notre marine marchande ... 
En principe, une sage économie exigerait que cette classe 
ne fût pas.imposée ... La seconde (objets qui ont reçu une 
préparation), on peut la charger. La troisihme (objets aux- 
quels le travail n'a plos rien à Faire), nous la considérons. 
comme la plus imposable. » 

« Considérant, disent les,pétitionnaires du Havre, qu'il 
est indispensabie de réduire de suite au taux le plus bas les 
matières premières, afin. que I'indùstrie puisse successive- 
ment mèttre en œuvre les forces navales qui lui foiirniront 
ses premiers et indispcnsablcs mojcns de travail ... » 
. T,es manufacturiers ne pouvaient pas demeurer en rcstc 



de politesse cnvers les armateiirs. Aussi, la pétition de Lyoii 
demande-t-elle la libre introd~iction des matiCres premières, 
« pour prouver, y cst-il dit, que lcsint6r8is des villes niann- 
f'ictciriCres ne sont pas toiijoiirs opposés à ceus clzs villes 
maritimes. )) 

Non ; mais il faut dire que les uns et les autres, c i ~ t e n c l ~ i ~  
corniiic font les pétitionnaires, sont tcrriblcment oppos6s 
aux iiliér8ts des cainpagnes, de l'agi'iculturc cl  des consoni- 
niateui's. 

Voilà donc, messie~irs, où vous voulicz en venir I \Toilà le 
but de vos subtiles distinctions économiques ! Vons roiilez 
que la loi s'oppose h ce que les produits acf ievh  traversent 
l'Océan, afin qiie lc transport beaucoup lJlus coûleux des 
matibrcs brutcs, sales, cliargées de résidus, offre plus d'ali- 
ment # votrc marine niarchande, ct mette plus largement 
c n  œuvre vos forces navales. C'est là ce qne vous appelez 
une soge économie. 

El1 ! que ne demandez-vous aussi qu'on fasse venirlcs sa- 
pins cle Russie avec leurs branches, leur écorce et leurs ra- 
cines ; l'or di1 Jlcxiqiic à l'état de minerai ; ct les cuirs de 
Ruénos-iiyrcs encore atiacliés aux osscments de cadavres 
infects? 

Bientôt, je m'y attends, les actionnaires cles chemins de 
fer, pour peu qu'ils soient en iiiajorité d:~iis les cliambres, 
feront une loi qui défcncle de fabriquer à Cognac I'caci-de- 
vic qui SC cocsoiunie i Paris. Ordonner Iégi8lalivemcnt Ic 
transport de dix picces de  vin pour une pièce il'cau-de-vie, 
ne serait-ce pas h la fois fournir à l'industrie parisienne l'in- 
dispensable a l iment  d e  son t rava i l ,  et mettre en eiivre les 
forces des locomotives ? 

Jusqiies i quatid fcrmcra-t-on Ics ~ C L I X  sur cette vérité si 
simple ? 

L'induslrie, les forces navales, le travail ont pour but Ic 
hien géiiéral, le bien public ; créer clcs industries inutiles, 



favoriser des transports superflus, alimenter un travail sur- 
i~~iméraire,  non pour le bien du public, mais aux dépens dii 
public, c'est réaliser une véritable pétition de principe. Ce 
n'est pas le travail qui est cn soi-in0me une chose désirable, 
c'est la consommation :. tout travail sans résultat cst une 
perte. P a ~ e r  des marins pour porter à travers les mers d'i- 
nutiles résidus, c'est conime les payer pour fairc ricocller 
des cailloiix sur la surface de l'eau. Ainsi nous arrivons A ce 
résultat, que tous les ~ophismes e'conomiques, nlaigré leur in- 
finie variété, ont cela de coinnluii qu'ils confondent le moyen 
avec le but, et développent l'un aus  dépens de l'autre '. 

Que!quefois le sophisine se dilate, périCtro tout le iissti 
d'une loiigue et lourde tliCoric. Plus souveiit il se compriiiie, 
il se resserre, il SC fait principc, et se caclie tout ciitier dans 
uil mot. 

Dieu nous garde, disait Paul-Louis, du irialin et de la 
métaphore I Et, en effet, il serait difficile dl: dire lequel des 
deiix verse le plus de inaiix sur notre planète. -C'est le dé- 
mon, dites-vous; il nous met h toiis, tant qiie nous sommes, 
l'esprit de spoliation daus le cœur. Oui, mais il lttissc en- 
tier, la répression des abus par la résistance de cciis qui en 
souffrent. C'cst le sophisme qui paralyse ccite résistance. 
L'épée que la malice met aux mains des ;is?aillants scrait im- 
puissant~ si le sophisrne ne brisait pas le bouclier aux bras 
des assaillis ; et c'est avec raison que i\lalcbranche a inscrit 
sur Ic frontispice dt: son livre cette scntcnce : ~'ei-reur est la 
cause de lu ntisère des hom~nes. 

Voy., ail prcii:ier roliinic, l'opriscrile de 1 S:34,  iiitii~tld : l~cfle.xic~t/r 
sco3 les Pi l i l io~?s de Bordeaux, lc Htlvre, etc: 

(Xote  de I'édiieco.. i 



1 ; ~  vojez ce qiii se passe. Des ainbiticiis li~pocrites auront 
iin intérêt sinistre, comme, par exemple, A semer dans le 
p111)lic le germe des liaines nationales. Ce germe funeste 
poilrra se dérelopper, amener une conflagration générale, 
arrêter la civilisati6n, répandre des torrents de sang, attirer 
siir le pilys le lrliis terrible des fléaiix, l'invasion. En tous 
cas,  et {l'avance, ces sentiments Iiaineux nous abaissent 
ilans l'opinion des peuples et réduisent les Français qui oiit 
conservé qiielque amour de la justice à rougir de leur patrie. 
Certes cc sont lA de grands maux ; et  pour que le piiblic se 
garantil contre les mcndes de  ceux qui veulent lui faire cou- 
rir de telles cliances, il suffirait qu'il en eilt la claire vue. 
Comment parvient-on à la Iiii dhrober? Par la métaphore. 
On altère, on force, on déprave le sens de truis ou quatre 
mots, et toiit est dit. 

Tel est le mot invasion lui-même. 
Un maiire de forges français dit : Préservons-nous dc  

I'inuosion des fers anglais. Un landlord anglais s'écrie : Re- 
poussons l'invasion des blés français! - Et ils proposent 
d'élever des barribres entre les deux peuples. - Les bar- 
1-ières constituent l'isolement, l'isolement conduit à la haine, 
la Iiaine ii la guerre, la guerre à-l&nvasion. - Qii'iinporte ? 
disent les deux sopltis!es ; ne vaut-il pas mieus s'exposer 
iiiie invasion éventuelle que d'accepter une invasion cer- 
t.ti~ie? - Et les peuples de croire, et les barrières de per- 
>isler. 

Et pourtant quelle analogie J a-t-il entre un échange et 
iiiie invasion ?Quelle similitude est-il possible d'établir entre 
il i l  vaisseau de guerre qui vient vomir sur nos villes le fer. 
le feu et la dévastation, - et un iiavire marcliand qui vient 
iious offrir de troquer librement, volontairement, des pro- 
duits contre des produits? 

J'en dir:ii autant du mot inondarion. Ce mot se prend 
oi*clinairemcnt en mauvaise part, parce qu'il est assez dans 



les habitudes des inondations de ravager les clianips ci  les 
moissons. - Si, pourtant, elles laissaient sur le sol une 
valeur supérieure à celle qu'elles lui enlèvent, cornine font 
les inondations du Eil, il faudrait, à l'esemple des&? ptiens, 
les bénir, les déifier. - Eh bien ! avant de déclamer coritrc 
les inondations des produits étrangers, avant de leur opposer 
de gênants et coiiteus obstacles, se demande-t-on si cc 
sont là des inondations qui ravagent ou de celles qui fertili- 
sent? - Que penserions-nous de filéhéinet-Ali, si, au lieu 
d'élever à gros ïrais des barrages à travers le Hil ,  pour éten- 
dre le domaine de ses inondations, il dépensait ses piastrcs 
;i lui creuser un lit plus profond, afin quc l'ggYpte ne Et 
pas souillée par ce limon étranger desceiidu des montagnes 
de la Lune ?Nous exliibons précisément ce degré de sngessc 
et de  raison, quand nous voulons, à grand renfort de mil- 
lions, préscrvcr notre pays. .. .. - De rliioi ? - Dcs bienfaits 
dont la nature a doté d'autres cliinats. 

I'arnii les métaphores qui recèlent toiite une fiineste tiiéci- 
rie, il n'en est pas de pllis usitée que celle que prébenterit 
les mois tribut, tributaire. 

Ces mots sont devenus si iisuels, qu'on en fcrit les sjno- 
ji! mes d'ochat, acheteur, et l'on se sert indifEren1mcnt dcs 
uns ou des autres. 

Cependant il ÿ a aussi loin d'un Irib~it à lin octial que d'un 
vol ii un échange, et j'aimerais autant entendre dire : Car- 
touclie n cnfoncé mon coffre-for1 et il g a aclteti inille écus, 
que d'ouïr répéter à nos lionorables déplités : Noiis avons 
payé ii I'Alleinagnc le lribut de inille clievaux qu'elle nous a 
vendus. 

Car ce qui fait querl'action de Cartoiiche n'est pas uii 
arhat, c'cst qu'il n'a pas mis, et demon consentement. dans 
n~oii  crlffre-fort, une \aleur Cqiii~alente celle qu'il a prise. 

Et ce qui fait que l'octroi de, 500,000~ Trancs quc nous 
avons fait à I'Allcniagne n'est pas lin tribut, c'cst juslcmcnt 



qu'clle ne Ics a pas reçus à titiSc gratuit, mais bicn cil nous 
livrant en Ccliangc inillc clicvaiix rlue nous-mémes avons 
jugC valoir nos 500,000 francs. 

Faut-il donc relcrsi. sériecisement de tcls abus de langigc'? 
I'ourquoi pas, piiisqiic c'est trhs-s6ricusemcnt qu'on les 
Ctnle dans les journaux et dans les livres. 

JCt qu'on n'imagine pas qu'ils écliiippcnt à quclqucs écri- 
vains ignorant jusqu'à letir langue ! Pour 1111 qui s'en abs- 
tient, je vous cn citerai dix qui se Ics pcrmctteiit, et des 
plus Iiuppés encore, les cl'i\rgout, les Diipin, Ics Villflc, Ics 
pairs, les députés, les n~inisiws, c'est.-#-dire les Iiomii~cs 
clont les paroles sont des lois, et dont Ics sopliismcs Ics plus 
clioquants servent clc base I'adrilinistraiion du pays. 

Un célèbre pliilosoplic inodcrnc a ajouté aux cadgorics 
d'8ristote Ic sophismc qui consiste B renfermer dans un mot 
iinc pétition de principe. II en cite plusieiirs cxcniples. II 
aurait pli joindre Ic mot tributaire à sa iiori~eiiclntui.c. - 
En effet, i l  s'agit de savoir si Ics iicliats faits ail dcliors soiit 
iililcs o~ nuisibles. - Ils sont nuisibles, dites-vous. - Et 
poiirquoi? - Parce qu'ils nous rcndcnt tributaires dc I'é- 
trangcr. - Certes, voilà bien un mot qui posc en fait cc qui 
cst en qiiestion. 

Commcilt cc trope abusif s'est-il intoduit (ans la rliétori- 
que des monopoleurs ? 

Des écus sortent du pays pour satisfaire la rapaciié cl'uii 
enncmi victorieux. - D'autres éciis sot-tent aussi  du pays 
pour solclcr des marchandises. -- 011 établit I'iinalogie clcs 
deux c:is, en ne tcnant compte qiie de In circonst~~iicc par 
laqucllc ils SC rcsscn~blcnt et faisant abstraction dc ccllc par 
laquelle ils tlillcrent. a 

Cepciidant c c ~ i c  circonstaiicc, c'cst-a-direle non-rcmbour- 
seiilcnt dans Ic p~eniicr  cas, ct le rcmboiirscmcrit librcn~cnt 
convcnu dans Ic sccond, établit cntre eux une différciicc 
tellc qu'il n'cst rCcllcnient pas possib!~ dc les classer sons ln 
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inèinc étiqnette. Livrer 100 francs pu?. force à qui vous 
scrre la gorge, oii volontairement à qui vous donnc l'objet 
dc vos désirs, vraiment, ce sont choses qu'on ne peut assi- 
miler. - Antant vaudrait dire qu'il est indifférent de jetcr 
le pain à la rivière ou de le manger, parce que c'cst toujours 
du pain détruit. Le vice de ce raisonnement, comme celoi 
que renferme le nlot t~ibzct,.consisterait à fonder unc entibrc 
similitude entre deux cas par leur ressen~blance et cri fai- 
snnt abstraction de lcur clifféércncc. 

Tous les sophismes que j'ai coi~~baitiis jusqu'ici SC r::p- 
portent à une scule question : le système restrictif; eii- 
core, par pitié poiir le lecteur, « j'cn passe, et des mcil- 
leurs 1) : droils acquis, inoppo~tunité, Cpuisement du numé- 
raire, etc., etc. 

iVIais l'économie sociale n'est pas renfermée dans ce cer- 
cle étroit. Lc foüriérisme, le saint-simonisme, lc cornmu- 
iiisme, le injslicismc, le sentimentalisme, la fausse pliilan- 
thropie, lcs aspirations affectées vers unc égalité et ilne 
fraternité chiindriques, les questions relatives au luxe, aux 
saltiircs, aux macliincs, à la prdtenduc tyrannie du capital, 
aux c~lonies,  aux i:ébouchés, aux conquêtes, h la popula- 
tion, à l'association, R l'éniigration, aux impôls, aus  ein- 
prunis, ont encombré le cliamp de le science d'une fo~i!c 
d'arguments parasites, de sopliismes qui sollicitent la liouc 
ct la binette de l'économiste diligent. 

Ce n'est pas que j e  ne reconnaisse le 1 ice de cc plan OLI plu- 
tôt decette abscilce de plan. Attaquer un à un tant de sopliis- 
mes incohéreilts, qiii quclqoefois se clloquent et plus ~ou \~e i l t  
rentrent !es uns dans les autres, c'cst se condan~iler à uiic 
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lutte désoidonnéc, capricieuse, et s'cxposcr h de pe~pétuclleç 
redites. 

Combien je préférerais dire simplement comment les 
choses sont, sans m'occuper de mille aspects sous lesquels 
l'ignorance les voif !. . . Exposer les lois selon lesquelles les 
sociétés prospèrent ou dépérissent, c'est ruiner v i~ tue l l en~ent  
lotis les sophismes à la fois. Quand Laplace eut décrit cc 
C I L I ' O ~  peut savoir jiisqu'ici du mouvement des corps célestes, 
il dissipa, sans mênie les nommer, toutes les r5veries astro- 
logiques des 1~ggptiens, des Grccs et des IIi?dous, bien plus 
sûrement qu'il n'eût pli le faire cn lcs réfutant directement 
dans d'innombrables volumes. - La vérité est une ; le livre ' 

qui l'expose est on édifice imposant et durable : 

11 brave Ics tyrans avides, 
Plus hardi que les Pyramides 
Et plus dornble que l'airain. 

II'errcur est nlultiple et de nature épliétnère ; l'ouvrage 
q u i  la combat ne porte pas en lui-même un principe de 
grandeur et de durée. 

Mais si la force el peut-être l'occasion 4 m'ont manqué 
pour procéder h la maiiibrc des Laplacc et dcs Say, jc ne 
puis me refuser à croire que la forme que j'ai adoptée a aussi 
SR modes~e utilité. Elle me semble surtout hien proportion- 
iiéc aux besoins du siCclc, aux rapides instants qu'il peut 
cnnsacrer à l'étude. 

Ltl trait6 a salis doute une supériorité incontestable, inais 

1 Kous avons fait icniarqucr, In fin di1 cliap. I V ,  qu'il contient 
Ic gcrnie tris-apparciit des doctriiies dévclappdes dails les -Haralonies 
ico~ron~iq~tes. Ici mnintennnt sc nianifeslc, de la part dc I'autci~r, le 
desir c l  I'inteiitioii d'bciiie cc dcriiier oiirragc, B la prcmibrc occasioii 
f : ~  ornble. 

(Aole de l'éditeur.) 



A une condition, c'est d'êtré 111, niddité, approfondi. II ne 
s'adresse qu'à un public d'élite. Sa mission est de fixcr 
d'abord ct d'agrandir cnsuite le cercle des connaissances 
acquises. 

La réfutation des pr6jiigés vulgaires ne saurait avoir cette 
Iiautc portée. Elle n'aspire qii'à clésencombrer la route de- 
vant la marclie de la vérité, à préparer les esprits, & redres- 
ser-le sens public, à briser dans des mains impures des 
armcs dangereuses. 

C'cst surtout en économie sociale que cette lutte corps à 
corps, que ces combats sans cesse renaissants avec lea 
erreurs populaires ont une véritable utilité pratique. 

011 pourrait ranger les sciences en deux calégories. 
Les unes, à la rigucur, peuvent n'être sues que des sa- 

vants. Ce sont celles dont l'application occupe des profes- 
sions spéciales. Le vulgaire en recueille le fruit malgré 
l'ignorance ; quoirju'il ne sache pas la mécanique et l'astro- 
nomie, il n'en jouit pas moins de l'utilité d'une montre, il 
n'est pas moins entraîné par la locoinotive ou le bateau 
vapeur sur la foi dc l'ingénieur et du pilotc. Noiis marchons 
selon les lois de l'équilibre sans Ics connaître, comme 
hl. Jourdain faisaitde la prose sans le savoir. 

fifais il est des sciences qui n'exercent sur le public qu'unc 
influence proportionnée aux 1iimii.res du public lui-m8me7 
qiii tirent toute leur efficaciié non des connaissances accii- 
muli.cs dans quelques têtcs exccl)tionnelles, mais de celles 
qui sont difïusées dans la raison générale. Tellcs sont la mo- 
rale, I'liggiènc, l'économie sociale, et, dans les pays où les 
Iiommes s'appartiennent àeux-mêmes, la politique. C'cst de  
ces sciences que Bentharn aurait pu dire siirtout : (1 Cc qui 
les répand vaut mieux que ce qui les avance. I) Qu'importe 
qu'lin grand Iiornmc, un Dieu mCme, ait promulgué les lois 
de la morale, aussi longtemps que les Iiommes, imbus de 
fausses notions, prenncnt les verlus pour des vices ct les 



viccs pour des vcrt~is? Qu'importe quc Sinitli, Say, ci, selon 
M. de Saint-Chamans, les économistes de toutes les écoles 
aient proclaine, en fait dc transactions coinmercialcs, la su- 
périorité cle la liberlé sur la contrainte, si ceux-lh sont coii- 
iraiiiciis du contraire qui font Ics l6is et pour qui les lois 
soiit faites? 

Ces sciences, qiic l'on n fort bien iiominées sociales, ont 
encore ceci de particulier clne, par cela inenie qu'elles soiit 
d'une application usuelle, nul ne coiivieiit qu'il les ignore. 
- A-t-on hcsoin dc résoudre une qucstion de chimie ou ile 
géométrie? On iic préiend pas avoir la science infuse; oii 

l ia  pas Ironie de consaltcr AJ. Thdiiard ; on ne se fait pas 
difiiculté d'oovrir Legendre ou Ilczout. - Mais, dans les 
sciences sociales, on ne reconiiait gubre d'autorités. Coninie 
cliacun Fait journellement de la morale bonne ou niaiivaisc, 
dc l'hygiène, clc I'éconoinic, de la politique raisonnable ou 
absurde, cliucun sc croit aptc i gloser, ilisscrtcr, déciilcr et 
trancher en ces matihi-es. - Soulficz-vous? ll ii'cst pas de 
bonne vieille qui lie vous dise du premier coup la cause et 
le remhclc de vos inaux : Cc sont les liuincurs, affirme- 
t-elle, il faut vous purger. )) - Mais qo'est-cc quc Ics 1111- 

nieurs? ct y a-t-il tics liuincurs? C'est ce dont clle iic se niet 
pas en peine. - Je  songe involontaireinent h cette bonne 
vieille quand j'entends espliqucr tous les nialaises sociaux 
par ccs phrases banalcs : C'est la slirabondance dcs produiis, 
c'est la tyrannie du capital, c'est In plétliore industrielle, ct 
autres sorrieites dont bii iic peut pas n~ême  dirc : Verbn el uo- 
ces, prcetepecrque nihil, car ce sont autant de fiiiicstcs erreurs. 

Dc ce qui prdci.de il résiiltc d c ~ i x  clioses : I o  Quc les 
scicnces sociales doivciit abonder cn sophismes benucoup 
plus que les auircs, parce que ce sont cellcs oii clincun lie 
coiisiiitc quc son jugement oii ses iiis~incts; 8 O  que c'csl 
tlaiis ccs sciences rjue le sophisme est sp6cialenieiit ,niaIfai- 



COhCLUSION. 1 3 3  

sarit, parcc qu'il égarc l'opinion cil une matière oii l'opinion 
c'cst la force, c'est la loi. 

Il faut donc deux sortes de lirrcs A ces sciences : ceux q u i  
Ics exposcnt et ceux qui les propagent, ceux cliii montrent 
la térité et ceux qiii combattent l'erreur. 

Il me semble que le défaut inliérent à In formc de cet 
opnsciile, la répétition, est ce qiii cn fait la principale utilité. 

Dans la question que j'ai traitée, cliaque sophisme a sans 
doute sa formiilc propre et sa portée, mais tous ont une ra- 
cine commune, qiii cst l'ou61i des if~térêrs des hornmes en tant 
qziz consommuteii~~s. Montrer cluc les mille chenlins de l'cr- 
rcur condiiisent à ce sopliisme génb,afeuv, c'cst apprendre 
ail public à le rcconnaitre, à l'apprécier, à s'en défier en 
toi] tes circonstances. 

AprCs tout, je n'aspire pas précisément à faire naître des 
convictions, mais des cloutcs. 

Jc n'ni pas la prétention qu'en posant le livre le lecleor 
s'écrie : Je  sais; plaise au ciel qii'il se dise sincèrement : 
J'ignore ! 

(1 J'ignore, car je commence B craindrc qu'il ii'y n i t  
cliiclqiie chose d'illusoire dans les douceurs de la diseite. » 

(Sopliismc 1.) 
(1 Je ne suis plus si édifié sur Ics cliarmcs d e  l'obstacle. 11 

(Sopliisme II). 
(( L'efort sans résultat ne me semble plas aussi désirable 

qiic le részrltat sons effort. )) (Sophisme III.) 
(( II se pourrait bien que le secret di1 commerce ne con- 

siste pas, comme celui des armcs (selon la définition qu'en 
donnc le spadassin clti Bourgeois gentilhomme), à donner et 
ci nepcis recevoir. )) (Sophisme VI.) 

tr Jc  conçois qu'un objet unut d'autant plus qu'il a reçu 
plus de fa<;ons; mais, dans l'échange, deux ~ a l e u r s  égales 
cesscnt-elles d'être égales parcc qiic l'iine vicnt de la cliar- 
ruc ct l'autre dc la Jlicqiiart? n ( ~ o ~ i i i s i ~ c  SSI.) 



« J'avoue que je coiilinence à trouver singulier qiie I'hu- 
inaiiité s'améliore par des entraves, s'enricliisse par des 
taxes; et franchement je serais soulagé d'un poids impor- 
t ~ n ,  j'éprouvcrais une joie pure, s'il venait à m'6ti.e démon- 
tré, comme l'assure l'auteiir des S~yliismes, rlu'il n'y a pas 
iiicompatil~ilité entre le bien-&tre et la justice, cntrc la paix 
et la liberté, entre l'extension du travail et les progrbs de 
I'iiltelligence. u (Sopliismes XIV et XS.) 

I( Donc, sans ine tenir polir satisfait Ikar ses arguments, 
auxquels je ne sais si je dois donncr le nom clc raisonne-. 
nlents ou de paracloxes, j'interrogerai Ics maîtres de la 
science. )) 

Terminons par un dernier et iiiiporiant aperçu cette mo- 
nograpliic du Sophisme. 

Le monde ne sait pas assez l'influence que le Sophisme 
cserce sur lui. 

S'il en faut dire cc que je pense, quand le droit du plus 
fort a été dctrôné, le Sophisnle a remis l'empire au droit du 
plus fin, et il scrait difficile de dire lequel de ces deux ty- 
rans a été le plus funeste à I'liuiuaiiité. 

Les Iiommes ont un amour iinmodPré pour les jouis- 
sances, I'iiifliieiice, In considéralion, In pouvoir, cn on mot, 
pour les ricliesses. 

Ili,  en mCmc temps, ils sont poassés par one iiiclinalion 
immense A se procurer ces clioses aux dépens d'autrui. 

Mais cst  aufrui, qui est le public, a une inclination non 
inoins grande à garder cc qu'il a acquis,'pourvu qu'il le 
puisse et qu'il le sorhe. 

La spoliation, qui joue un si griind rôle dans Ics affaires 
do monde, n'a donc que deux agents : 1.1 force et la ruse, et 
deus limiies : le courage et les lumières. 

La force appliquée à la spoliation fait le fond des anna- 
Ics Iiumaines. En retracer I'liistoirc, ce scrait rcprocluire 
presque en entier l'histoire de toiis les peuples : Assyriens, 



Ilabyloniens, Mèdes, Perses, BgJi,tiens, Grecs, R'ii~iaiiis~ 
Goths, Francs, Huns, Turcs, Arabes, Mongols, Tartares. 
sans compter celle dcs Espagnols en Amérique, des Anglais 
claiis l'Inde, des Français en Afrique, des Russcs en 
Asie, etc., etc. 

Rlais, du moins, chez les nations civilis8es, les liommes 
qni prodiiisent les riclicsses sont devenus assez noinbreiis 
et assez forts pour les dhfendrc. - Est-ce A dire qo'ils iie 
sont plus dépouillés? Point dit toiit ; ils le sont autant que 
jiamais, et, qui pllis est, ils se dépoiiillent les uns lesaiitrcs. 

Seulement. l'agent est cliangé : cc n'est plus par force, 
c'est par ruse qu'on s'empare des ii~liesscs publiqiies. 

Pour voler le public, il fatil le tromper. Le tromper, c'cst 
Iiii persuader qu'on le vole polir son avantage; c'est lai faire 
accepter en échange de ses biens des services fictifs: et 
souvent pis. - Ile 18 le Soplrisnre. - Sopliisrne Lliéocrn- 
tique, Sopliisme écoilomicliic, Sopliisine politique, Sophisme 
financier. - Donc, depuis que la ïorce est tenue cn écliec, 
le Sophisme n'est pas seulement un mal, c'est le-génie du 
mal. II le falit tenir en échcc à son tour. - Et, pour cela, 
rendre le public plus lin que les fins, comme il est d e ~ e n u  
plus fort que les forts. 

Bon public, c'cst sous le patronage de cette pensée que je 
. t'adresse ce premier essai, - bien que la Préface soit irtran- 

gement iransposée, et la Dédicacc quelque peu tardive 1. 

ivlugroii, 2 iiovembre 1645. 

1 Cette pcnaée, qui terinilie la preniicie sotie des Sopliisn1es, va Ctrc 
reprise ct  dCvcloppée par l'auteur, nu coinrnoiicemciit de la secoiidc 
série. L'iiifluencc dc In Spoliation sur les destinéesde l'liiiiiiniiit6 le préoc- 
cupait vivemciit. Apiùs avoir plusieurs fois abord6 cc çujct dans Ics So- 
phismes et  les Panlphlets (1'. iioinniinciit IJt.ÔliriPté et Spolialion, - 
Spolialion et Loi), il lui destinait uiie place étciiduc dans la secoiide 



partie dcs Ifarnlonies, pariiii Ics causes ~~~~~~~~~~~ices. Enfin, dcriiicl. 
tdrnoigiiagc de I'iiiterCt qii'il y attncliait, il disait, h la veillc de sa  iiiort : 
I I  Un travail bicii important h f.rii8c, pour 1'6coiiomic politiqric, c'est 
II d'écrirc I'histoirc de In Spoliation. C'cst une loiigite Iiistoirc daiis 
11 laqucllc, des l'origine, al~paraissent les conqri0tcs, les niigrations, (Ics 
11 peuples, Ics invasions et  tous Ics hiiiestes cxcés de la forcc aux priscs 
11 avec la justice. De tout ccla il restc cncorc anjourd'liui dcs traces vi- 
II vantcs, e t  c'est rine giaiide difficultd pour la solution des questions 
11 posécs dans iiotrc sikclc. 011 ii'ariivcrn pas h cctte solution tant qu'oii 
<< n'aura pas bien constate cil clrioi et coiiiineiit I'iiijusticc, faisaiit sn part 
11 au inilieu de noiis, s'est impntroiiis6c dans nos mcerirs c t  clans ilos 
a i  lois. 1) (ATofe de I'Cditrio. ) 

FIN DE L:\ I ' R E ~ \ I I ~ R E  SERIE. 



1.a requé:e ide l'iiiiliistrie ail g6creri:eineui 

est aussi modeste que celle de Uiugéiie ;I 

Alesûiidre : OTE-TOI DE I O A  SOLEII . .  

(Ue>rir~ri.) 

I'ourquoi irais-je m'alieurlcr à cette science aride, l'Eco- 
~iomie politique ? 

Pourquoi? - La qiicstion est juclicieuse. Tout travail est 
tissez répugnant de sa nature, pour qu'on ait le droit de de- 
inander où il ménc. 

Voyons, chercli~ns. 
Je ne iiî'adresse pas ces pliilosoj~hcs qui font profession 

1 Ln secoiide sdrie des So~~hisnles éco?non;iqtte8, dont plusic~irs cha- 
pitres avaient figi~rd dans le Joiciv~al des l;cono~?listes .ct 16 journal le 
Libre Eehui~ge, parut h In fiil dc jniieicr 1 5 4 8 .  

. (Arale de i'édifeui..) 
1 V. ail tonic 1'1, les clinp. \\.III, sis, slii et  ss iv pour les ddvc- 

loppenieiits projetés ct commeiic8s par I'nnteiii sur les Caicses pei.ltrr.bn- 
triees de I'liarniotiic des lois naturelles. 

( N o t e  cle i'é[litetir.) 



(l'adorer la niisi:rc, sinon cn leur nom, du nioiris au iioiild~p 
I'liumanité. 

Je  parle à quiconque tient la ~icheske pour quclqiie cliose. 
- Ifnien(lons par cc mot, non l'opulence de quelques-unsl 
niais l'aisance, le bien-htrc, la sécurith, I'iiiddpendancc, I'ins- 
lruction, la dignité de tous. 

II n'y a que deux moyens de se procurer les clloses né- 
cessaires A la coiiser\~ation, ;, I'ernbellisseineii~ ct au perfcc-- 
tionncment de la vie : la J ~ ~ I O D ~ C T I O N  et la SI>OLIATION. 

Qiielqucs personnes disent : La SI)OLIATIO~. est un ncci-- 
dent, un abus local et passagci*, fldtri par la morale, r6- 
prouvé par la loi, indigne d'occiiper I'Economie poliligue. 

Cependant, quelque bienveillance, quelque optimismeqiic. 
l'on porte au cœur, on est forcé de reconnaître que la SPO-- 
I.IATION s'exerce dans ce rnonde sur une trop vaste écliellc,. 
qu'cllc se nihle trop universelle men^ à tous les grands faits. 
Iiumains pour qu'aucune scicnck sociale, et l'Économie po- 
litique siirtoiit, puisse se dispeiiscr d'en tenir compte. 

J e  vais plus loin. Cc qui s'!pare I'ortlre social de la per-- 
teciion (du moins de toute celle dont il est susceptible), c ' e s ~  
le constant effort de ses membres pour vivre ct se dévclop- 
pcr aux dépens les uns des autres. 

En sorte que si la SPOLIATIOX n'existait pns, In société 
étant parfaite, les sciences sociales seraient sansobjet. 

J e  vais plus loin encore. Lorsque la S P O ~ I A T I O ~  est devenue 
le moyen d'existence d'une aggloméi-ûlion d'hommcs nnis 
entre eux par le lien social, ils se font bientôt une loi qui la 
siinciionne, une morale qui la glorifie. 

11~suflii de nonimer quelques-uncs dcs formes les plus 
traiicliécs de la Spolia&ion pour montrer quelle place elle 
occupe dans Ics transactions Iiumaiiics. 

C'est d'abord la GOEHIIE. - Cliez les sauvages, le vain- 
queur lue le vaincu pour acquérir au gibier un droit, sinoii 
incoritestablc, du ~iioins incoï((cs1P. 
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C'est ensuite ~'ESCLBVAGE. - Onand l'homme comprend 
qii'il est possible de féconder la terre par le travail, il fait 
:;ivec son fière ce partage : (1 :\ toi la f3tigue, A moi le 
(produit. 

Vient la THÉOCI~ATIE. - (1 Selon ce que tu me donneras 
-011 rne refuseras de ce qui t'appariicnt, je t'ouvrirai la porte 
-du ciel ou de l'enfer. » 

Enfin arrive le MOXOPOLE. - Son caractère distinctif est 
-de laisser subsister la grande loi sociale : Service pour ser- 
oice, mais de faire intcrvcnir la force dans le débat, et par 

-suite, d'altérer la juste proportion entre le service reçu et le 
service rendu. 

La Spoliation porte toujours dans son sein le germe de 
-mort qui la tue. Rarement c'est le grand nombre qui spolie 
le petit nombre. En ce cas, celiii-ci se réduirait prompie- 

ment  au point de ne pouvoir plus satisfaire la cupidité de 
et la Spoliation périrait faute d'aliment. 

Prcsque toujours c'cst le grand iiombre qui cst opprinii., 
.et la Spoliation n'en est pas moins frappée d'un arrêt fatal. 

Car si elle a pour agent la Force, comme dans la Guerre 
et l'Esclavage, il est naturel que In Force A la longue 1)ass,: 

-<lu côté du grand iiombre. 
Kt si c'cst la Ruse, coniine dans la Théocratie et le hfo- 

iiopole, il cst naturel que le grand nombre s'éclaire, sans 
quoi l'intelligence ne serait pas l'intelligence. 

Une autre loi pro~identielle dépose un second gernie de 
.~ilort ail cceur de la Spoliation, c'est celle-ci : 

La Spoliation ne d6pLuse pas seulement la ricliessc, elle 
cl1 détruit toujours une partie. 

La Guerre anéantit bien des valeurs. 
L'Esclavage paraljse bien des facullés. 
La Shéocratie détourne bien dcs eForts vers des ohjets 

,puérils oii ft~nestcs. 
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Le ilIonopole aussi fait passer la richessc d'~iiic pochc B 
l'autre ; mais i l  s'en perd bcaucoup diins le trajet. 

Cette loi est admirable. - Sans elle, pourvu qu'il y cîit 
éqiiilibre dc forcc entre les opprcssenrs et les opprimés, la 
Spoliation n'aiirait pas de terme. - GrAcc à elle, cet dqui- 
libre tend toujours A se rompre, soit parce que les Spolia- 
terirs se font conscicncc d'unc telle déperdiiion de richcsses, 
soit, cil l'absence dc ce scntimcnt, parce que le mal empire 
sans cessc, ct qu'il est dans la naturc dc cc qui empire tou- 
jours cle finir. 

II arrive en effet un moment où, dans son accdlératiciii 
progressive, la déperdition des richesses est telle que le 
Spoliateur est moins riclie qu'il n'eût été en restant Iionnête. 

Tel est un peuple à qui les frais de guerre coûtent plus 
que nc vaut Ic butin. 

Un maître qui paie plus clier le travail esclave quc le 
travail libre. 

Une Tliéocratie qui a tcllcmcnt liébété le peuple et d6- 
truit son énergie qu'elle n'en petit plus ricn tirer. 

Un i\lonopole qui agrandit scs cfïorts d'absorption à me- 
sure qii'il y a moins 4 absorber, comme l'effort de trairc 
s'accroit i mesure que Ic pis est plus desséché. 

Le Monopole, on Ic voit, est une Espèce di1 Genre Spolia- 
lion. II a plusieurs VariétBs, cntre autres la Siiiéciirc, le 
l'rivilégc, la Restriction. 

Parmi les formes qu'il revêt, il y en a de simples et 
naïves. Tels étaient les droits féodnus. Sous ce régime 1;; 
masse est spoliéc et le sait. II implique l'abris dc la force et 
tombe avec clle. 

D'autrcs sont très-conipliquécs: Souvcnt alors Iii massc 
est spoliée et  ne lc sait pas. Il peut même arriver qu'elle 
croie tout devoir A la Spoliation, et ce ilu'on lui Iaissc, ct cc 
qu'on lui prend, et ce qui se pcrd dans l'opération. II y a 
l'lus, j'affirnie que, dans la suite dcs tempe, et  grâcc au 
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iiiécanisme si ingénieux de la coutume, beaucoup de Spo- 
liateurs le sont sans le savoir et sans le vouloir. Les i\lono- 
poles de cctte variété sont engendrésp r  la Ruse et nourris 
par 1'Erreiir. Ils ne s'évanouissent que devant la Lumiérc. 

J'en ai dit assei pour montrer que 1'~conomie poliliqiie 
a une utilité pratique évidente. C'est le flambeau qui, dé- 
voilant 1;i Ruse et dissipant l'Erreur, détruit cc desordre so- 
cial, la Spoliation. Quelqti'iin, je crois que c'cst une femme: 
ct elle avait bien raison, l'a ainsi définie : C'est la ser~rure 
de szlrelé d u  pécule populaire. 

Commentaire. 

Si ce petit livre était destiné à traverser trois ou qu3trc 
inille ans, à'être lu, relu, médité, étudié phrase à phrase: 
inot à mot, lettre à 'lettre, de génération en génération, 
comme un Koran nouvcau ; s'il devait attirer dans toutes les 
bibliothéques du inonde des avalanches d'annotations, 
éclaircissements et paraphrases, je pourrais abandonner 
R leur sort, dans leur concision un peu obscure, les pen- 
sées qui précèdent. hlais puisqu'elles ont besoin de com- 
mentaire, il me parait prudent de les cornnienter moi-même. 

La ~ér i table  et équitable loi des hommes, c'est : Echange 
librement débatlu de service contre service. La Spoliation 
consiste à bannir par force ou par ruse la liberté di1 débat 
afin de recevoir un scrvice sans le rendre. ' 

La Spoliation par la force s'exerce ainsi : 011 attend qti'iiii 
Iiomme ait produit quelque cliose, qu'on lui arrache, I'ariue 
au poing. 

Elle est formellement condamnée par le Décalogue : Tu 
ne prendras point. 

Qiiand elle se passe d'individu à individu, clle se nomme 
vol et mène au bagne ; quand c'cst de nation à nation, clle 
prend noin conquête et conduit à la gloire. 



Pourquoi cette différence? II est bon d'en rccherclicr I:i 

causc. Elle nous révélera une puissance irrésistible, I'Opi- 
iiion, qui, coinine I'atmosphbre, nous enveloppe d'une ina- 
iiière si absolue, quc nous ne la remarquons plus. Car Rous- 
seau n'a jamais dit une vérité plus vrnic. que celle-ci : (1 Il 
ïai~t beaucoup de philosopliie pour observcr Ics faits qiii 
sont trop .près de nous. I> 

Le voleut., par cela inelne qu'il agit isolément, a coiilru 
Iiii I'opinioii publiqiie. JI alarme tous ccus qui l'entourent. 
Cependant, s'il a quelqiics associÊs, il s'enorgueillit devant 
ciix de ses proiicsscs, ct l'oii peut commencer i remarqaer 
lici la force de I'Opinioii ; car il siifTit de l'approbaiion de 
ses complices pour lui Ôter le scnlimeni de sa turpilodc ct 
m6me le rendre vain cle son ignominie. 

Le glte~riev vit dans un auire milieu. 1,'Opii-iion qiii Ic 
flétrit csl ailleiirs, cliez les nations vaincues; il n'cil sent pas 
l i t  pression. Mais l'Opinion qui est autour de lui l'approuve 
el le soutient. Ses compagnons et lui sentent vivenient la 
soliclarilé qiii Ics lie. La patrie, qui s'est cri.& des ennemis et 
clcs dangcrs, a besoin d'esnlter le courage de ses enfants. 
Elle décerne aux plus Iiardis, i ceux qui, élargissarit ses 
îrontikres, g ont apporté le plus de butin, les Iionneiirs, la rc- 
nommée, la gloire. Les poctcs cliantciit Iciirs cxploits el les 
femmes leur tressent des couronnes. Et telle est la pliisssncc 
d e  l'opinion, qu'elle sépare tic la Spolitition l'idée d'iiijiis- 
ticc et ôte au spoliateur jiisrli~'à la conscience (le ses torls. 

L'Opinion, qui réagit contre la spoliation inilitairc, placé(: 
noii cliez le peiiplc spoliateur, mais  clic^ le peuple spolié, 
n'exerce que bién peu d'iiifluerice. Cependant, elle n'es1 
pas tout à fait inefficace, ct d'autant inoins que les nations 
se fréqueiitent et se comprennent davantage. Sous ce rap- 
port, oii voit que l'étude des langues cl la libre communi- 
cation des peiiplcs tendent à Sairc prédoininci l'opinion 
contraire ii ce genre de spoliation. 
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Malheurciisement, il arrive souvent que Ics nalions qiii 
eiitourent le peuple spoliateur sont elles-mêmes spoliatrices, 
quand elles le petirerit, et clès lors imbues des mêmes pré- 
jugés. 

Alors, il n'y a qu'un. remède : le temps: Il faut que les 
peuples nient appris, pàr unc rude expérience, 1'6nornie 
désavantage de se spolier Ics uns les autres. 

On parlera d'un autrc frein : la moralisation. Alais la mo- 
riilisalion a pour but de multiplier les aclions vertueuses. 
Comment donc restreindra:t-elle les actes spoliitteurs 
cl~iand ces actes sont mis par l'opinion ail rdng des plus 
linutes vertus ? Y a-t-il un moyen plus puissant de moraliser 
iin peuple que la Religion? Y eut-il j<~mais Religion plus 
I'avorable à la paix et plus unirerselicincnt admise quc le 
Cliristianismc ?.Et cependant qu'a-t-on ru  pendant dix-huit 
siécles? On a vu les hommes se battre non-senlement 1n:ilgrh 
Ba Religion, mais nu nom de la Religion même. 

Un peuple conquérant ne fait pas toujours la guerre offen- 
*ire. Il a aussi de mauvais jours. Alors ses soldats défendent 
le fojer domestique, la propriéici, la famille, I'indépen- 
dance, la liberté. La guerre prcritl un caractère de sainteté 
.et de grandeur. Le drapeau, bénit par les ministres du Dieu 
d e  pais, represente lout ce qu'il y a de sacré sur la terre; 
on s'y attache comme à la vivante image de la patrie et de 
l'honneur ; et les verlus guerrières sont exaltées au-dessus 
de toutes les autres vertus. - Mais le danger passé, l'Opi- 
nion sübsiste, et, par une naturelle réaction de l'esprit de) 
vcngeailce qui se confond avec le patriotisme, on airne à 
promener le drapeau chéri de capitale en capitale. 11 
semble que la nature ait préparé ainsi le châtiment de  
l'agresseur. 

C'est la crainte de ce châtiment, et non les progrbs de lu 
philosopl~i~, qui retient les armes dans les arsenaux, car, 
on ne peut pas le nier, les peuples les plus avancés en civi- 
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Iisation font la gucrre, et se préoccupent bien peu de justicc 
quand ils n'ont pas de représailles à redouter. Témoin 
I'A~malaga, l'Atlas ct Ic Caucase. 

Si la Religion a été iinpuissante, si la pliilosopl~ic est im- 
'puissante, conlmcnt donc finira la guerre ? 

1,'kconoinie politique démontre que, m2.iiie nc consi- 
dérer que le peuple victorieux, la guerre SC fl~il toiijours 
dans l'intérêt du petit nombrc ct ailx dépens des masscs. II 
siifiit donc que Ics innsscs aperçoircnt clairement cette v6- 
rité. Le poids de l'opinion, qiii se parlape encore, phsera 
tout entier du côté de la pnix 1. 

La Spoliation exercée par-la forcc prcnd encore une autre 
l'orme. On n'attend pas qu'~iii Iioinme ait produit unc c l ios~ 
pour la liii arracher. On s'empare de l'liommc lui-même ; on 
Ic dopouille de sa propre personnalité ; on Ic contraint ail 
travail; on ne lui dit pas : Si t u  prends celte peine pour ~ n o i ,  
j e  prendroi cette peine pour to i ,  on lui dit : A loi toutes les 
faligues, à moi toutes les jouissances. C'est l'Esclnvagc, qui 
irnplique toujoiirs l'abus clc la force. 

Or, c'est une granclc qticstioii de savoir s'il n'est pas dans' 
1ii nature d'une forcc incoii~estiiblement dorninanlc d'abuser 
toujours d'elie-même. Quant à moi, jc ne 111'; fie pasfit 
j'aiincrais autant attendre d'une pierrc qlii toinl~e la puis- 
sance qiii doit l'arrêter dans sa cliiite, qiic de confier à la 
brce sa propre limite. 
- J e  voudrais, au moins, qu'on me montrât un pays, une 

Opoqiie où l'Esclavage a été aboli par la libre el  gr,icieusc 
volonté des maîtres. 

L'Esclavage fournit un second' ct  frappant exemple de 
l'insuffisance cles scntimcnts rclipicux et pliilanlliropiqucs 

1 I1oy., tonle 1, 1:i 1-ttre adrejsdc ail présidciit du CongrCs de la pnix 
Friincfort. 

(h'ote de l'édileui..b 



PHYSIOLOGIE DE LA SPOLIATION. 4 3 5  

aux prises avec l'énergique sentiment de l'intérêt. Cela peut 
paraître tristc ?I quelclues ficoles modernes qui cherclicnt 
dans l'abnégation le principe réform~telir de la société. 
Qu'elles commencent donc par réformer la nature de 

O l'liomme. 
Aux Antilles, les maîtres professent de père en fils, cle- 

puis I'institution de l'esclavage, la Religion chrétienne. Plu- 
sieurs fois par jour ils répètent ces paroles : « Tous lcb 
liommes sont frères ; aimcr son prochain, c'est accomplir 
toute la loi. D - Et pourtant ils ont des esclaves. Ricn ne 
leur semble plus naturel et plus légitime. Les réformateurs 

< -9 
modernes espèrent-ils que :leui. morale sera jamais aussi 
universellement acceptée, aussi populaire, aussi forte d'aa- 
lorité, aussi souvent sur toutes les lèvres que ~ ' É v a n ~ i l c ?  Et 
si I'Evangilc n'a pu Ilasscr des lbvres au cacur par-dessus 011 

à travers la grande barribre de l'intéret. comment espèrent- 
ils que leur morale fasse cc miracle ? 

Mais quoi ! l'Esclavage est-il donc invulnérable ? Kon ; ce 
qui l'a fondé le détruira, je veux dire l'lntéi~êt, poiirrii (lue, 
pour favoriser les intérets spéciaux qui ont créé la plnic, (;II 

ne contrarie pas les intérêts généraux qui doivent la guérir. 
C'est encore une vérité démontrée par I'Economie poli- 

tique, que le travail libre est essentiellement progressif et lc 
travail esclave nécessaircn?ent stationnaire. En sorte que Ic 
triomphe du premier sur. 1; second est inévitable. Qu'est 
devenue la culture de l'indigo par  les noirs? 

Le travail libre appliqud 3 la production du sucre en fera 
baisser de plus en pllis le prix. A inestire, l'esclave sera de 
moins en moins lucratif pour son maitre. L'csclavagc serait 
depuis longtemps tombé de lui-mêmc en AinC.riqoe, si, en 
Europe, les lois n'eiisscnt élevé artificiellement le prix dii 
bucre. Aussi noiis voyons les maîtres, leurs ~réa~nciers et 
leurs dél6giiés travailler aciivemcnt à maiiltenir ces lois, qui 
sont aiijoiird'liui les colonnes de I'édificc. 



Rlallicureusement, elles ont encore la sympatliic des po- 
1)ulations clil sein desqiielles I'csclavaga a-disparu ; par où 
I'on voit qu'cncorc ici l'opinion est souveraine. 

Si elle est sou~eraine, inême dans la région de la Eqrce, 
clle l'est à bien plus forte raison dans Ic nioiide dc la?~use., 
A vrai dire, c'est là son domaine. La Riise, c'est I'abi~s dc  
I'intclligcncc ; le progrès de I'ol)iiiion, c'est le progrBs des 
intelligences. Les $$ux puissances sont au moins de mêmc 
naturc. Imposture chez le spolii~tcur impliqiie crédulité chcz, 
le spolié, et l'antidote natiircl dc la crédulité c'est In vérité. 
II s'cnsuit qu'éclairer lcs esprits, c'est ôtcr à ce genre de  
spoliation son aliment. 

Je passcrai'bribvemcnt en revue qiielclues-ufies des spo- 
liations qui s'exercent par ln Riisc sur une tros-grande 
échelle. 

La prcmi&rc qui se présente c'est la Spoliation par ruse 
~liéocratiqiie. 

De quoi s'agit-il? De se faire rendre cn aliments, vête- 
mente, luxc, considération, influence, poiivoir, des services 
réels contre des scrvices fictirs. 

Si je disais à un Iiomme : - a Je  vais tc rendre dcs ser- 
vices immédiats, » - il faudrait bien tenir parole ; faute de 
quoi cct homn~c saurait bicntdt à qiioi s'en tenir, ct ma 
ruse serait promptement (lémasquée. 

Mais si je lui dis : - (I En écliangc de tes services, je te 
rendrai $immenses scrviccs, non dans ce inonde, mais dans 
l'autre. Après cctte vie, tu peux être étcrnellemcnl Iiciireux 
oii malliciireux, et cela depend de moi ; je suis un être inler- 
niédiaire entre Dicu et sa créature, et puis, à mon grd, t'ou- 
vrir les pories du ciel ou de l'enfer. 11 - Pour peu que cet 
Iiomme me croie, il est à ma discréti.on. 

Ce genre d'impostiire a été pratiqué tros en grand depuis 
l'origine du monde, et I'on sait à quel dcgré de ioiite-piiis- 
sance étaient arrivés les prctrcs égyptiens. 



Il est aisé de savoir comment procbdent les imposteurs. 
II suffitde se demander ce qu'on ferait à leur place. 

Si j'arrivais, avec des vues clc cette nature, au  milieu 
d'une peuplade ignorante, et quc je parvinsse, par quelque 
acte extraordinaire et d'une apparence nicrveillcuse, à me 
faire passer pour un être surnaturel, je me donnerais pour 
iin envoyé de Dieu, ayani sur les futures destinées des 
liommes un empire absolu. 

Ensuitc, j'interdirais l'examen de mes titres ; je ferais 
pliis : comme la raison serait mon ennenii le plus dangereiir, 
i'interdirais l'usage de la raison même, au moins appliquée 
à ce sujet redoutable. Je  ferais de cette question, et de 
toutes cellcs qui s'y rapportent, des questions tabou, comme 
disent les saiivagos. Les résoudre, les agiter, y penser même, 
serait un crime irrémissible. 

Certes, ce serait le comble de l'art de mettre une barri& 
tabou à toutes les avenues intellectuelles qui pourraient con- 
duire à la découverte de ina supercherie. Quelle meilleure 
~a ran t i ede  sa  durée que de rendre le doute mCme sacrilége ? 

Cependant, à cette garantie foildamentale, j'en ajouterais 
d'accessoires. Par exemple, pour que la lumière ne pilt ja- 
mais descendre dans les masses, je m'attribiierais, ainsi qu'A 
mes complices, le monopole de toutes les connaissances, jc 
les cacherais sous les voiles d'une langue morte et d'une 
écriture hiéroglyphique, et, pour n'être jamais surpris pal* 
aucun danger, j'aurais soin d'inventer une institution qui 
me ferait pénétrer, jour par j ~ m ,  dans le secret de toutes 
les consciences. 

II ne serait pas mal non plus que je satis6sse à quelques 
.besoins réels de mon peuple, surtout si, en lc faisaui, jc 
pouvais accroître mon influence et mon autorité. Ainsi les 
homnics ont un grand besoiii d'instruction et de morale : je 
m'en ferais le dispensateur. Par 1 i  je dirigerais à mon gré 
l'esprit et le cœur de mon peuple. J'enirelaceriiis dans une 
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chaîne iiidissoluble la niorale ct mon nutorité ; je les repi.6- 
seilterais comme ne pouvant exister l'une sans I'aiitrc, cil 
sorte que si quelque ai~claciei~x tentait enfin de rcriiucr uiie 
question tabou, la société toute~itière, qui nc peut se passer 
tle inoiale, sentirait le terrain trembler soiis ses pas, et se 
toiirnerait avec rage conlrc cc iioratcur iéiiiéraire. 

Qiiand les choses en seraient là, ilest clair qiic ce pciiple 
m'appartiendrai1 plus qiic s'il était mon ~scliive. L'esclave 
maudit sa cliaiile, mon peuple bénirait la sienne, CL jc serais 
pwvenn à inipriiiier, non sur les fronts, mais au fond des 
consciences, le sceau.de la scrvicudc. 

L'Opinion sculc pcut reiircrser un tel 6diTicc d'inicliGtd ; 
mais par oii l'cntanicra-1-elle; si ctiaqiic picrrc est tabou? - 
Ç'CCL I'afi'iiire di1 ten~ps ct dc l'iliil)rinierie. 

A Dieu ne plaise que je vecille ébranler ici ccs croyaiiccs 
corisolaiilcs qui relient cettc rie (l'épreuves à unc vic de fé- 
licités! ;\lais qii'on ait abiisé clc l'irrésistible pente qui nous 
cnirttine vers elles, c'est cc qiic personiic, pas même le clicS 
de la clirélienté, ne pourrait contesicr. 11 y a ,  ce me sein- 
I~lc, un signe pour reionnaitrc si on peiiple cst diipe 011 nc 
l'est pas. Examiiicz la Religion et le prêtre ; csaniincz si le 
prctre est l'instrument de In Religion, ou si la Religion cst 
l'instrument du prbtrc. 

Si le prétre est l'instrzinzent de la Religion, s'il nc songe 
qu'à étcnclre sur la terre sa nioralc ct ses biciifaiis, il sc?r;l 
doiix, tolérant, Iinmble, cllaritable, plcin dezhlc; savie re- 
flétera celle dc son clivin inoclèlc; il prCchcra 1u.libertC et 
Séga\ité parini les hommes, In pais C L  1:i fraternité eiilre les 
nations ; il repoiissera Ics sécluctions cle la piiissailce tempo- 
relle, ne voultint pas faire alliance avec cc qui a lc plus be- 
soin de frein cil ce inonllc; i l  sera l'lion~inc du pcuple, 
\'lioniiile.cles bons coiiscils ct clcs ~ I O L ~ C ~ S  consolations, 
I'liornmc de l'opiiiioii, I'liomine dc l ' l ~ v a ~ i ~ i l c .  

Si, au cnntrairc, ln Religion est l'insrruinetiî du p,.êtr.e, il 



la traitera comme on traite un instrument qu'on altbre, 
qu'on plie, qu'on retourne en toutes façons, de manière à 
en iircr le plus grand avantage pour soi. II miiltipliera les 
questions tabou; sa morale sera flexible comme les temps, 
les Iioinmcs et les circonstances. II clierchcra à en imposer 
par cles geste5'et des attitudes étudiés ; il marniottera cent 
fois par jour dcs mots dont le sens sera évapor9, et qui ni: 
seront plils qu'un vain conve,ntionalisme. Il trafiquera dcs 
choses saintes, mais Lotit justc assez polir ne pas ébranler 
In fui en leur sainteté, et il aura soin que le irafic soit d'ao- 
tant moins osteiisiblcinent actif que lc pcuplc est plus clair- 
voyant. Il se mêlera des.intrigues de la terre ; il se mcttrn 
toujours du côté des puissants i la seule condition que les 
puissants se mettront de son côté. En un mot, dans tous scs 
actcs, on reconnaîtra qu'il ne reut pas raire avaiiccr la Rc- 
ligion par le clergé. mais le clergé par la Religion; et 
comme tant d'efforts supposent un but, comiiie ce but, dans 
cette hypotliCse, ne petit être autrc qoc la puissance et la 
ricliesse, le signe définitif quc le peiiplc cst dupe, c'est 
quand le prêtre est riclie et puissant. 

II est bien évident qu'on 'peut abiiser d'une Religion 
vraie coninle d'iine Religion f:~iisse. Plus même son autorité 
cst respectable,.plus il cst ii craindre qu'on ne pouesc loin 
l'épreuve. Mais il y a bien de la clitfërcilce dans les résul- 
tats. L'abus insurge toujours la partic saine, éclairée, intlé- 
pendante d'un peuple. Il ne sc peut pas que In foi n'en soit 
ébranlée, et l'affaiblissement d'une religion vraie est bien 
antrcmetit funcstc que I'ébranleriient d'uiie Religion faiisse. 

La Spoliation par ce procéd8 et la clairvo~ance d'un 
peuple sont roiijours en proportion inverse I'iine de l'autre, 
car il est de la iiaturc des abusd'aller tant qii'ils trouvent (ln 
clleinin. Son qu'au i-riilicu de la populittion la plus igno- 
rante, il ne se renconlre des prêtres purs et déroués, mais 
comment cmpCclier la fourbe dc revêtir la soutane ct I'ain- 
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bition de ceindre la mitre ?Les spoliatcur~~hCissent à la loi 
nialtliusienne : ils multiplient comme Itbs moyens d'exis- 
icncc ; et les mogens d'cxisience des fourbes, c'est la cré- 
clulicé de leurs dupes. On a bcau cherclicr, on trouve tou - 
joui-squ'il Faut que I'Opi nion s'éclaire. Il n ' j  a pas d'autrc 
I)iinacéc. 

Unc autre variété de Spoliation par la ruse s'appelle 
fraude commerciale, nom qui me semble beaucotip tiSop rcs- 
~rcint ,  car nc s'en rend pas coupable seulement le marcliand 
qiii altère la denrée ou raccourcit son iiiètre, mais aussi le 
niédecin qui se fait payer dcs conseils funestes, l'avocat qui 
crnbrouillc les procos, etc. Dans l'échange entrc deux ser- 
vices, l'un est de  mauvais aloi ; mais ici, le service reçu étant 
toujours préalablement et volonlairement agréé, i l  est clair 
clnc la Spoliation de cette espèce doit reculer à inesure que 
lu clairvo~ancc publique avance. 

Yient ensuite l'abus dcs services publics, champ iininensc 
de  Spoliation tellement immense que nous nc pouvons y 
jeter qu'un coup d'ail. 

Si Dieu avait fait de I'liomine un  animal solitaire, chacun 
travaillcrait pour soi. La richesse individuclle serait en pro- 
portion des serviccs que chacun se rendrait à soi-niêine. 

Mais l'homme élant sociable, les services s'échangrnt les 
uns contre les autres, proposition que vous pouvez, si cclu 
vous convient, construire à rcbours. 

II y a dans la sociÊté des besoins tellement géii6raiis, 
tellcmciit universels, que scs niembres y pourvoient en or- 
ganisant des servicespu blics. Sel est le bcsoin dc la sécurité. 
On SC conccrle, on se cotise pour rémunérer en services 
clivci's ceux qui rendent le service de vciller à la sécurité 
commune. 

11 II'J a rien là qui soit en dehors de 1'Economie politi- 
(lue : Fais ceci pour moi, je  ,ferai cela pour toi. L'esscncc de  
13 irnosnction csl la m h e ,  le procLdé iémuiiéraioirc seul 



est différent ; niais cette cirzoiistance a ilne grande portée. 
Dans Ics transactions ordinaires cliacun reste juge soit dri 

service qii'il reçoit, soit du sîrvice qu'il rend. Il peut tou- 
jours ou rcfuser l'écliange ou le faire ailleurs, d'uù la né- 
cessité de n'apporter sui. le marché que des services qui s? 
feront \~olontairement agréer. 

II n'en est pas ainsi arec I'Etat, surtout avant l'avénement 
des gouverneincnts repr6seniatifs. Qiie nous ayons ou noii 
besoin de ses scrvices, qu'ils soient de bon ou de mauvais 
aloi, il nous faut toiijours les acceptertels qu'il les fournit ct 
Ics payer au pris qii'il y met. 

Or, c'est la tendance de tous les honimes de voir par le 
petit bout de la lunette les services qii'ils rendent, et par le 
gros bout les serviccs qu'ils reç.)ivent ; et les choses iraient 
bon train si nous n'avions pas, dans les transactionsprivées, 
la garantie du p).ix dibattu. 

Cette garantie, nous ne l'avons pas ou nous ne l'avons 
guère dans les transactions publiques. - Et ccpcndant, 
l'Etat, composé d'liommcs (qiioique de nos joiirs on insi- 
nue le contraire), obéit àl'uuiverselle tendance. Il veut nous 
servir beaucoup, nous servir pliis que nous ne voulons, et 
nons faire agréer coniule service vrai ce qui est qiielque- 
fois loin de l'être, et cela, pour nous imposer en retour des 
services ou contributions. 

L'Etat aiissi est soumis à la loi maltliusicnne. II tend à 
dépasser le niveau de ses moyens d'existeilce, il grossit en 
proportion de ces rnogcns, et cc qui le fait exister c'est la 
substance des peuples. i\lallieur donc aux peuples qui ne 
savent pas limiter la splihre d'action de 1'Etat. Liberté, ac- 
tivité privée, ricliesse, bien-être, indépendance, dignité, 
toiit y passera. 

Car il y a une circonstance qu'il faut remarquer, c'est 
celle-ci : Parmi les services qiie nous demandons a I'Etat, 
IC principal est In sécurité. Pour nous la garantir, il Taut 
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( lu ' i l  dispose cl'une fbrce capable dc vaincre toutes Ics forccs. 
p x ~ i c u l i ~ r c s  011 collectives, int6rieui.e~ oii csiérieiires, qiii 
pc urraicnt la coinprometire. Conibinéc nvcc ccttc f3clieusc 
dispositioii que nous remarquons dans ics hoinincs à rivi,c 
:iux dépens cles autres, il y a 1i1 iiii danger qui saute airs 
ycuu". 

Aussi, vogcz sur qucllc immense éclicllc, dcpuis les 
iemps liistoriques, s'cst esercéc la Spoliation par abus et 
cscCs (ILI gonvernei.iîent ? Qu'on se deinandc quels services 
ont  endus us aux popiilatioi.is el quels scrviccs cn ont relirés 
Ics pouvoirs publics chcz Ics Assyriens, Ics Rab~lonicne, 
les Bgypticns, les Romains, Ics Persans, Ics Turcs, les Chi- 
iiois, les Riisscs, Ics Anglais, Ics Ey)ngnols, Ics Français ? 
IJ7irnagination s'cfi'raie devant cettc énormc disproporiion. 

Erifin; on a invciité Ic gouvernement représentatif et ,  ci 
priori, on aurait pu croire quc le clésordre allait ccsscr 
comme par enchri~.itc~.iîcnt. 

I3n cnéi, le principe dc ccs goilvcrncmcnis cst cclui-ci : 
« La population clle-mêmc, par ses représcnianis, d6ci- 

clcrii la nature ct l'6tendoc dcs fonclions qu'cllc juge à 11'0- 

pos de constiiiici. cil seruices publics, et la qtiotité J c  !n ré- 
iiiundration qu'ellc cntcnd atiaclicr A ces services. )) 

Ln ~cndiincc A s'eniparcr du bicn cl'aiiirui ct In iendancc 
il défendrc son bien étaient ainsi n;ises en prbsencc. 011 

tlcvait peiiçcr q ~ i c  la sccondc sui~montcrnit la première. 
Ccries, jc suis cnnvnincu quc la'cliosc réussira à In 1011- 

grie. i\lnis i l  faut bicii avouer qiie jrisqi~~ici cllc n'a p;is 
~*éri>si. 

1)orirquoi ? par clciix motifs bicn simples : Ics çouvcrnc- 
iiîeiits ont CU trop, et Ics populations pas assez dc sagacitu. 

Lcs gotivci~nenieiits sont fort Iiabilcs. Ils agissent arcc 
iiiétliodc, avcc suite, sLir un plan bicii combiné et conslnin- 
iilciit pcrfcciionné par In tradiiicn ct l'expérience. Ils éiii- 
diciit Ics Iioninies ct Iciirs passions. S'ils reconnaissent, piir 



cxemplc. qu'ils ont l'instinct de la giierrc, il3 attiseni, ils 
excitent ce funeste penchant. Ils enrironiicnt la ~iatioii de 
dangcrs par l'action de la diplon~atie, et tout naturellenient 
ensuite, ils lui demandent des soldats, des marins, des ar- 
senaux, des fortifications : souvent même ils n'ont que 1;i 
peine de les laisser oErir; alors ils ont des grades, dcs pen- 
sions et des places à distribuer. Pour cela, i l  faut bcaucoiip 
(l'argent ; les impôts et les emprunts sont là. 

Si la nation est généreuse, ils s'offrent à guérir tous les 
inaux de l'liiinianité. Ils relèveront, disent-ils, le commerce, 
feront prospérer l'agricul~ure, développeront les fabriqrics. 
cncouragcront les lcttrcs et les arts, extirperont la mi- 
sère, etc., etc. Il ne s'agit qiie de créer des fonctions ci 
payer des fonctionnaires. 

En un mot, la tactique consiste à présenter comme scr- 
vices cffcctifs ce qui n'est qu'entraves; alors la natinn paic 
non pour être servie, mais $esservie. Les goufi:rneincnis. 
prenant des proportions gigantesques, finissent par absor- 
ber la inoitié de tous les revenus. Et le peuple s'étonne de 
travailler autant, d'entendre annoncer des inventions iner- 
veilleuses qui doivent mirIliplier à l'infini les produits et. .. 
d'etre toujours Gros-Jean coinme devant. 

C'est que, pendant que lc goiircrnement déploie taiit. 
d'liabileté, le peuple n'en montre gu&re. Ainsi, appel6 U 
clioisir ses cliargés dc. pouvoirs, ccux qui doivent détermincc 
la sphère et la rém~inération dc l'action goiiverncmcntale. 
q u i  choisit-il? Les agents du gouvernement. Il cllarge Ic 
polivoir exécutif de fixer lui-même la limite de son actir 
vité et de ses exigences. Il fait comme le Bouqeo i s  gentil,- 
floinnze, qui, pour le clioix ct lc iiombre de ses Iiabits, s'cil 
rcmet ... h son taillcur 4.  

1 Voy., au tome 1, la lettre adressbc à M. Lariiac, et ou-toiiie Y, Ics 
1,icon~palibil i tés pa~s l e~~ ie~ l t r l i , - c s .  

!Note d e  I'éditeio..) 



Cependant les clioses voiit dc inal cn pis, c l  le peiiplc 
ouvre enfin les yeux, non sur le reniCde (il n'en est pas là 
encore), mais sur le nial. 

Coz~verner est iin inétier si doux que tout le inonde y 
aspire. Aussi les consiillcrs du peuple nc cessent de Iiii 

clire : HOL!S voyons tes souffrances et nous Ics déplorons. II 
cn serait autrement si nous te goavernions. 

Cette période, qui est ordinaircinent fort longue, est ccllc 
[les rébellions et des émeutes. Quand Ic peuple est vaincu, 
les frais de la guerre s'ajoutent à ses cliarges. Qiiand il est 
\raiilclueur, le personnel gouvernementiil change et les abus 
restent. 

131 cela diirc jusqii'à ce qu'enfin Ic peiiplc apprenne i 
connaître et à défendre ses vrais intérbts. Nous arri\-011s 
donc ioiijours à ceci : II n'y a dc ressource qiic dans le pro- 
gr& de la Raison publique. 

Ccrtaices niitions pnraissciit n~erveillcuscment disposécs 
i i  Jercnir la proie dc la Spoliation gouvcrncmcntale. Ce 
sont cclles où Ics lioniines, ne tenant aucun compte dc leur 
propre dignité et  de leur propre énergie, se croiraient 
perdus s'ils n'étaient administrés et gouvarzés en toutcs 
clioses. Sans avoir beaucoup voyago, j'ai vu des pays oii 
l'on pense quc I'agriciilturc ne peut faire aucun progi-hs si 
l'Ela1 n'entretient des fermes expérimentales; qu'il n'y aura 
bientôt plus dc clievaus, si I'Etat n'a pas de liaras ; quc Ics 
pères ne feront pas élever leurs enfants ou ne leur feront 
enseigner que des clioscs immorales, si I'lGtat nc dhcidc pas 
ce qu'il est bon d'apprcndi-e, etc., etc. Dans un tcl pays, 
les révolo~ions pcuvent se siiccédcr rapidement, les gouver- 
nants lombcr les uns sur les autres. Alais les gouvernés n'en 
seront pas moins gouvernés à merci et miséricorde (car la 
~lisposi~ion que je signale ici est I'étoffc n~Biilc clont les gou- 
veriiemciits sont faits), jusqu'à ce qu'enfin le pcuple s'aper- 
c;oive qii'il vaut inielis laisser Ic plos grand nombre pos- 
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siblc de set.uices dans la caié&c~ric de ccux qiic les par~ius 
inléressées échangent 2 prix débntlu 1. 

i\'ous avons 1~11 que la sociét6 est échange des services. 
Elle ne devrait êti-e qi~'écliange' de bons et logaiix services. 
Mais noiis avons a)nslaté aussi que les Iiommcs avaient 11 ri 
grand intérêt et, par suite,'une pente irrésistible à exagé- 
rer la valcur rclntive des services qii'ils rendent. Et rériia- 
l~lement, je ne puis apercevoir d'tinlre liinite à celteprétcii- 
lion que la libre acceptation oii le libre rcfus de ceux à qui 
ces services sont offerts. 

De là il arrive certains liommes ont recours à la Ici 
1)oi.w qu'elle diminne chez les auires les naturi:lles prérog;~ - 
tivcs de cette liberié. Ce genre de spoliation s'appelle Pri- 
vilégc ou i\.Ionopole. Riarquoris-en bien I'origiiio ci le e~ . 
ractbre. 

Chacun sait que les scrvi'ces c~~i'il apportc dans Ic inarclic\ 
géiiéral y seront d'autant plus apprécits et réiiiuiiéi.i-s 
qu'ils y seront plus rares. Cliicuil implorera dünc I'inter- 
vention de la loi pour éloigocr di1 marchd toiis ccus qiii 
viennent y offrir des serviccs aniilogues, - ou, cc qiii rc-  
vient au méme, si le concours d'un insti.iiment est iiidispcii- 
sable polir que le service soit rendu, il eu démandera ti I:i 

loi la possession exclusive 2.  

Cette variété de Spoliation étant l'objet principal tlc cc 
volume, j'en dirai peu de cliose ici, et rne bornerai à uiii: 
rcinarque. 

Quand le iilonopole est un fait isolé, i l  ne manque pas 
d'enricliir celui que la loi en a investi. 11 peut arriver a1ui.s: 

1 V. au présent tome, I'Etat, l u  Loi, ct ail toine 1'1, Ic cli:rpitre s\ I I  : 

Se~.vices privés et services publics. (!\%te (le l'eiliteto.) 
9 Poiir la  distinctioii cntrc Ics monopoles véiitnblc.s e t  ce qri'oii :I 

nomme lus moiiopolcs iiaturcis, voir, arr chüp. r du tomr: 1'1, Iü no!e q i i i  

accompagne l'expose de la  doctrine d'Adam Sinirlt siir 1;r vnleitr. 
(:Vo!e de  f1'6/i!et~1,:) 

1)'. Li 



cliic chaqiic classe de iravailleurs, ail lieu dc poursuivre 1;i 

cliiiie de ce monopole, réclame pour el le-n~ên~e un niono- 
pole sciiîbl:tblc. Cette naturc dc Spoliation, ainsi r&dtiiie 
cn système, devient alors la pllis ridicule des mysiificatioiis 
pour tout le inonde, et Ic résultat définitif est qiic cliacun 
croit retirer plils cl'iin marché général appauvr.i de tout.  - 

II n'cst pas iiécessairc d'ajouter que cc singiilier rdgiirc 
inirocluit cn outre un antagonisme iinivcrscl cntrc toutcs 
Ics classes, toutes les professions, tous les peuples; qu'il 
exige unc interférence constante,  nais toujours incertninc 
de I'iiclioii gouvcrncincntale ; qu'il abondc ainsi dalis le 
sens des abus qui font l'objet di1 précédent paragraphe : 
qu'il place toiitcs les industries dans une insécurité irrémé- 
iliablc, ct qu'il accouliiine Ics honlmes à nîeitrc sur la loi, 
et non sur eux-mcines, la responsabilité de  leur proprc 
existence. 11 serait diflicilc d'imaginer une caiise plus activc 
tlc periurbation sccialc '. 

On dira : ci l)oorqiioi ce vilain mot : Spoliatioii? Oiitre 
qu'il est grossicr, il blesse: il irrite, il tourne contrc vous les 
Iiommes ciiliilcs et modérés, il envenime 1;i lutte. 1) 

Jc  Ic déclare Iiaiitcment, je respecte les personnes; jc 
crois à la sincérité de presque toiis les partisans d e  la Pro- 
tcction ; et j c  nc me reconnais le droit tlc suspecter la pro- 
bité pcrsonnellc, la délicatesse, la pliilantliropie de qui qiic 
cc soit. Je  répète encore que la Protection est l'œuvre, l'œu- 
\re fiineste, d'nnc comni~ine errciir dont tout lc monde, oii 
tlu inoins la grande majorilé, est à la fois victimc et com- 

1 Ccttc cause dc pcrturhatioii, l'siitciir devait bicntdt assister S soi] 
il~ircloppcmriit ct la coiiihnttrc nvcc 6iici.gic. V .  ci-npi.bs l'ljlnt, pois, aii 
tome II, 121cr;esles i l l~i~ioris  et,  a u  tome 1'1, Ics dcrriibrcu pages (111 

cliiip. I V .  (Note (le lS~di le trr . )  
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plice. - AprLs cela je n e  puis pas cmpêcher que les choscs 
iic soicnt ce cju'elles sont. 

Qu'on se figurc une espèce de Diogène mettant la tS~e  
Iitrs dc son ionncau, et  disant : (( Athéniens, vous vous 
faites servir par des esclaves. M'avez-vous jamais pensé quc 
vous exerciez sur vos frères la plus inique des spoliations? )I 

011 cncore, un tribun pi~rlant ainsi dans le Forum : (( Ro- 
mains, vous avez fondé tous vos 11103 ens d'existence sur le 
pillage successif dc tous les peuples. u 

Certes, ils ne feraient qu'exprimer une vérité incontesp- 
hle. Paudrait-il en conclure qu'8thènes et Roinc'n'dtaient 
Iiabitées que par de rnallionnêteS gens? que Socratc et Pla- 
ton, Caton et Cinciiinalus étaient cles personnages méprisa- . ) 

blcs ? 
Qiii pourrait avoir "ne t'elle pensée? Mais ccs grands 

Iioiilmes vivaicnt dans un milieu qui leur ôtait la consciencc 
de leur injustice. On sait qu'Aristote ne pouvait pas même 
se faire l'idée qu'une société pût exister sans esclavage. 

Dans les temps modernes, l'esclavage a vécu jusqu'à nos 
jours saas exciter beaucoup de scrupuics dans l'âme dcs 
planteurs. Des armées ont servi d'instrument à de grandes 
conqi10tes, c'est-R dire de grandes spoliations. Est-ce dire 
qu'ellcs ne fourmillent pas de soldais et d'officiers, lierson- 
ncllement aussi délicats, plus délicals peut-être qu'on nc l'est 
généralement dans les carrières industrielles ; d'hommes 
h qui la pensée seule d'iin vol ferait monter le rouge au 
front, ct qui affronteraient inille morts plutôt que de descen- 
dre à une bassesse? 

Ce qui est blâmable ce-ne sont pas les individus, mais le 
niouvernent général qui Ics enlraine et les aveugle, mouvc- 
incnt dont la société cntibrc est coupable. 

II en cst ainsi du Rlonopolc. J'accuse le système, et non 
point les individus ; la société en masse, et non tcl ou tel 
tlc ses membres. Si les plus grands pliilcsoplics ont pu se 



faire illiision sur l'iniquité de I ' c s c ~ ~ I v Û ~ ~ ,  i conibieii plus 
forte raison dcs agriculteurs et des filbricaiits peiiverit-ils sc 
tromper sur la nature et les effets du régiine restrictif? 

I f .  - DEUX I\IOlI~\I.ES. 

Arrivé, s'il y arrive, au bout du cliapilre précbdent, je 
crois cnleiidre le Iecleur s'écrier : 

(1 Eli bien! est-ce à tort qu'on rcproclie aus économistes 
d'être secs et  froids? Quelle peinture dc I'liunianité ! Quoi ! 
lu Spoliation serait une puissance fatale, presque normnlr, 
I'renaiit toutes les formes, s'exerçant sous tous les prétextes, 
Iiors la loi et par la loi, abusant des choses les plus sainics, 
exploitant tour à tour la faiblesse et la crédulité, ct progres- 
sant en proportion cle ce que ce double aliment abonde au- 
tour d'elle! t'eut-on faire du monde un plus triste tableau? n 

La question n'est pas de savoir s'il es1 trisle, mais s'il es1 
 rai. L'liistoire est là pour le dire. 

II est assez singiilier que ceux qui décrient l'économie 
politique (ou 1'4conornisme, comme il leur plaît dc nominer 
cette science), parce qu'elle étiidie l'liomnie et le monde 
tels qu'ils sont, poussciit bien plus loin qu'elle le pcssi- 
inisme, au moins quant au passé et au pfésent. Ourrcz 
leurs livres et leurs journaux. Qu'y voyez-vous? L'aigreur, 
In liaine contre !a socidté; jusque-là que le mot mCme ciui- 
lisation est pour eux synonyme d'injustice, désordre et 
:iiiarclrie. Ils en sont venus ti maudire la l iberlé,  tant ils 
ont peu dc confiance dans le développement de la race 
Iiumaine, iésultat de sa naturelle organisation. La liber16 ! 
c'est clle, selon eux, qui nous pousse de plus en plus vers 
l'aliîine. 

II est vrai qu'ils sont oplimistcs pour l'avenir. Car si 
\'liuinanité, incapable par clle-niême, fait fausse route de. 



DEUX MORALES. 

puis sis mille ans, un rdvélateur est venu, qui lui a signal6 
la voie du salut, et pour peu que le troupeau soit docile. à la 
houlette du pasteur, il sera condiiit dans cette terre promise 
o ù  le bicn-être se réalise sans cf i r t s ,  où l'ordre, la sécurit6 
et l'harmonie sont le facile pris de I'in~prévoyance. 

II ne s'agit pour l'humanité que de consentir à cc que les 
réformateurs changent, coinme dit Rousseau, sa cotrstitu- 
tion physique et morale. 

L'économie politique ne s'est pas donné la mission clc 
rechercher ce que serait la société si Dieii avait fait I'liomme 
aiilreinent clu'il ne lui a plu de le faire. 11 peut être fâcheiix 
qlic la Providence ait oublié d'appeler, au commencement, 
clans ses conseils, quelques-ULIS de nos organisateurs mo- 
clcrnes. Et comme la mécanique céleste serait toute diffé- 
rente, si le Créateur eût consulté Alphonse le Sage ; dc 
même, s'il n'eût pas négligé les avis de Fo~irier, l'ordre so- 
cial ne ressemblerait en rien à celui où nous sommes forcés 
de respirer, vivre et nous moiivoir. Mais, puisque nous y 
sommes, puisque i n  eo viuitnus, mouemuy et sumus, il ne 
nous reste qii'à l'étudier et en connaître les lois, surlout si 
son amélioration dépend csscntielleinent de cette connais- 
sance. 

Noiis ne pouvons pas empêclier que le coeur dc I'lion~ilie 
lie soit un foyer de désirs insatiables. 

Nous nc porivons pas faire que ces désirs, pour être satis- 
fiiits, n'exigent du travail. 

Nous ne pouvons pas éviter quc l'liomme n'ait autant cle 
r6pognance pour le travail que d'attrait pour la satisfaction. 

Noiis ne pouvons pas empêcher que, de cette organisa- 
tion, ne résulte un effort perliétuel parmi les hommes pour 
accroître leur part de jouissances, en se rejetant, par la force 
ou la ruse, des uns aux autres, le fardcau de la peine. 

JI ne ddpcnd pas de nous d'effacer l'histoire universelle, 
(l'étouffer la voix di1 passé atieslant que les clioses se soi11 
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;linsi pnssées dés l'origine. Nous ne pou~oiis pas nier que I;i  

guerre, l'esclavage, le servage, la tliéocratie, l'abus du goii- 
vcrileinciit, Ics privil6gcs, les fraiides de toute nature ct les 
l l l ~ l i ~ p ~ ~ ~ ~  n'aient 616 les incoiiicstables ct ~erriblcs maiii- 
Sestations de ccs deux sentiments coiiil,inds daiis le cmiir 
de l'liommc : a t t ra i t  pour les jouissances; t.épuylîancc p o i c ~  
la faliyzte. 

(1 Tu niangeras ton liain à la sucur de ton front. n - 
Mais clinciin vent le plus de paiu ci le nioins de sucui. pos- 
sible. C'est la conclusion dc I'liistoire. 

Grâce au cie!, l'liisioire moiitrc aussi que la répnrtitioii 
des jouissances et dcs peines tend à sc faii-c d'une inani8i.c 
de plus en pliis dgale parmi les Iiommes. 

A moins de nier In clarté du soleil, i l  faut bicn :iclincttrc 
(lue la société a fail, sous ce rapport, quelques progrCs. 

S'il en cst ainsi, il y a donc cil ellc unc force natnrcll~! cl  
providcnticllc, unc loi qui fait rcculcr de plus cil plus le 
principe de l'iniquité et réalise de plus en pl~is le priricipc de 
la justice. 

Nous disons quc cettc force est dans la société ct que 
13icii l'y a p1aci.e. Si ellc n'y Etait pas, iious serions ri.duiis, 
comme les iitopistcs, à la clierclier dans des moycns artifi- 
ciels, dans des arrnnçeiiicnts q ~ i i  exigent l'altdration préala- 
1)lc de la constitutiotl pl,?/siqzte el m o d e  de I'lioinnle, OU 

plutôt nous croirions ccttc rcchciolic iiiiiiile et mine, parce 
que nous ne polirons coiiiprendre I'riciion d'iiii levier SiinS 
point d'appiii. 

I~ssayons donc de signaler la force Lienfaisante qui teiitl 
5 surmonter p;.ogressivcn~ent la forcc inalf~iisante, à laquelle 
nous avons donné le nom de Spoliation, ct dont la présencc 
n'cst que trop expliquée par le raisonncmciit ct constatée 
par l'cspéricncc. 

Tout acte malfaisant a néccssnircincilt deus ternies : 
point d'où il émane et le point oii il aboiitit ; I'lioinii-ic qiii 



~:serce l'acte, ct I'liommc sur qui 'l'actc csl csei-CE; ou. 
comine-dit I'écolc, l!ayent et le patient. : . 

JI y a donc deux chances pour que I'iicte nialfiiisant soit 
siilipriiiié : l'abstention volontaire de 1'6tre .actif: et la résis- 
tance de l'être passif. ' 1  

De là deux inorales qui, bien loin de SC contrririer, con- 
courent-: la nic.,ralc religieuse ou pliilosopliiquc, ct la nioralc 
que je ine pcrmet1r:ii-d'appeler économique. 

La'  morale religieuse, pour arriver P la suppression de  
l'acte inalTaisaot,~s'adressc h son .auteur, à I'lionime az.trcnt 
qu'uyellt. Elle lui .dit : u Corrigc:tui ; .éiiiii'~-toi ; ccssc de 
I'tiirc le 1nal;:fiiis le bien, domptc .tes 1-jassions ; s:icrific tce 
iiitSrdts; n'opprime pas ton procllairi que ton devoir cst 
d'ainier ct so~ilager ; sois jiistc d'abord ct cliaritable en- 
suite. )Y Cette iiioralc sera étcriicllenient la plus bellc, la plus 
toiicliantc, cclle qui inontrcrà la race liuniaine dans toute 
sa majesté; qui se prêtera le plus niis inouvciltcnis de l'blo- 
qucn"c ct cscitera le plus'l'admiration et lii sympatliic des 
Iiommcs. 

La morale Economique aspire au ii-icmc résiiliat, mais 
s'adresse siirtout !I l'liomine en tarit qite putient. Elle lui 
iiiontre les effets dcs actions hilinniiles, et, par ccltc simplc 
csposition, cllc lc stimule i réagir contre cclies qui le blcs- 
scnt, à lionorcr ccl!es qrii lui sont utilcs. Elle s'cfïorce de 
répandre assciz dc bon,sens, ilc liiiiiikrc ct dc juste defiancc 
clans la inassc opprin16e poiir rendre dc   lus en pliis l'op- 
pression diflicile ct dangcrcuse.' 

II faut reinarqiicr que la morale dconomiqiic nc laissc pas 
11uccl'agir aussi sur 1'0pi;rcsscui.. Un actc inail';tisant produit 

- (les bicns ct clcs maux : des inaiix pour-celui qiii Ic suhit, et 
dcs biens ,';oui. celui q:ii I'escrcc, sans qii»i i l  IIC SC proclui- 
riiit pa$. &lais i l  s'cil faut clc LÇa~icoiip qii'il g ail coinpen- 
sation. La sonimc clcs iuaiix l'cmpoi8te ~orijodrs, ct neces- 
saircmciit, sur celle'cles.biciis, p:irco qiic Ic I'iiit iiibiiic d'op- 



primer ciltraîne unc déperdition de forccs, crée des dangrci-s, 
provoq~~c des i.cprésaillcs, exige de coûtcuscs précaiitions. 
I,a simple exposition de ces effets ne sc borne donc pas 
# provoqiier la réaction des opprimés, ellc met du côté clc 
Ii i  jiisticc tous ceux dont le cœur n'csl pns perverti, et troii- 
blc la sécurité cles oppresseurs eux-inémcs. 

Mais il est aisé de con~prendrc qiic cctte morale, pliiidi 
virtiicllc qu'csplicite, qui n'est nprbs tout qu'une démoiis- 
tration scieiitiliqiic; qui perdrait même J e  son efficacité, si 
15lle changeait de caractbre; qiii ne s'adresse pas au cœur, 
~iiais à I'ir~tclligcncc; qui ne cherche pas à persuader, niiiis 
ù convaincre; qui ne donne pas des conseils, niais dcs 
picuvcs ; dont la mission n'est pas de touclier, mais d'écliii- 
rer, et qiii n'obtient sur le vicc d'autre victoire que dc lc 
prircr d'aliiiients; il est aisé de comprendre, dis-jc, qiic 
ccite morale ait été accusée dc sécheresse ct de pro- 
saïsme. 

Le reproclie est vrai sans être jiiste. II rcvient i dire qiic 
l'économie poliiiquc nc dit pas tout, n'ciiibrassc pas tout, 
ii'cst pas la science uiiiverscllc. Alais qui donc a jamais ai- 
liclié, en son nom, une pr6tcntioii aussi cxorbiiantc? 

L'accusation ne serait fundéc qu'autant quc l'économie 
~>olitiqiic présenterait ses procédés comme esclusifs, et ail- 
rait l'outrccuidaiicc, coninie on dit, d'interdire à la pliilo- 
sopliic et h la religion tous leurs mogcns proprcs ct dirccls 
de travailler au pcrfectionnemcnt de I'lioinmc. 

Admettons donc l'action simiiltanée de I:i mornlc propre- 
iiicnt dite et dc I'éconoinic pc~litique, l'iinc fléirissaiit l'acte 
inalfaisant dans son niobile, par la viic de sa laideiir, 1':iutre 
le discréditant dans nos convictions par le tibleaii de ses 
cflets. 

Avouons niirme que le trioinplie 1111 moralisie religieux, 
cluand il SC réalise, cst plus beau, plus consolant et pliis ra- 
rlical. Mais en inBrne tcmps il est dilficilc de iic pas rccoii- 
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naître que celui de la science écoiiomique nc soit plus Facile 
ct plus sûr. 

Dans quelques lignes qui valent mieux que beaucoup dc 
gros volumes, J.-B. Say a déjk fait observer que pour faire 
cesser le désordre iiitroduit p.r I'hypocrisic dans unc famille 
lionorable, il y avait deux moyens : corriger l'artuffe ou dé- 
lziaiser Orgon. iifolière, ce grand peintre du cœiir humain, 
paraît avoir constamment eu en vuc le second procédé, 
comme le plus efficace. 

II en est ainsi sur le thdâtre du monde. 
Diles-illoi ce que fit César, et je vous (lirai ce qu'étaient 

Ics Romains tic son temps. 
13ites-nioi ce qu'accomplit la diplomatie modcrne, et je 

vous dirai l'état moral des nations. 
Sous ne payerions pas près de deux milliards d'impôts, si 

nous ne donnions ilîission dc les voter à cetlx qui les man- 
gent. 

Nous iî'aurions pas toutes les difficiiltés et toutes les 
charges dc la qucstion africaioc, si nous étions bien con- 
vaincus que deux et deux font quatre en Ccononiie politique 
comme en aritlin16tique. 

11. Guizot n'aurait pas eu occasion de dire : Ln fi-rance 
est assez riche pour payer sa gloire, si la France ne s'était' 
jamais éprise de la fausse gloire. 

Le même homme rl'ktat n'aurait jamais dit : L a  liberté 
est assez précieuse pour que la France ne la marchande pas, 
si la France comprenait bien que lourd budget ct liberté 
sont incompatibles. 

Ce ne sont pas, comme on croit, les monopoleurs, mais 
les monopo!és qui maintiennent les mo~lopoles. 

Et, cn matière d'élections, ccn'cst pas parce qu'il g a des 
corrupteurs qu'il y a des coriuptiblcs, c'est le contraire; ct  
la preuve, c'est quc les corruptibles payent tous Ics frais dc  
la corruption. Ke scrait-ce point à eux j. la faire cesscr? 

9.  



Qiic la morale rùligiciise toiiclic donc le cociir, si elle lc 
peut, des Tartiinés, des Césars, des colosistes, des sinécii- 
ristes, des nionopolistes, etc. La tâclie de I'économie poli- 
ticluc cst d'éclairer lciirs diipcs. 

Dc ces cleux procédés, qricl est cclrii qui travaille Ic plris 
efficacement ail progres social ? Faut-il le tlirc ? Je crois qiic 
c'est Ic sccond. Je  cri~iiis que I'liunianité nc piiisse écliappeis 
i la nécessité d'apprcntlre d'abord In mo~wle dlfensiue. 

J'ai beau regai-dei*, lire, ol~servcr, interroger, jc ne rois 
:iiicun abus, s'cxcrçaiit SLIP une éclicllc 1111 peii vaste, qui 
:lit péri par la volontaire rcnonciatioti dc ceiis qiii cn pro- 
lilent. 

J'en vois beaiicoup, ail contraire, qui cbdcnt h la ririle 
i.ésisiance de ceux qiii en soulli.eni. 

Dccrire les conséqncnces des nbiis, c'est donc le inoycii 
le pliis efficace dc: les détruii.c. - Et combien cela est vrai, 
siirtout qiiilnd il s'agit d'iibris qlii, csnlme Ic régiinc rcs- 
trictif, tout cn infligeaiit des maux récls aiix iiiasscs, ne scn- 
Serment; pour ceux qiii croient cil profiter, qii'illusion ci 
cl6ception I 

Apriis ccln, ce çcnrc de inoralisatioii réalisera-t-il h lui 
seul toute la perfeclion sociale que In nature sympntliiqiie 
de l'âme liumainc ct dc ses plus nobles faciiltés fait cspérer 
et prévoir? Je  siiis loin de le préiendrc. Adlncltons la coin- 
plétc diffusion dc In movale dtfensiue, qui n'est aprLs tout 
que la connaissance des intérêts bien ententlus loiijours 
(l'accord a17cc l'utilité générale ct la justice. Cette société, 
cjuoiqiie certainement bien ordonnde, potirrait être fort peu 
attrayante, où il n'y aurait plus defripons, iiniqucincnt parce 
qu'il n'y aurait plris de dupcs ; où le vice, toujours lulent cl 
pour ainsi dire cngourdi par famine, n'aurait besoin quc de 
cliiclqiir, aliincnt pour re\~ivre; où la prudcnce de cliacun se- 
rait coinmandée par la ~igilancc de tous, et oii la rCforme 
cniin, régiilarisant les actes extérieurs, mnis s'aimrêtant 6 1'6- 



[iidcrriîe, n'aurait pas pénétré jiiscjii'au fond dés consciences. 
üiie tellc société nous apparaît qiiclcj~iefois sous la figurc 
d'un de ccs liomines exacts, rigoureus, justes, prfits à re- 
pousser la plus 1Pgérc usurpation de Ic~irs droits, habiles h ' 
ne se laisser entamer d'auciiii côté. Voiis l'estimez i vous 
l'admirez ~~ei i t -ê t re  ; vous cn fericz votrc député, vous ii'eii 
feriez pas votre ami. 

Q,ic les deux morales, au lieu dc s'entre-décricr, trarail- 
Icnt clonc de concert, attaquant le vice par Ics dciis pôlea. 
I'cndant qiic les éconoinistes font leiir œuvre, dessillent le> 
yeux des Orguns, déracinent les préjugas, escilent de justes 
et nécessaires défiances, étudient et csposent la vraic nature 
des clioscs et des actions, quc le rnoi,aliste religieux acconi- 
plisse de son côté ses travaux plus attrajantsmais plus dif- 
liciles. Qii'il attaque I'iniqiiité corps à corps ; qu'il la pour- 
siive dans Ics fibres Ics plus déliées di1 cœur ; qu'il peignc 
Ics charines de la bienfaisance, de I'abnEgatioii, di] dévouc- 
inent ; qu'il ouvre la source des vertus là où nous iic pou- 
vons quc tarir la source des vices, c'est sa tâche, elle est 
i ioue et bcllc. illais pourqaui contesterait-il I'utilitE dc cellc 
(lui nous cst dévolue ? 

Dans une soEiété qui, sans Ctre inlinlenient vcrtueusc, sc- 
rait néaninoins bien ordonnée par l'action de la morale e'co- 
~tomique (qui est la connaissance de l'économie du corps 
social), les cl~anccs du progrès ne s'ouvriraient-elles pas de- 
vant la morale religieuse ? 

L'liabitiidc, a-t-on dit, est une seconde nature. 
Un pays où, de longue main, chacun serait clésliabituE de 

l'in,jaslice par la seule rdsistance d'un public (clairé, pour- 
rdit Ctre triste encore. lirais il serait, ce me semble, bien prd- 
paré "ecevoir un enseignement plus élevé ct pluS pur. 
C'est un grand aclieii-iincmciit vers le bien qiie d'être dé- 
saccoiilun~é du mal. Les liomnies nc peuvent rester station- 
naires. Détournés du cllemin du vice, alors qii'il iic condui- 



rait pllis qu'à l'infamie, ils sentiraient d'autant pliis I'atiraii 
J e  la vertu. 

La société doit petit-Ctre passer par cc prosaïque éiat, où 
'les hommes pratiqucront la vcrtu par calcul, polir de I i  s'd- 
lever h ccttc région plus poétique, où ellc u';tui.n plus bcsoiit 
de cc mobile. 

III. - LES DEtiX EACIIES. 

I ~ ~ . T I T ~ O N  D E  JACQUES IIONllO.llBlE, CHARPENTIER, A 31. CUNIN-CIIID.\ISI~, 
alisisrne nu coiiiience. 

Je  suis cliarpcnticr, comnie fut Jésus ; je manie la Iiaclic 
el I'lierminettc pour vous servir. 

Or, hachant ct bûchant, depuis l'aube jusqu'à la nui1 faite, 
sur Ics terres c!e noire seigneur le roi, il ni'cst tombé dans 
I'idéc que mon travail était national autant quc Ic vôtre. 

Et diis lors, je ne vois pas poiirqiioi la Protcctiori ne visi- 
terait pas nlon chantier, coinnie votre atelicr. 

Car enGn, si vous faiies dcs draps, je rais des toiis. Tous 
deux, par des moyens divers, nous abritons nos clients dii 
fi-oid et de la pluie. 

Cependant, je cours après la praiique, et la pratiqiic coiii8t 
nprfis vtuj. Vous l'y avez bien su fiircer en I'cmpêcliant Oc 
se pourvoir ailleurs, tandis quc la micnne s'adresse A qui 
bon lui semble. 

Quoi d'étonnant? hl. Cunin, ministre, s'est rappel4 
hl .  Ciiniri, tisserand ; c'est bien naturel. Mais, hélas! inoil 
Iiiiinble métier n'a pas donné un ministre à IR l~rance,  quoi- 
qil'il ait donné un Dieu au monde. 

Et ce Dieu, dans le code immortel qu'il légua aux hom- 
mes, n'a pas glissé le plus pctit mot dont les charpentiers se 
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puissent autoriser pour s'enrichir, comine vous faites, aus  
dépens d'autrui. 

Aiissi, voyez i i a  position. J e  gagne trente sr,iis parjour, 
c~iianclii n'est pas dirnanclie ou jour cliômé. Si je me prd- 
sente à vous en mcmc temps qu'un cliarpentier fltimand, 
pciur un sou de rabais vous lui accordez la préférence. 

Mais me veux-je veiir ? si un tisserand belge met son drap 
;i côté du ~ ô t r e ,  vous le chassez, lui et son drap, Iiors do 
pays. 

Eii sorte que, forcément conduit à votrc boutique, qui 
est la plus cliPre, mes pauvres trente sous n'en valent, en 
réalité, que vingt-huit. 

Que dis-je? ils n'en-valent pas vingt-six ! car, au lieu 
d'expulser le tisserand belge à vos frais (ce serait bien lc 
moins), vous ine Faites payer les gens que, dans votre inté- 
J-êt, voiis meltez à ses trousses. 

Et comnie un grand nombre de vos CO-l6gislateurs, avec 
(lui vous vous entendez à merveille, mc prennent cl-iacuii 
iin soli ou deux, sous couleur de protéger qui le fer, qui la 
Iiouille, ccliii-ci l'huile et celui-là le blé, i l  se trouve, tout 

. compte fait, que je ne sauve pas quinze sous, sur les trente, 
du pillage. 

Yoçs me direz sans doute que ccs petits sous, qui passenl 
ainsi, sans compensation, de ma poclie dans la vôtre, font 
vivre du monde autour de votre cliâtcau, vous mettant B 
inêmc de mener grand train. - A quoi je vous ferai obser- 
ver que, si vous me les laissiez, ils feraient vivre di1 mondc 
aritour de moi. 

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre-fabricant, sac lia il^ 
que je serais mal reçii, je ne viens pas vous sommer, comme 
j'cn aurais bicii le droit, de renoncer à la reslriclion que 
vous imposez h votre clientèle ; j'aime inicux suivre la pente 
commune et réclamer, nioi aiissi, un petit brin de pro- 
tection. 



Ici vous i'opposerez une difficulté : « L'ami, me dircz- 
vuus, je voudrais bien tc protéger, toi et tes pareils ; mais 
comn~cnt conférer cles riveurs douanières au travail des 
cliarpentiers? Faut il prohiber I'eiltrée des maisons par terre 
ct par mer?  )) 

Ccla serait passablciucnt dérisoire; mais, à forcc d'r 
rhver, j'ai découvert un autre moyen dc favoriser les ciîfants 

,clc Saint-Joseph ; et vous l'accueillerez d'autant plus volon- 
tiers, je l'espère, qii'il ne diflëre en rien de celui qui cons- 
lilue le pririlége que vous vous votez chaqrie annéc A voiis- 
inême. 

Ce moyen nlerveilleux, c'est d'interclire cil Fiance I'osage 
:les liaclies aiguisées. 

Je  dis que cette ~estriction ne serait ni plus illogique ni 
1)lris arbitraire que celle à laquelle vous iious soumettez à 
l'occasion de votre drap. 

I'ourquoi chassez-vous les Belges ? Parce qu'ils vendent 
;i meilleur inarché que vous. Et pourquoi vendent-ils ti 
meilleur marclié que vous? Parce qu'ils ont sur voiis, cominc 
tisserands, une supériorité quelconque. 

Entre vous et  un Belge il g a donc tout juste la diiiërence 
tl'iine liaclie obtrisc à une haclie affilée. 

Et vous me forcez, moi charpentier, de vous aclicter le 
produit de la liaclie obtuse! 

Considérez la France comme un o~ivricr qiii vcut, par 
son travail, se procurer toiites clioscs; et entre aiitrcs di1 
drap. 

Pour cela il y a deux moyens : 
Le premier, c'cst clc filer ct dc tisser la ltiinc ; 
Le second, c'est dc fabriquer, par exemple, des pcndulcs, 

des papiers peints ou des vins, et de les livrer aux Celgcs 
contre da drap. 

Celui de ces dcns procédés qui donne le meilleur résultat 



~ ) . ~ i ~ t  être représcnlé par I;i Iiaclie affilcc, l'nuirc par la lia- 
clic obtuse. 

Yous nc iiicz pas qu'actriellcnicnt, en Francc, on obtient 
ouec plus de peine une pièce d'étoffc ù'un métier i tisser 
(c'est la Iiaclie obtrisc) qiic d'un plant de vigiic (c'c>t la lia- 
clie affilée). Vous le niez si peu, quc c'cst jiistcment par la 
cc.nsidération de cct excédont de peine (en quoi vous faites 
consister la richesse) qae v~~is.recommandcz, hicii plus que 
1 imposez la plas niaiivaisc dcs deux Iiacl~cs. 

Eli bien ! soj-ez conséqocnt, soxez iinpartial, si vous ne 
1 oiilez être juste, ct  traitcz lcs paurrcs cliarpentiers commc 
ous vous traitez vous-mêmc. 

Faites une loi qui porte : 
1 

, (i N u l  ne  pourra se servir que d e  poutres et solives produits 
(le haches obczrses. )) 

A l'instant voici ce qui va arriver. 
Là où nous donnons ccnt coups de Iiaclie, nous en don- 

iii!rons trois ccnts. Ce quc nous faisons cn une heure en 
exigera trois. Qucl pilissant encouragcnient pour le travail I 
Apprenlis, coinpagnons et maîtres, nous n'y pourrons plus 
~11ffi1.e. Nous serons recliercliés, partant bien payés. Qui 
voudra jouir d'un toit sera bien obligé d'en passer par nos 
ctigences, conlnle qui veut a ~ o i r  du drap es1 obligé de se 
soiimctlre aux ~'ôlrcs. 

Et que ces tlidoricions du l ibre échange osent jamais ré- 
loqucr en doute l'utilité de la mesure. nous saurons bien oii 
clierclier une réfutation vicloricuse. Tiotre cnquetc dc 1834 
cst là, Rous les battrons avec, car voiis y ayez admirable- 
iiieiit plaidé 1,i cause dcs prohibitions et dcs linches émous- 
sbcs, ce qiii est tout un.  



I V .  - COSSEIL IXFEILIEUI~ 110 TRAV,\IL. 

« Quoi ! vous avez le front dc denlaiidcr poiir tout citoyen. 
le droit dc vendre, aclieter, troquer, Çcliangcr, rendre et 
rccevoir service pour servicc ct jilgcr pour lui-inèinc à In 
sciilc condiiion de ne pas blesser I'lionndteté ct de satisfaire 
le trésor public ? Vous voulez donc ravir aux oiivricrs IC 
iravail, le salaire et le pain? 1) 

Voilà ce qu'on nous dit. Jc  sais qo'cn pcnscr ; inais j'ai 
\.ouIli savoir cc qu'en pcnseilt les ouvriers eux-in8mcs. 

J'avais sous la main un cxccllciit instruniciit d'en- 
cliiêtc. 

Ce n'étaient poinl ces conseils supérieztrs de l'industj*ie, oii 
de gros propriétaiiecs qui SC disent labourciirs, de puissants 
armateurs qui SC croient ninrins, ct dc riclies actionnaires 
qui scprétcndent travailleurs, font de cette pliilanlliropieque 
l'on sait. 

Hon; c'étaient des ouvriers pour tout de bon, des ouvriers 
séi-ieua, comnic on clit aujniird'hui, nlenuisicibs, cliarpen- 
iicrs, maçons, tailleurs, cordonniers, teinttiricrs, f tqerons,  
aubergistes, épiciers, ctc., eic., qui, dans nlon village, ont 
Tuildé une sociéti. de secours n2uluels. 

J c  1:i iraiisformai, de 111011 autorii6 privée, en cofiseil 
inférieu~ d u  trauuil, ci, j 'e i~ obtins une eilquêic qui eii vaut 
bicii une autre, quoiqii'elle ne soit pas bourrée dc ctiiffrcs 
et enfldu aux proportions d'un in-quarto imprimé ilus frais 
de I'ktat. 

II s'agissait d'interroger ces bravcs gcns sur la manikru 
clont ils sont, ou se croientaffcctés par le régime protecteur. 
Le président me fit bien observer quc c'éiail enfrcindrc 
quelque pcu les conditions d'existence de I'associcrtion. Car, 
en France, sur cette terre de libcrté, les gens qui s'ussocient 
renoncent à s 'cntr~tenir  dc politique, c'est-h-dire dc leurs 
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communs in td rê t s .  Cependant, après b e a u c o i ~ p  d 'hés i t a t ion ,  

i l  m i t  la q u e s i i o n  à l ' o rd re  di1 jour. 
On d i v i s a  I 'assembléc:  en a l i t a n t  de c o m n i i s s i o n s  qu 'cl lc  

l ~ r é s e n t a i t  de groupes f o r m a n t  d e s  corps de i n é t i c r s .  011 dé- 
l iv ra  à c l i a c u n c  iin t a b l e a u  q u ' e l l e  ( levai t  r e m p l i r  a p r k  

i111iiizc j o u r s  de d i s c u s s i o n s .  

Ail j o u r  i n a r q u é ,  l e  vé i i é ra l i l e  président p r i t  placc a u  

~ ~ i i i t e u i l  ( s ty le  ofticiel,  car c ' é ta i t  u n e  c h a i s e ) ,  et t r o u v a  sur 
le b u r e a u  ( e n c o r e  s t ~ l e  officiel,  car c'Ctait u n e  t a b l e  en bois 
cle p e u p l i e r )  une q u i n z a i n e  d c  r a p p o r i s ,  dont il d o n n a  snc- 
c r s s i v e m e n t  l e c t u r e .  

Le premier q u i  se p r é s e n t a  f u t  ce1u.i des tailleurs. 1,e 
voici a u s s i  exact q u e  s'il  é t a i t  a u t o g r a p l i i é .  

EFFETS DE L A  PROTECTION. - RAPPORT DES TAILLEERS. 

Inconvénients. 1 Avantages. 

1" II cnuse d u  régi?ne protecteur, nous payons plus 
clicr le p:tiii, la viandc, le sucic, Io bois, le fi l ,  les ai- xé~ll l f  '. 
giiillcs, etc., cc qui @quivarit pour noiis h iinc diininutioii 
consid6rablc de salaire ; 

2" A cause clu régime protecteu,., nos clicnts aussi( 1 SOU\  a\orls C N  

Voici  un  a u t r e  tableau : 

papciit plils cher toutes choscs, cc qui fait qu'il lcnr 
rcstc moiiis dépcnscr cii v8tcn1ciits, d'où il suit que 
nous avons moins dc travail, pariant moins de pro- 
fits ; 

Su A cause rlu 1-éginie pi.olecteu~., les étoîïes sont 
clièrcs, on fnit durcr plus loiigtciii'ps les liabits ou l'on 
s'cii passe. C'est cncorc, une diniinution d'oiivrage qui 
noiis force offrir ilos services au rabais. 

Inconvénients. ' / Avantages. 

heail preiiilie nos, 
mesure.s, i l  nous 
"L"i"lpOssi"e*a- 
percevoir u n  c6- 
lé quelcoiique pal. 
lequel  le régimi: 
proiectcur Idt a- 
vÿiiiageii.r à l,otle 
con~iiierce. 

1 
I o  Ide réginic protecteui. nous frappe d'iiiie taxe, qiii' 

l lie va pas au Tresor, cliaqiie fois que nous niangeoiis,, 
burons, noiis cliaiiîïons et  nous habillons ; 1 
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2" II frappe d'iiiic taxe seniblablc tous nos coiicitoycns 
c l i i i  ne sont pas forgerons; et, dt~iiit iiioiiis riclies d';iutanl,l ?+ont. 
In pliipnrt d'ciitrc cux font des cloiis d~ bois et des 10-1 

rliicts dc licellc, cc qiii iioiis prirc do travail ;. 
3" 11 ticiit le fcr Q si Iiaut piix qii'oii iic I'cniploie dniiç 

Ic pays iii aiix cliarrues, ni aiix grillcs, ni ;lux bnlcons,l 
et iiotrc nidtii:r, qiii poiirrait foiiriiir do travail h tant dc i  
geiis qiii eu niaiirlcicnt, nous en laisse niniiqiicr h iious- I 

niCmcs; 
4" Co qiie Ic fisc maiiqiic dc recouvrer h ~'occasioii dcs 

l 
iiinrclinndises qui it'eitt~elrt ~icrs, est pris siir iioirc sel ut' 
siir nos lettres. I 

Toiis les autres i;itile:iux, qiic j'épargiie nt1 lectciir, cliaii- 
inient Ic niErne refrain. Jarcliniers, cliarpciiticrs, cordon- 
niers, snboticrs; bntulicrs, iiicuiiicrs, tous cxlialtiicnt les 
inêrncs dolé,?nccs. 

Je déplorai qii'il n'y cût pas de Iiiboiircurs dans noire 
iissociaii~ii. Leur rapport eût été assiiri.meiit fort iiistructiS. 

i\Inis, 1i61as! dans no1i.c piiys dcs Landes, les pauvres la- 
I)oureiirs, tout protégés qii'ils sont, ii'onl pas le sou, et, 
iiprbs y avoir mis Iciirs bcsiiaus: ils nc pciivent cntrci. cux- 
niômcs dans dcs sociétés de secours mutuels. Les prétendues 
Stiveiirs de la protection ne les empêchent pas d'btrc Ics 
l~nr ias  de 11oti.c ortlrc social. Quc dirai-jc dcs v ig~~crons?  

Ce qiic je remarquai surtout, c'est le bon sens avec le- 
q~icl  nos villageois avaient npcrçii non-seiilcincnt le mal 
tliisect quc lcur Sait le régime protcctcur, mais aussi le inal 
indirect q'iii, frapliant lcur clicnti.lc, rclombe par  ~*icochet 
s!ir eux. 

C'est ce q ~ i c  nc paraissciit pas comprenclrc, 11112 dis-je, les 
~Iconoiiiistes di1 Moniteur i~zdttstriel. 

Kt peut-Ctrc Ics Iiomn~cs, dont un pcu de protcclion fas- 
cinc les yeux, notiiminciit les agricul~cui-s, y rciioiiceraienl- 
ils voloiilicrs, s'ils apercevaicni cc côté de la question. 

Ils se diraient peut-être : (i Rlicus \.au1 se soiiiciiii* pnr 



~ I I E R T ~ ,  BOX ~ I A H C I I ~ .  ,L t: 5 

soi-même, au nliliec d'une clicnt8le aisée, que d'être pro- 
tégé au milieu d'une clientèle appauvrie; » 

Car rouloir enricliir tour à tour chaque indiistrie, en fai- 
sant succcssivemcnt le vide autour d'elles, c'est un effori 
iciissi \~ain que d'entreprent1i.e de sauter par-dessus son 
ombre. 

Jc crois devoir soumettre ails Iccteurs quelques remar- 
qiies, hélas ! tliéoriqucs, sur les illusions qui naissent dcs 
1170tS cherlé, 60n i~tarché. Au premier coiip d'œil on sera 
disposé, je 1(? sais, à troiircr ces renlnrques un peu subtiles: 
inais, subtiles on non, la q~iestion est de savoir si elles sont 
vraies. Or, je les crois parf:iilenicrit vraies et siirtout très- 
Ilropres à faire réflécliir les Iiommes, en grand nombre, 
(lui ont une foi sincbre en l'efficacité do régime protecteur. 

Partisans dc In liberté, défenseurs de la restriction; 
iious sommes tous réduits B noiis servir de ces espressions 
cherté, bon niovché. Les premiers se déclarent pour le Lon 
~norché, ayant en vile l'intérêt da consonlnîateiir ; les se- 
conds se prononcent ~ O L I ~  la cherté, se préoccupant surtout 
cl11 producteur. D'autres intervicnnei~t disant : Producteuv 
et conso112~1~aleu~.'ne font qzb'un; ce q ~ i i  laisse parfaitement 
indécise. la question de savoir si la lui doit ~)o~irsiiivre lc 
bon marclié ou la clierté. 

Au inilieu de ce conflit, il semble qu'il n'y a, pour la loi, 
qu'un parii à prendre, c'est de laisser les pris s'dtablir nato- 
réllcinent. Alais alors on rencontre les entienlis acliarnés du 
Inissez faire. Ils veulent absolument que la loi agisse, mame 
sans savoir dans qiiel sens elle doit agir. Ccpcndant ce serait 

Ce clinpitrc est In  rcprodiictioii d'uii niticlc di, ~ibre-l?cha?i$e, 1;" di1 
?bjriillet 1847. ' ' (.Yole dc l'é(~iloo..) 



:.i celiii qui veut fairc servir la loi A provoquer une cliertc': 
;irtiTiciclle ou un bon iuarclid hors de nature, ü exposer ct 
ïiiire prdvaloir le motif de sa préftlrencc. L'onlis probandi 
Iiii incombe cxclusircmcnt. D'oii i l  suil que la liberte cst 
toujours censée boiine j~isqii'ii Ilrciivc conlruirc, car. laisser 
les prix s'6tablir naturellement, c'est la liberté. 

Nais Ics rôles sont cliangés. Les partisans dc la cherté 
viit f i t  trioniplicr lcur systénie, et c'est aux défenseurs des 
~wix naturels A proiivcr la bontd di1 leur. De part et d'aulrc 
oii argumente avec deux mots. II est donc bien essentiel 
(le savoir cc que ces deux mots contiennent. 

Disons (l'abord qii'il s'est produit une séiqic de faits pro- 
I res  à déconcerter les cliiiinpioiis cles delis catiips. 

Polir cngeridrer 1:i cherk! ,  les rcstriciioiiisies ont obtcnti 
tlcs droits protcctcurs, et lin bon marclié, pour cilx inespli- 
cdblc, cst venu tromper Icurs espérances. 

I'oiir a r r i \c r  au bon nlarclié, les librcs Cclinngistcs ont 
<~uclquefois fait provaloir la libertd, et, h leur grand 6Lon- 
iicnlent, c'est 1'61é\~ation des prix qui s'en es1 sui\ie. 

Excinple : En Priincc, pour faroriscr I'agricultoi~c, on u 
fra~)pB la lainc étrnngbre d '~ in  cli*oit cle 22 p. 100, ct il est 
arrird quc la laine nationale s'est vendue i pliis vil pris 
après la mesure qu'avant. 

En Angleterre, pour soulagcr le consommateur, on a dé- 
gi'evé ct finalenîeiit alfianchi la laine étrnrigbre, ct i l  cst ad- 
venu que celle du pays s'est vendue plus clier cjuc jamais. 

Et ce n'est pas I i  un fait isolé, car le prix de la liiine n'a 
pas une nature qui lui soit proprc ct le dérobe à la loi gé- 
iitirale qui gouvcrne les prix. Ce mdine fait s'est reproduit 
ilans toutes les circonstances aiialogtics. Contre tonte at- 
tente, la protection a amené plutôt la baisse, la concur- 
i8cnce plutôt la Iiausse des produits. 

Alors la confusion dans Ic débat a ét6 î i  son comble, les 
~wotectionistes disant à leurs adversaires : u Ce bon marc116 
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(lue vous nous. vantez tant, c'est notre système qui le réa- 
lise. D Et ceus-'ci répondant : (( Cette chcrté quc vous troii- 
viez si utile, c'est la liberté qui la provoque 1 .  1) 

Ne senkit-ce pas plaisant de voir ainsi le bon marché dc- 
venir le mot d'ordre à la ruc Hauteville, et la cherlé à la rtiü 
Choiseul? . 

Évidemment, il y a en tout ceci une méprise, une illii- 
sion qu'il faut détruire. C'cst ce que je vais essarer de faire. 

Supposons deux nations isolées, chacune composée d'iiii 
nlillion d'habitants. Aclmettons que, toutes clioses égales 
cl'ailleurs, il y ait cliez l'une juste une fois plus de toutes 
sortes de choses que cliez l'autre, le double de blé, dc 

~iande ,  de fer, de riieiibles, de combustible, de livres, dc. 
vûlements, etc. 

On conviendra que la premibre sera le double plus riche. 
Cependant il n'y a aucune raison pour affirmer que les 

pria: absolus dillcreront chez ces deux peuples. Peut-L.ti.c 
même seront-ils plus élevés chez le plus riclie. II se petit 
qu'aux h t s - u n i s  tout soit n-ominalcnlent plus cher qu'en 
Pulogne, et que les hoinmes y soient néanmoins niiciix 
pourvus dc tolites choses ; par où l'on voit, que ce n'est pas 
le prix absolu des produils, niais leur abondance, qui fail 1;i 
richesse.'Lors donc qu'on veiit juger comparativenient 1;i 

restriclion et la libcrté, il ne faut pas se demander laquelle 
des deux engendre le bon marché ou la cherté, mais la- 
cli~elle des deux ambne l'abondance ou la disette. 

Car, remarquez ceci .: les produits s'échangeant les iiiis 
contre les autres, une rareté relative de tout et une abou- 

, dance relative de tout laissent esactement au même point 
le prix a b s ~ l u  des choses, mais non la 'condition ,des 
lionlmes. 

t Rdcernineiit, RI. Diicliitcl, qiii jadis denlandnit la libcrté en vile dcs 
bas prix, a dit I B  Clinmbi-e : <(II iic mi: serait pa, difficile de proii- 
kcr que lir protcction smbiic le bon marc116 ..)) 



l'én6troiis un peu plus avant dans le sujet. 
Qiiand on a vu les aggravations ct les diriiinutions de 

clroiis produire des cffeis si opposbs à cous qu'on en atten- 
(lait, la di!préciiition suivre soiiveiit la taxe ct le renclibris- 
:cincnt accompagner cluclqiiefois la francliise, il a bien fallu 
cli~e l'écoriomic poliliquc clicrcliAt l'esplicntioii cl'iin pliéno- 
iiiPne qui boule\lersait les idées rcçucs ; car, on a beau dire, 
In science, si elle est digne clc cc noiii, n'cst que la TiJklc 
csl)osiiion ct la juste explication des faits. 

Or, celui que nous signalons'ici s'espliqiie fort bien par 
iine circonstance qu'il ne faut jamais perdre clc vue. 

C'est que In clierti! a deux causes, ct non une, 
II en est dc méme'dii bon marclié '. 
C'est iin des points les rilicux acquis à l'économie politi- 

que, que Ic piis est déterniiné par l'état de 1'OJTre conlpar8 
h cclui de la Demande. 

II y a donc deux terines qui affectent le pris : 1'01Ti.e et la 
Demande. Ccs termes soiit essenticllement variables. Ils 
peuvent se comhirier clans le mBnlc sens, en sens opposé et 
tlaiis des proportions infinies: De là clcs combinaisons (le 
prix indpiiisables. 

Lc prix liausse, soit parce qiie l'offre diiiliiiuc, soit parcc 
que la Demanclc augriicnic. 

II baisse, soit qiic 1'Oîfrè augineiite ou que la Ilcinande 
climiniie. 

De là dcux natures dc clierté et deux natures de bon 
iiîarclié ; 

Il y n In clie?.té de maiivaise nature, c'est cclle qui pro- 
vient de la diininution de I'ONre; car cclle-là implique ru- 
?.clé, implique p~iualioa (tclle est celle qu i  s'est fait rcSseii- 

1 I,':iiitccir, d:iiis Ic ciiscoiirs qu'il pi.oiioiic;a, le 29 scptcinbrc 1816, i , l a  
::illc Aloiitcs~liiic~i, a ,  p:ir iiiic iuiagc ssisisssntc, prS.seiii6 iiiic d6moiisti.a- 
iioii dc In inCriie vCi.iti.. V. cc discours au toine II. 

(Note  de ~'idiieto..) 



iir celte année sur le blé) : il y a la cfierté de bonne nature, 
c'est celle qiii r6sulie d'un accroissement de demande; car 
cellc-ci siippose le développement de la richesse générale. 

I)e même, il y a un bon marché clésirable, c'est celui qiii 
ri  sa source dans l'abnndance; et un bon marché funeste. 
celui qiii a pour cause l'abandon de la demande, la ruine clc 
la clientble. 

Maintenant, veuillez remarquer ccci : la restriction tend 
;i provoquer à la fois et celle de ces deus cliertés et celui dc 
ces deux bons marchés qui sont de malisraise nature : In 
mauvaise clierté, en ce qu'elle diminue l'Offre, c'est même 
son but avoué, et le mauvais bon marclié, en ce qu'elle di- 
minue aussi In Demande, puisqu'elle donne une'fausse di- 
rection aux capitaux et au travail, ct accable la cliciitèle dc 
taxes et d'entraves. 

En sorte qoe, quan t  nu prix, ces deux tendances SC neu- 
tralisent ; et voilà pnurqnoi, ce systhme, restreignant 1ii 

Demande en meme temps que l'offre, ne réalise pas incmt:, 
en définitive, cette cherté qui est son objct. 

Mais, relativement à la condition du peuple, alles ne sc 
neutralisent pas; elles concoiirent au contraire A l'empirer. 

L'effet de la liberté est justement opposé. Dans son ré- 
sultat général, il se peut qii'elle na réalise pas non pliis Ic 
bon marclié qu'elle promeltait; car elle a aussi deux tcn- 
clacces, l'une vers Ic bon marclié désirable par l'extension 
de l'offre on l'abondance, l'autre vers la cherté appréciable 
par le développement de la Deinandc ou de la ricliesse gb- 
nérale. Ces deus tendances se neutralisent en ce qui coii- 
cerne les prix absolus; mais cllcs concourent en cc qiii 
toiiclie l'amélioration du sort des Iiomines. 

1211 un mot, so~is Ic régime restrictif, et  en tarit qu'il 
agit, les Iiommcs reculent vers iin état de clloses où tout 
s'araihlit, Offre ct Demande; sous le régime dc la liberté, 
ils progressent vers un état de choses oit cllcs SC dévelop- 



[lent d'iin pas égal, sansque le pris absol11 des choses doi\c. 
Ctre nCcessaireinent affcctd. Ce pris ii'cst pas un boii crile- 
rium dc la richesse. II pcut fort bien rester le mêiilc, soi1 
que 1;; société toiiibc dans la rnisbrc la plus abjecte, soit 
qu'elle s'avance vers une grande prosl)érité. 

Qu'il nous soit perinis de faire en peu de mots l'applica- 
tion dc ccite docirinc. 

Un ciiltir:iteur du Alicli croit lcnir Ic Pérpu parce qu'il cst 
protégé par cies droits contre la rivalité estérie~irc. 11 est 
pauvre cornine Job, n'importe ; il n'en supposc pas moiris 
ijiic la proteclion I'enricliira tôt ou tard. Dans ces circon- 
stances, si 011 lui pose, conimc le fait le co~iiité Odier, l i t  

' ![iicstion cil ces ternîcs : 
(i Voulcz-VOUS, oui O U  non, être assiijetti à la concur- 

rence éiranghrc? 1) son premier mouvement est de répou- 
d i t  : (i Aron. II - Et le comité Odicr doniic fibreineut uii 
grand éclat à cette réponse. 

Ccpcntlant il faut aller un peu plus au fond des choses. 
Sans doute, la concurrence étrangérc, et inGinc la concur- 
rence en général, cst toiijours importuiie ; et si une profcs- 
sion pouvait s'rn alrrancliir scule, elle ferait ~cnda i i t  qucl- 
cpc temps de bonnes alïaires. 

- Mais la pi'otectioii n'est pas une ftiveur isolée, c'est un 
systCmc. Si elle tend à produire, au profit de ce cu1tiv:i- 
teur, la rareté du blé et de la viande, elle tend aussi à pro- 
(luire, au profit d'autres industriels, la rareté du fer, clil 

drap, dii cornbusliblc, des outils, etc., soit la rareté cil 
toutes choses. 

Or; si In rareté du blé agit dans le sens de son enchéris- 
semciit, par la diinintition de I'Offrc, la rareté de tous les 
autres objets contre lesquels le bjé s'écliange agit dans le 
sens de la dépréciation du blé par la diminution J e  la De- 
mande; en sorte qu'il n'est nullement certain qu'en défini- 
tive le blé soit d'un centilne plus cher que sous le régiiile d u  
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la liberté. 11 n'y a de certain que ceci : que, cornnin il y ;r 
moins de toutes choses dans le pays, cliaciin doit Ctre moins 
bien pourvti de toutes clioses. 

Le cultivateur devrait bien se demander s'il ne vaudrait 
pas mjeiix pour Iiii qii'il entrât du dehors un peu de blé cl  
de bétail, mais que; d'un autre côté, il f~ I t  entouré d'une 
populati& aisée, habile à consommer et 6 pagcr 1o;tes sortes 
de produits agricoles. 

II y a tel département où les Iiomn~cs sont couverts de 
haillons, habitent des masures, se nourrissent de châtai- 
gnes. Con~nient voulez-vous qiie l'agriculture y soit floris- 
sante? Que faire produire à la terre avec l'espoir fondé 
(l'une ju:te rémiinératioii? De la viande? On ii'eii mange 
pas. Du lait.? On ne boit que I'eaudes fontaines. Dti beurre? 
C'est du liise. De la-laine? On s'en passe le plus possible. 
Pense-t-on que tous les objets de conson~ination puissent 
Ctre ainsi délaissés par'les masses, sans qiie cet abandon 
agisse siir les prix clans le sens de la baisse, en niCme temps 
que la ppotectioil agit dans le sens de la liausse? 

Ce que nous disons d'un'c~iltivaieur, nous potirons le 
clirc d'un manufacttirier. Les fabricants de draps assurelit 

q u e  la concurrence extérieure avilira les prix par l'acerois- 
scmënt (16 l'offre. Soit ; mais ces prix ne se relbveront-ils 
pas par l'accroissement de la Ileniande? La consommation 
du drap est-clle une qiiantité fixe, invariable? Chacun CI) 

cst-il aussi bien pourvu- qu'il pourrait CL devrait I1&irc? et si 
la ricliessc, gunérale se développait par l'abolition de toutes 
ces taxes et de toutes ces entraves, le premier usage qu'en 
Serait ~ a ' ~ o ~ u l d t i o n  ne serait-il pas de se mieux vêtir ? 

La questi6b, l'éternelle qiiestion~il'est donc pas de savoir 
si la protection F~rorise telle ou telle branche spéciale d'in- 
dustrie, niais si, tout conipensé, tout calcul fait, la restric- 
tion est, par sa nature, plus prodi~ctire que la liberté. 

Or, pcrsoilne n'ose le soiitenir. C'est même ce qui expli- 
9 O 



qtie cet aveu qii'on nous fait sans cesse : (( Vous avez raisoii 
on principe. » 

S'il en est ainsi, si la restriction ne filil du bien j. cliatlric 
industrie spéciale qii'cn faisant un plus grand 111,al à la ri- 
chcsse générale, comprenons donc qac le prix lui-menlc, 
rie consïd.ércr qiie lui, expriinc iin rapport entre cliaquc 
industrie spéciale et I'indlistrie générale, entre l ' O h  ct In 
Demandc, et que, d'aprks ces prémisses, ce prix rému- 
nérateur, objet de la protection, est plus contrarié qiic fa- 
vorisé par elle '. 

Compl6ment. 

Sousce tilre, cherlC, bon nutrchi, nous avgns publié uri article 
qui nous a valu les deux lettres suivantes. Nous les faisons 
suivre de la réponse. 

Voiis borileverscr toiitcs mes iddcs. Je  faisais do la  pro~~agntidc :ru 
1)rolit du libic-échange et trouvais si commode dc inetire en avaiit Ic 
bon ?~zat~clié! J'allais partout disaiit : e Avec la liberté, IC pain, la viande, 
le drap, le litige, le fer, Ic combustible, vont buisscr dc prix. b1 Ccla de- 
plaisait B cciix eii vendent, mais faisait plaisir & cei1.c qiii eii rrclib- 
tciit. Aujoiird'liui vous iiicttcz en doiitc qiie le résultat du libre-6cbaiige 
soit Ic LOIZ ,~za~*cht!. Xinis alors B quoi scivira-t-il ? Qiie gagnera le pcuplc, 
si la coiicurrciicc dtraiigkrc, qui 11ciit le froisscr dniis ses rciitcs, lie Ic 
îavorisc pas dans scs ac1i:its ? 

Perrnctlcz-nous de vous dire quc vous ii'avex lu qu'à deini 
l'article qui a provoque! votre letire. Sous avons dit que le li- 
lm-échange agissait cxacieinent comme les routes, les canaus, 
les cheinins de fer, conimc tout ce qui facilite lcs comniiinicn- 

1 Dans le ~ibre-E'change du l C r  aoiit 1647,  I'aciteur donna sur ce sujet 
une explicatioii quo noiis jugeons utile de rcprodiiire ici. 

(Nole cle l'éciitcio~.) 
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lions, comme tout ce qui dflruit des obstacles. Sa preniic\rc: 
tendance est d'augmenter l'abondance de l'aiticle aîïranclii, et 
par consCquent d'en baisser le prix. Mais en augmentant en 
meme tcn~ps l'abondance de toutes les choses contre lesquelles 
cet article s'echange, il en accroit lademapzde, ct le prix se re- 
lkve par cet autre cbté. Vous nous demandez ce quc gagnera 
le peuple? Sopposez qu'il a une balancc ;i plusieurs plateaux, 
dans chacun dcsquels il a, poui. son usaAc, une certainc quaii- 
lit6 des ol~jets que IOUS ale2 énuniérés. Si l'on ajoutc un peu 
de blf dan; un pldteau, il tendra B s'abaisser ; mais si l'on ajoute 
un peu de drap, un peu de fer, un  peu de con~bustil)!e ad\ 
autres bassins, 1'fquilil)i.e sera i12antenu. A ne regarder que 
le  fléau, il n'y aura rien de cha'iig6. 11 regarder le peuple. on 
le !erra mieux nouiw, mieuv vOtu et mieux chauff6. 

Je cuis fabricant dc drap et j)rotcctioiiistc. J'aroue que sorre article 
sur la chwfé et le bon nz«rc/té rnc fait réfl&cliir. Il g n Ih quelque chosc 
dc specieux qui ii'aiirait besoin ritic d'Otrc bien citahli pour opCrer iinc 
coiivcrsion. 

Nous disons que \-os mcsurcs restiic(ives ont pour but une 
chose inique, la cl~erté artificielle. Mais nous ne disons pas 
qu'elles rCnliscnt 1oujoui.s l'espoir de ceux qui les provoquent. 
I I  est certain qu'elles infligent'aii consommateur tout le iual 
de la chcité. 11 n'est pas ccrtain <n'elles en confbrent le profil 
au producteur. Pourquoi ?'p.'!ce que si elles diminuent I'ofie, 
elles dinlinucnt aussi la denmide. 

. * 
Cela prouyc qii'il y a dans l'arrangement fconoinique de ce 

inonde une force mornle, vis mcdicati,ix, qui fait qii'A la loiiguc 
I'an~bition injuste vient s'alicurter rl une dCceptioii. 

\'euillez reinarquer, monsieur, qu'un des ClCrilents de lit 
prospfritc! de chaque industrie particulière, c'csl la ricliesse 
gc!nfrale. Leprix d'uiic maison est non-seulemeiiteii raison dc 
cc qu'ellc a coûté, mais cricore en raison du iiombrc ct de la 
fortuiic des locataires. Deux maisons es&ctement seni1)lübles 



oiil-elles n~ccssairemcnt le  meme prix? Non ccrtcs, si l'unc csl 
kiluéc & l'avis et l'autrc en Basse-Bretagne. Nc parlons jamais 
(Ic prix sans tenir comptc des milieux, et ycli6~is bien qu'il n'y 
il pas de tentative plus vainc quc ccllc de vouloir fondcr In 
pi'osp6rit6 des fractions sur la ruine du tout. C'est pouriaiil l i  
!a prCteiiliorr dii régime restrictiî. 

La concurrcnce a toujours été et sera toujo~irs~imporluiie B 
ccux qui 111 subissent. Aussi voit-'on, cri tous tcnrps cl cn tous 
lieur, les hommes faire effort pour s'en dPbarrasser. Nous con- 
naissons (et vous aussi peut-&Ire) un conseil municipal où les 
iiiarchands résidents font aux marchands for.ins uiie guerre 
iii,harn&e. Leurs projectiics~$o~t des droilsd'octroi, (le pla,çagc, 
(l'étalage, de peagc, etc., etc.-' , 

Or, considtrez ce qui serait advenu.de Paris, pay escmplc, 
si cette guerre s'y &tait faite avec succks. 

S~ipposcz que le prcniicr cordonnier qui s'y est dtabli ctît 
r6ussi A évincer tous les autres; que le  cp~cnlicr  tailleur, le 
premier maçon, le premier impriuieyf, le premier Ilorloger, 1c 
premier coiffeur, le premier médecin, le  prcuiicr boulanger, 
cussent 616 aussi heureux. Paris serait cnc?re iujourtl'hui 
uii village dc 12 iZ 4,500 habitünli.'- 11 ii'cn a pas 616 ainsi. 
(:liacun (siluTccux que vous Gloiçnez encorcfest venu esploitei. 
cc inarché, et c'est just2iucnt cc qui l'a agrandi. Cc n'a etc 
( ~ L I ' L I ~ c ~ o I ~ ~ ~ I ~  suile de froisse~ilents pour les. ennemis de la 
concurrence; et (le froisscmeiits cn froisscuiëi~b, I'üris est de -  
venu une ville d'un iiiillioii dl\i?bjt?nts. Ida richesse g6116rale y 
a gagné, salis d o u ~ c  ; mais l?,s~chesse particuliL\re des cordon- 
iiiers c t  des tailleurs y a.t-elle $rdu? Pour \,eus, voilii la ques- . 
lion. A mcsurè que lesconcurrenis arrivaient, I O U S  auriez dit : 
le priv des hottes va baisser. I:t cn a-t-il Cl6 ainsi? fion; car si 
I'olfie a augmenlb, la deinaride a augiiierit$ aussi. 

Il en sera ainsi du drap, monsieur; laissez-le cntrer. Vous 
aurez plus de concurrcnts, c'est vrai; inais aussi vous aurez 
plus dc clicrititle, el surtout unc clicntble plus riclic. 116 quoi ! 
ii 'y avez-vous j,lriiais songé cil voyant lcs neuf diviemes de vos 
conipiitriotes privh pendant I'liiuci de. cc'drap que YOUS fabri- 
quez si bicii? 
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C'est une leçon bien longue 3. apprendre que celle-ci : Vou- 
lez-vous prospérer? laissez projpdrer votre clientele. 

.. Mais quand elle sera-sue, chacun clierchera son bien daiis le 
bien genéral. Alors, les jalousies d'individu à individu, de I ille 
ti ville, de province ,2 province, de nation à nation, rie troul~le 
ronl plus le monde. 

Plusieurs journaux m'ont. attaqué devant vous. Ne voti- 
drez-vous pas lire ma défense ? 

Je  ne suis pas défiant. Quand un homme écrit ou paile, 
je crois qu'il pense ce qu'il dit. 

Pourtant,.j'ai beau lire et relire les journaux auxquels je 
réponds, il me semble y découvrir de tristes tendances. 

De quoi s'agissait-il ?de  recherclicr ce qui vous est le pllis 
favorable, la restriction ou la liberté. 

J e  crois qce c'est la liberté, -ils croient que c'cst la res- 
triction ; - à ctiacun-de prouker sa' thèse. 

Etait-il nécessaire d'insinuer que nous sommes les ageiiis 
de l'Angleterre, du Midi, du Gouvernement? 

Voyez combien la récrimination, sur ce terrain, nons se- 
rait facile. 

Rous sommes, disent-ils, agents des Anglais, parce qiie 
quelques-uns d'entre nous se sont servis des rilots meetif~y, 
free-trader ! 

Et ne se sirvent-iis bas dcs mots drawback, budget ? 
Nous imitons Cobden etda démocratie anglaise 1 
Et eux, ne parodient-ils pas Bentinck ct l'aristocratie 1,i.i- 

taunnique ? 
- 

G 
1 Ce cliapitre est tir6 dit Coun.ier fronpis  (no du 15 scptenihre ISA(i) ,  

dont  les coloni~es fiirent ouvertes $ l'autcur pour repousser les attaques 
de 17.4telie;*. Ce ne Tiit que deux mois plus tard que parut la fcuillc di? 

1,tbre-É'clianye. (Note de I'editeur ) 
J O .  



iTons cinpruntons li la perfide Albioii la doctrine de la 
libcrtc ! 

Et cux, l e  lui cmpruntcis-ils pas les argiitics de la pro- 
tection? 

Nous s~iivons l'in~pillsioii dc I~ordca~is  ci du Midi ! 
Et eus,  ne servent-ils pas la cupidité dc Lille cl clii Nord'? 
Nous ~ ~ L V O ~ ~ S O I I S  les secrets desseins dii ministbrc; qui vciit 

d0tourncr l'attention de sa politiqac! 
Et cux, ne favorisent-ils pas les viics dc lii lislc civile, qui 

gfignc, par le r c g i ~ ~ ~ c  protectciir, plus q i l ~  qui q ~ i c  ce soit 
ai1 inonde ? 

Trous voyez donc bicn clrie: si nous nc méprisioiis ccitc 
guerrc de dénigrcmcnt, les armcs nc nous manqiieriiient pas. 

Mais ce n'est pas cc dont il s'agit. 
La q~icstion, ct jc nc la perdrai pas dc vuc, cst ccllc-ci : 
Qtc'est-ce qui vaut ntieuz pour les classes laborieuses, être 

libres, ou n ' ê t ~ e  pas libres d'achetel. au deltors ? 
Ouvricrs, on vous dit : (( Si roiis êtes li1)i.c~ d'aclicter ail 

(r dehors cc q ~ i c  vous faitcs moiiitcnant ~ous-iiiêmcs, voiis 
(( ne le ferez plus ; voiis serez s:ins travail, saiis s:tlnire cl 
tr sans pain ; c'cst donc pour voire I~icn qu'on restreint votiSc 
« 1iI)er~é. » 

Cettc 01)jcction revient sous toutes les formes. 011 dit, par 
oiemplc : r( Si nous nous liabillons arcc cl~i drap anglais, si 
(( nous faisons nos charrues arec tln fcr anglais, si nous 
tr conpons notrc pain a ~ c c  des coutcaax angl,t~is, si nous 
(1 cssuyons nos iiiains dans des servicttcs anglaises, que 
(( deviendroiit lcs ouvriers français, qiic dcvicndra Ic trn- 
r( va i l  national? 11 

Dites-moi, ouvriers, si un Iiommc se tenait sur IC port dc 
Boulogne, ct qu'a chaquc Anglais qui dobarque, il dît : 
\ i~ii l~z-vous me clonncr ces bottcs anglaises, j e  VOUS don- 
nerai ce chapeail français? - 0ii bicn : Youlcz-vous mc 
chler ce clieval anglais, jc vous céderai cc tilbury français 
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- Ou bicn : Vous plait-il d'échanger cette inachiiie de Hir- 
iilingham contre cette pendule de Paris ? - Ou encorc : 
Vous arrange-t-il de troguer cette houille de Newcastle 
contre ce vin de ~ l i a m ~ a g n c  ? - Jc  vous le dcrnaiidc, en 
supposant que nqtre liomme mit quelque disccrnerilent dans 
ses propositions, peut-on dirc que notrc trnvail  nationni, 
pris en masse, en serait affecté? 

Le serait-il clavantage qaand il y aurait vingt de ccs OS- 
freurs de services A Boulogne au lieu d'lin, quand il se Seraii 
un million de trocs au lieu dc qiintre, et quand on feraii 
intervenir lcs négociaiits et la monnaie pour les faciliter et 
les multiplier W l'infini ? 

Or, qu'un pays achète à l'autre en gros pour revendre en 
détail, ou en détail pour revendre en gros, si on suit la cliosc 
~iisqu'au bout, on trouvera toujours que le commerce n'est 
qiiun ensemble de trocs pour trocs, produits contreproduits, 
services pour services. Si donc un troc ne nuit pas au travail  
national,  puisqu'il implique autant de trctvail national donne' 
que de travail  étranger reçu: cent mille millions de trocs 
rie lui nuiront pas davantage. 

Mais où sera le profit? direz-vous. -Le profit est de faire 
le meilleur emploi des ressources de chaque pags, de nia- 
nibrc à ce qu'une mbinc somme de travail donnc partout plus 
de satisfaction et de bien-être. 

Il y en a. qui cmploicnt cnrers voiis une singu1it.r~ tacli- 
cpe. Ils con1rilcncent par convenir de la supéiiorité di1 sys- 
tème libre sur le systbme proliibitif, çins doute pour n'avoir 
1x1s à SC défendre sur ce terrain.. 

Ensuite, ils font observer que, dans le passage d'un sys- 
tènic à l'autre, il j- aura quclque déplacement de travail. 

Puis, ils s'étendent sur les soufianccs qiie doit eiitraîilcr, 
sclon eus, cc déplacement. Ils les cxagbrent; ils les grossis- 
sent, ils en filnt le sujet de la question, ils les pré- 
sentent comme le r4sultat exclusif ct définitif de In réforme, 



4 
et s 'ekrcent ainsi de vous enrôler sous Ic depeau  dîu mo- 
nopole. 

C'cst du reste une tactique qui a 616, misc au service ac  
tous les abus ; et je dois avouer naioeiiient une cliose, c'est 
tp'ellc embarrasse toujours les amis des rét~rines mCnle leh 
pilis utiles au pcupic. - Vous allez~compi;e~idre.l~ouLqaoi. 

Quand un abus existe, tout s'arrange 18--dessus.' . ' 

Des cxistenccs S'J- rattacclient, d'autre3 h ccllcs-là, ct puis 
d'autres cncore, et cela forme un grand édifice. 

Y roulez-vous portcr la main ? Cliacu'n sc récrie ct - rc- 
marquez bicn ceci - les criards par$ishcnt toujo~tra, a11 
premier coiip d'@il, avoir raison, parce qu'il b t  plus facilu 
de montrer le dérangeincnt, qui doii acconipiigner la r6- 
I'urnie, que l'arrangement qiii doit la suivre. . 

Les partisans de 1':ibus citent des faits particiiliers ; ils 
iiomment les personnes et leurs fourniss<urs et leurs ou- 
vriers qui vont Btre froissés, - tanilis q ~ i c  le pa.uvr diable 
clc réformateur nc peut s'en référei* qu'au bien général qui 
tloit se répandre insensiblement dans les ri~asses. -,Cela 
nc f i l i t  pas, à beaucoup prCs, autant d'yll'ct. ' . ' 

Ainsi, est-il qucstion d'abolir I'esclavage ? - (( Alallieu- 
<( relis ! dit-on aux noirs, qui va désormais vous nourrir? 

Le coininandeur distribiic des coups de fouet, mais,'il dis- 
ii tribue aussi le manioc. )) 

Er l'esclave regrette sa cliainc, car il se demande : D'oii 
mc viendra le manioc? 

Il nc voit pas que ce n'est pas le>ornmandeur qui le 
nourrit, mais son propre travail, lequcl iiourrit aussi le com- 
mandeur. I 

(juand, cn Espagne, on reforma les couvents, on disait 
aux mendiants : « Où trouverez-vous Ic potage et la bure ? 
tr Le prieur cst votre I'rovidence. N'est-il pas bicn cominodc 
(1 clc s'adrcsser h lui ? n 

Et Ics mendiants de dire : (1 C'est vrai. Si le prieur s'el1 



il va, nous voyons bien ce qiie nous perdrons, nlais noiis nc 
« voyons pas ce qui noils viendra à la place. 1) 

Ils ne prcnaicnt pas garde que si les couvents faisaiéiit 
dcs aumônes, ils en vivaient; en. sorte que le peuple avait 

'plus à leur donner qu'à en recevoir. 
Be même, ouvriers, le monopole vous met à tous impcr- 

c6ptiYeiiient des taxes sur les épaules, et puis, avec le pro- 
duit d'e ces taxes, il vous fait travailler. , 

- 15t vos faux amis vous disent : S'il n'y avait pas dc mono- 
pole., qui \ 7 ~ u ~  fcrait travailler? 

Et vous répondez : C'est vrai, c'est vrai. Le travail que 
noiis procurent les n~onopoleurs est ccrtain. Les promesses 
de la liberté sont incerit' ' incs. 

Car vous ne roycz pas qu'on vous soi1~ii.e de l'argent d'a- 
bord, et qii'ensliite on vous rend une partie de cet argent 
contre votre travail. 

Vous demandez qui vous f'era travailler? Eh, morblcu ! 
vous vous donnerez du travail les 1111s aux aiitres ! Avec 
l'argent qii'on ne voiis prendra plus, le cordonnier se vhtira 
mieux et fera travailler le taillèur. Le tailleur renoiivellera 
plus so- iven nt sa chaiissure et fera traraillcr le cordonnier. 
Et ainsi de suite pour tous les états. 

On di1 qiiavcc la liberté il y aura moins d'ouvriers ails 
mines et aux filatures. 

J e  ne le crois pas. Alais si cela arrive, c'est nécessairement 
q1~51 y en'anra plus travaillant librement en chambre el au 
soleil. 

Car si ces mines et ces filatiires ne se soutiennent, comme 
on le dit, qu'à l'aide de taxes mises à leur profit sui. tout le 
monde, une fois ces tases abolies, tsut le monde en sera plus 
aisé, et c'est l'aisance de tous q u i  alimeiite le travail de 
chacun. 

Pardonnez-moi si je m'arrdte encore sur celle d8nionstra- 
tion. J e  voudrais tant vous voir di1 côté cle la liberid! 



En France, les capitaux engagés dans l'industrie dunuent: 
je suppose, 5 p. 100 de profit. - Mais roiCi ïilondor qui 
n dans iinc usine 100,000 fr. qiii lui liiisscnt 5 p. 100 de 
perte. - Ilc la pertc au gain, 1ti différence est 10,000 fr. - . 
Vile fait-on? - Tout chattement, on répartit entre \.oiis un 
pctit irnpôt de 10,000 fr. qu'on donne h Rlondor ; vous ne 
voris en apercevez pas, car la chose est fort habilement dd- 
giiisée. Cc n'est pas le percepteur qui vient vous demander 
votre part de l'impôt ; mais vous le parez A Rlondor, inaître 
cle forges, chaque fois que vo~is achetez vos haches, vos 
triialles et vos rabots. - Ensiiiic on vous dit : Si vous nc 
payez pas cct impôt, ïilondor ne fera plus travailler; scs 
o~ivricrs, Jean et Jacqiics, seront sans ouvrage. Corbleii ! 
si on vous reinettait l'impôt, 'ne feriez-voiis pas travailler 
vnris-mêmes, et pour vot1.e compte encore? 

Et puis, soyez tranquilles, quand il n'aura plils ce cloux 
orciller du siippléinent de pris par l'impôt, RIondor s'ingo- 
iiicra pour convertir sa perte cn bénéfice, et Jean cl Jacques 
nc seront pas renvoyés. Alors, tout sera profil pour tous. 

T T O U ~  insisterez peut-être, disant : « flous comprenons 
clii'apr6s la réformc, il y aiira en gdiidral plus d'ouvrage 
qu'avant ; inais, en attendant, Jean et Jacques scront siir 
I;i rue. )> 

A quoi je réponds : 
.Io Quand l'ouvrage ne se déplace qiie pour augmcntcr, 

I'liomme qui a clii cœur et des bras n'est pas longtemps siir 
la riic ; 

4" Rien n'empêche que l'l3tat ne réservc quelques ronds 
pour provenir, dans la transition, des cliôinages nusqucls, 
quant A moi, je ne crois pas ; 

3" Enfin, si, pour sortir d'une ornière et ciilrer dans un 
6tat meilleiir pour tous, et surtout plus juste: il faut abso- 
I iiiiicnt braver quelques instants pénibles, les ouvriers sont 
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prêts, ou je les connais mal. Plaise à Dieu qu'il en soit de 
niême des entrepreneurs ! 

~ l i  quoi! parce que voiis êtes ouvriers, n'ôtes-vous pas 
intelligents ct  moraux? Il semble que vos prétendus niliis 
l'oublient. N'estyil pas surprenant qu'ils traitent dcrant 
vous une telle question, parlant de  salaiFcs et d'intértits, 
sans prononcer seulement le mot justice? Ils savent pour- 
tant bien que la reslriction est injuste. Pourquoi donc n'ont- 
ils pas lc courage de voiis en prévenir ct de vous dire : 

- « Ouvriers, une iniquité prévaiit dans le pajs, mais elle 
voiis profite, il faut la soutenir. il - Pourquoi ?parce qu'ils 
savent que vous répondriez : Non. 

Alais il n'est pas vrai que cette inic~i~ité vous profite. Pr;- 
tez-moi encore q~ielqiies momcnis d'attention, ct jugcs 
vous-mêmes. 

Qiie protége-t-on i n  France? Des clioses qui se Sont par 
de gros entrepreneurs dans de grosses usines, le Scr, la 
liouille, le drap, les tissus, et l'on vous dit quc c'est, non 
dans l'intérêt dcs entrepreneurs, mais dans le vôtre, et  pour 
vous assurer du travail. 

Cependant tolites les fois que le travail é t ~ a n g e r  se pré- 
sente sui. notre marc116 sous iine forme telle qu'il puisse 
vous nuire, mais qu'il serre les gros entrepreneurs, ne le 
laisse-t-on pas entrer? 

N'y a-t-il pas à Paris trente nlille :lllemands qui font dcs 
Iiabits et  des souliers? Pourquoi Ics laisse-t-oii s'6tablir H 
vos côtés, quand on repousse le drap ? Y,~rcc qiic le d!xp 
se fait dans de grandes usines appartenant & dcs fabricanis 
législateurs. Mais les habits se font cn cliambre par des ou- 
vriers. Pour convertir la laine en drap, ces nlessicurv ne 
veulerit pas de concurrence, parce que c'est leur niklicr ; 
inais, pour convertir le drap en habits, ils 1';idinclteiit Sort 
bien, parce'que c'est le vôtre. 

Quand on a fait des chemins de Fei.? on n rcp~ii>sE I L S  



riiils anglais, mais on a rait venir des o~ivricrs anglais. I'our- 
quoi'? Eli! c'cst toiil simple : parcc que les rails anglais 
font concurrencz aux grandes usines, et que les bras .an- 
glais ne font concurrence qu'à vos bras. 

iVous ne tlemandons pas, iioiis, qu'on repolissc ies tail- 
leurs allen~ands et les terrassiers anglais. Nous demandons 
qu'on laissc entrer les draps et les rails. Nous demandons 
iiisticc IJOLIr toiis, égalité devantla loi pour tous! -. 

C'est une dérision que de venir noiis dire que la rcstric- 
lion d0uanii:i.e a cn vue votre avantage. Tailleurs, cor- 
tloiinicrs, charpentiers, incnuisicrs, maçons, forgerons, 
marcliands, épiciers, Iiorlogers, boucliers, boulangers, 
tapissiers, modistes, je vous mets au dé6 dc me citer une 
seule manicrc dont la rcstrictioil vous profite et, quand voiis 
voudrez, je vous-en citerai quatrc par où elle voiis nuit. 

Et aprcs tout, cette abnégation qnc- vos journaux attri- 
buent aux m o n o ~ o l c ~ ~ r s ,  voyez combien elle cst vriiiscm- 
blablc. 

J e  crois qu'on peut appeler taux naturel des salaires celui 
qui s'établirait naturellement sous le régime de la liberié. 
Lors donc q~i'on vous dit que la restriction vous profite, 
c'est comnic si on vous disait qu'elle ajoute un excédant à 
vos salaires naturels. Or, un excédant extra-naturel de sa- 
laires doit être pris quelque part ; il rie tombe pas de la 
lune, ct il doit être pris sur ceux qui le pagcnt. ' 

\'eus êtcs donc conduits à cctte conclusion que, selon 
\os  prétendus anlis, le régime protecteur a été créé et mis 
nu mondc pour qiie Ics capitalistes fiisscnt sacrifiés anx 
o~ivricrs. 

Dites, cela est-il probable ? 
Où est donc votrc place à la chambre des pairs? Quand 

cst-ce que vous avez siégé au I'alais-Bourbon ? Qui vous a 
consultés? D'où vous cst venuc cettc idée d'établir le régime 
protecteiir ? 



J e  vous entcnds n ~ c  répondre : Ge n'est pas nous qui I'a- 
toiis établi. Hélas! n&s ne sommcs iii pairs ni députés, 
iii coiiseillcrs dlElat. Ce sont Ics capitalislcs qiii ont fait 1 ; ~  
cl1ose. 

I'ar Ic g i m d  Ilicu du ciel ! Ils ét;,icr:t ~1oi . i~  bien disposCs 
cc: jour.l;~ ! Quoi! Ics capitalisics ont liiit 1;i I l r i  ; ils ont ét;l- 
l ~ l i  le régimc prolribitif, ct cela poJr quc votis, ciivriei.~, 
lissiez dcs profils à lc~irs dt!pcns! 

i\l:iis voici qui est plus éiraiigc encore. 
Coinment se fait il qiie vos pr6iendus nrnis, qiii jous pain- 

Iciit atijoiird'hui de la bonté, de la gdnén.siié, de l'abnégü- 
i i i ~ i i  dcs capitalis!cs, vo~is plilignent sans cessc de nc pas 
joiiir de VOS di-oits politiques? A icur poiiit de vue, q~i'cii 
~>ot.tt~ricz-voiis fairc '? - Lcs cal~ilalisles oiit le nioiiopole dc 
1:i législation ; c'est vrai. CiGce & cc riionopole, ils se sont 
adjugé le nionopole  LI fer, (ILI cIi*ap, dc la toilc, cle lit 

Iioiiillc, du bois, de la viande, c'cst cncorc vrai. Alais voici 
vos prdtcndus amis qiii disent qu'en agissalit aiiisi, les capi- 
t;ilistcs se sont dépoiiill6s salis y 6tre ohligbs, [JOUI' voris 
ciii.icliir sans qiie vous y cussicz droit ! .\ssiirémcnl, si vous 
d i r z  électerirs et cléputés, vuus ne fei-iez pas iuicux vus af- 
liiires ; voi~s ne les feriez memc pas si bieii. 

Si l'organisation indiistrie1;e qiii rioiis régit cst faite dniis 
votre intérêt, c't st donc une pcifidic de rèclamer pour vuus 
cles ilroits politiijues; car ces déiiiocratcs d'un nouveaii 
geiire ile soitiroiit jamais dc ce dilcrriirie : la loi, faite par 
I;i-boiirgeoisie, vous cloilne plus ou \fous donne moins que 
vos sa1aii.c~ iinturels. Si elle vous doi~nc moins, ils vous 
irompeiit eii voiis invitant à la so~itciiir. Si clle vous donne 
plus, ils vous lrompeiit cricore cn voiis cngrRgeant à récla- 
mer dcs droits politiques, alors quc la bourgeoisie vous fait 
des sac:rificcs que, tl:rns v(:trc Iionii8teté, vous n'oseriez 
pas voter. 

Oiivricrs. it J>ici~ iie pliiise cluc cct 8 i ~ ' t  ait 1)oiir e R ~ t  tic: 
I V .  I I .  



juter daiis vos cœurs des gcriiles d'irriiation coriirc Ics clas- 
ses riclics! Si des intérêts inal entcnrl~is ou siiicbrcmerit alar- 
més soiitiennent encore le monopole, n'oublioiis rtns qii'il ri 

sa racine dans dcs erreurs (lui son1 coiiimunes aux cnpitiilis- 
tes et rilis ouvriers. Loin donc de les excitcr les lins conire 
leo iiutres, trii~iiil\oiis ù ICS riipproclier. .El pour ccla que 
faiit-il I'iiire? Sil est vrai que les iiaturcllcs tcndaiices sociales 
coiicour~'nt fi cRt~ccr I'iiiégalité parmi Ics Iioiniiic.~, il ne falit 
(lue Iaisscr agir ccs tciidaiices, 6loigiici: les obstructions nr- 
iilicicllcs qiii cil suspendent I'cfit, ct laisser Ics rclaiioiis 
des classes divcrscs s'éiablir sur le principe clc In JusriCr; qui 
se ccji~l;~nd, du moiiis Jtins inon.esprit, avcc Ic principc dc 
la L I B E N T ~  ('). 

V l I .  - CONTE CIIINOIS. 

Oii crie à In cupidité, à I'éç.,ïsnlc du siccle ! 
Pour iiioi, je vois rlue le monde, Paris suitoiil, cst pciiplé 

de Ddcius. 
Ouvrez les mille voluincs, les inille jourilaiix, les inille 

feuilletous que les prcsscs parisieiincs voiiiisseiil tous 1cs 
jours sur 1c pays; Lou1 cclii n'est-il pas l'œiivré dc petits 
saints? 

Quelle \7errc diins l i i  peintrire dcs \,iecs du temps ! Qiiellc 
teiidi'essc toucliatite pour Ics inasses ! Avec quelle libdriilité 
on invite les riclies partager avec les pauvrcs, sinon les 
paiirreç à partager arcc Ics richcs ! Quc dc ~)liins dc 1-8- 
li~rmes sociales, cl'amélioratio~is sociales, J'orgaiiisi~iioiis 
sociales! Est-II si niincc écrivaio qui ne SC C I ~ \ ~ O L I C  au bien- 
Gtre dcs classes laborieuses ? II iic s'agit que de leur aran- 
cor,qiielqucs 6cus pour leur prccurcf le loisir de sc livrer 
à leurs Elucubrations linmaiiiiaircs. 

1 V .  nu toincI1, la polCiiiiquc directc contre divers jouriin~ix. 
(Nole (le l'étliteto..) 
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Et l'on parle ensuite dc I1égoïsiiie,-de I'individualismc'de 
iiotre. Bpoqiic ! 

II n'y a rien qu'on n:aiti la prétention do faire servir ilii 

bien-être ct à la moralisation du peuple, rien, j)aslniêrnel In 
Douane. -Vous croyez peut-être que c'est iine machine à 
iinpôt, cornme l'octroi, comme le phage au bout du ~.cint? 
l'oint d.ti tout: C'est ~ i n e  ,institution essenlicllenieiit civilisa- 
trice, fratcrnitaire et égalitaire. Que voulez-vou~?lc'est la 
inode. II raiil mettre ou affectcar de mcttre du sentiment, cl11 

scntiinentiilisme  parto out, jusqtic dans la guérite du .tfu'as- 
tu rn .P 

Mais, pour r6alisl.r ces aspirations pliilanthropique's, la 
douane, il faut I'avoucr, a de singuliers *procBdés. 

Elle inet. siir qpiediune armée de directeurs, sous'direc- 
Leurs, inspecteurs, sous-i nspectcors;contrôlciirs,~ vérifica- 
teiii-S, rcceveuI's, cliefs, soiis-chefs, conlmisi su.rriiiméraires, 
iisl~irants-surniiin6rdircs et aspirants i I'akpiiancd, sans 
conipter le seroice actz f ,  et tout cela pour arriver ii eaercer 
sur l'industrie du peuple cette action 116gative qui.se- ré- 
siimc par le mot empêchev. 

Reinarquez que jc ue dis pas taxer, mais bien récllement 
empêcf~er. 

Et empêcher non des actes réproiivés par les mceurs ou 
ovntraires l'ordre public, niais des transaciions innhcentes 
et iiienie fdvur~ibles, on en convient, A ln paix etla Iiuiiioii 
(les peuples. ' 

Cepcriclant I'liuninnité est) si flexible et si soiiplc que, (le 
iiianii.re ou d'autre, elle surmonte toiijours les cml~êche- 
~nen~s .  C'est l'affaire d'un surcroît de iravail. 

li;inpL.chc-t-on un pciiple (le tirer ses aliineiits du deliors, 
11 Ics prodiiit au tledaris. C'est pllis pénible, .mais il hiut 
I iv1.e. L'eii~pêchc-t-on de traverser la vallée, i l  îrancliit les 
pics. C'est plus long, mals i l  fciut arriver. . 

\'oilb qui csl triste, iiiais roici cjui est pl,iisniit. Quaiid la 



loi a créé aiiisi unc ccrlaiiic soinine d'obhclcs, et clut!, I I U I I ~  

les vaincre, I'liuwanité a détouiné uiie soinmc coi~rcsl~oii- 
daiitc de triivail, vous 11'Otes [)lus aclinis a tleiiiaiidcr In ré- 
fui.rnc de la loi; car si voiis inoiilrez I'obstucle, on voila 
montre le travail qu'il occi~sioonc, et si vousdltcs : Cc n'est 
pas la du traviiil créé, inais détout-né, oii vous répond comiiic 
I'Bs/~rit public : - tt L'appauvrisseinent seul est certaiii 
« et immétliat ; quant A I'cnricliissrment, il est pllis qu'liyl~o- 
« tlidticlue. )) 

Ccci mc rappelle iiiic Iiistoirc cliinoisc (lue je vais vous 
(: )iitc!r. 

11 y avait cil Cliiiie tloiix graiides villcs : ï'ctrin et nku~z. 
U I ~  magiiiliquc canal les unissait. L'cmpereur jugca à pro- 
00s d'y laire jeter tl'dnorincs tluiir~iers de roclic pour le 
incttre Iiors de service. 

Cc qiic voyaiit, Kouang, soi1 premier rnaiiilarin, l i i i  t l i t  : 
- Fils di1 Ciel, voiis faitcs une faute. 
.i q~ioi I'cmpereui. réponrlit : 
- Koiiaiig, vous clitcs une sottise. 
Jc iie rapporte ici, bicii ciltendu, cltic I i i  siibstancc cl i i  

tlialogiie. 
i\ii bout dc trois lunes, le céleste empereur fit venir II: 

iii;lnd;iriii et lui dit : 
- Koaaiig. regartlez. 
Itt Kouaiig, ourratit les yeux, regarda. 
I3t il vit, à iiiiu ccrlaine distailce clu canal, iine miiliitiidc 

tl'hoiniiics truvaillnnt. Les uns faisaient dcs cléblûis, 11:s 
;iii~i*cs des reiiibliiis, ceux-ci nivelaient, celis-lh pav~iiciii , 
tst Ic nianclaiin, (lui Ctail fort Ictlré, pcnsa en Ini-rnainc : Ils 
I i j i ~ L  ilne rollle. 

Ai i  boiit de trois a111rês I I I I ~ C S ,  I'cmpcreur aynnt appel,; 
Koiiaiig, lrii dit : 
- Regardez. 
Et Kouang regarcla. 



Ici i l  v i t  qiic Iii roiiie était faite, et i l  rcmarqun qiie le long 
tli i  ch~lmiri, de disiance en distance, s'élevaient des I:ôteiic- 
ries. Cnu cohuc dc piétons, de cliai~s, de palaiiquins allaiciri 
et rciiaicnt, et d'innr~mbrables Cllinois, accablés par la fa- 
tigiie, portaient ct reportaierit clc loiirds fardcaux de 7Citiri 
:'i Tchan et de irihirn A Tcliin. - Et Kounng SC dit : C'est 1:) 
dcsti~iiction du canal qiii doiine dii travail à ces p:iuvres gens. 
Nais I'idéc ne lui vint pas qiie ce travail était ddournd d'ail- 
i I.L~S en] plois. 

Et trois Iiines se passèrent: et l'empereur dit à Kouang : 
- Ilegardez. 
151 Kouang regarda. 
Et il vit quc les hôtelleries étaiciit toujoiirs pleiiies dc 

\o~agciirs ,  et que ccs vojageurs alcint faini, i l  s'était gt'01111é 
aiitorir d'cllcs dcs boutiques de bouclicrs. boulangers: cliar- 
c:iitiera ct maretiaiids de nids d'liirondellcs. - Et que ces 
Iionn8tes artisans nc poiivant aller nus, il s'était aussi établi 
(les taillciirs, des corclonniers, des marcliands dc parasols ci 
rl'évcntails, ct que, comme on ne couc.1ie pas W la bellc 
dtoile, meme dans le Céleste I<mpii.e, des cliarpeniiera, dcs 
inacons et couvreurs Claient accourus. Puis vinrciit des off - 
ciers de police, des juges, des fakirs; cn un mot, il se formu 
iiiie ville avec ses faubourgs autoiir de cliaque liôtcllerie. 

Et' I'eiripereur dit 3i Kouang : Que vous en scmble? 
EL Kouang répondit : Je  n'aiirais jamais cru (Ille la des- 

truction d'un canal 11111 créer pour le peiiplc autant de tra-  
vail; car l'idée ne lui vint pas que ce n'étai1 pas du travail 
créé, mais dc'totcrnd; que Ics voyageurs mangeaient, lors- 
qu'ils passaient siir le canal aussi bieri que depuis q~i'ils 
dtiiient forcés de passcr siir la route. 

Cependant, sri-grand éionnement des Chiriois, l'empereui. 
1110urut el  ce fils du Ciel fut mis en terre. 

Son succcsscur manda Kouang, et lui dit : Faites déblayer 
le canal. 



I s r ,  soi~iiis,ues Ec. xoaii~ceç. 

Et Kouang dit au nouvel empereur : 
-.Fils du Ciel, vous ftiitcs iine fiiiitc:' 
1Ci l'emperi?ur rcpondit : . 
- Kou;ing, vaiis dites une sottise. 
hliiis Kouang iiisisia et dit : Sire, qliel est votre Lut? 
- Alon but, dit, l'cmpereiir, est de faciliter la circtil;itioii 

dcs,honimes ct -des ctioses entre ï'chin et f ihan,  de,  rendit 
le:tinnsport ,moins disperi~i:ettx, afin que Ic' pcuplc ait 1111 
tliC cl des v e t c n ~ c n t ~  à meilleur inarclié. 

Mais Kouang 'était.itoiit préparé. 'II .avait :reçu 1:i veillc 
q~~elqiies numéros du dloniteur indus tr ie l ,  joiirniil-,cliinois. 
Sacliant bien sa leçon, il demanda la pern~issionlde rdpon- 
drc, ct.l'ayarit obtenue; aprhs-avoir frappa dii front le par- 
(lucl par ~no~if:fois,.il~ditt : 

(4 Sii~e,~vous.aspii:ez ;.réduire, par la fa'cilité du transport, 
le prix, dcs ot~jets~dc:~consoiiinitition porir l e s  mettrc,ii 1 2 1  
port6c du pciiple, ct  pour cela, vous coinniencezr.pai. I i i i  

fairc.perdre .tout Ic travail qiie.la' dcstruciioa do canal avait 
fait naître. .Si,re, en économie poliiiqiic, le bon* ~narcl~t!  
absolu: .. -- L'empcrcui. .: Je crois. que  \.oiis -récitez. - 
Kouang : C'cst \?riii : il me,  sera plus conimode de lire. - 
EL ayant1 d6plogé I'Ekprit jsuhlic: i l  lut'!' ( 4  En écsnoiiiie po- 
u litiqrie; Ic:bon1marcli6~absolii des. ol?jcis dc coiisonimntion 
« ii'cst que:la~question secondaire:~le problcme réside dniis 
cf l'équilibre du pris. di1 ti:avail avec cclui,dcs objets ndces- 
(( saircs à l'existence.-L!abbndance du travail Cst.lii riclicssc 
(1 dcs nations; et  le meilleiir système écnnoniiq~re es1 ccliii 
n .qui leur fournit la plus grandc somme dc.travail possible. 
cf ~N'allcz pas demander s'il vaut micux pngerL8unc tasse dc 
t r  thé 4 casli ou 8 ciish, unercliemisc 5'tii.leseou 10 lalcsk: Ce 
(1 sont: là des - piiéri.ités indignes :d'un~~csprit .grave.. l'ci.- 
( 8  sonne ne conlcstc votre1 proposition:, La qiiestion cst,'dé 
cc ,si~voii: s'il vaut mieux pages :iiri  ~ohjct .pl~is cfér et ,avoir, 

piir l'abondance et lu  / )r is  di1 traviiil: plus de moyens.dc 
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(1 l'acquérir; ou bien s'il vaut mieux appauvrir Ics sources 
((di1 trav;iil, diminiier la masse de la produclion nationale, 
« transporter par des chemins qtti marthent lcs objyts de 
(( consnmmation, à nieillcur nlarché, il est vrai, ?mais en 
(( mhnc temps ,enlever,à une portion de nos lravailleurs les 

possibilités de ,les achetcr,..même à ces prix rédujts. » 
L'empereur n'étant .pas bien 6convainct!, Kouang lui dit : 

Sire, daignez attendre. J'ai encorc ,le ilfoniteu~. indusfriel l 
citer. j . . 1 ,  i 

Mais l'empereur dit : 
- .Je n'ai pas besoins de vos journaiix cliinois pour savoir 

que crCcr dcs obstacies, c'est appclvr 1c.travuil de ce côté. 
i\lciis ce n',est pas nia missioii. Allc~,  désobstriicz le canal. 
Ensiiitc nous réformeruns la tloiiailc. 

El K~ui lng s'en alla, s'arrachant la barbe et criant : O 
Fô! ô Pb ! .ô Li! et tous les dieux monosi llahicjues ct cir- 
conflews du Catliay, prenez en piLi6 votre pcuple ; car il 
noiis est vcnu un cmpereur de l'école anglaise, et je rois bien 
qn'avant peu nous manquerons de tout, piiisqric iioiis n'au- 
rons plus besoin de rien t'aire. 

VI11. - POST HOC, ERG'O'PROI'TER HOC '? 
: I 

Le plus commun et le pliis fiiux des raisoniicments~:' 
Iles soiiff<hiices réelles se minifestent en ~ri'k1e:errc. 
Ce faitvient à la suite'de deux antiis'.i 

. "'; ;. ' 

.' 
1 "Laréfcirme cloiianiére ; ' 

' . . 

2" Li1 pertc de deux:récoltcs consécutircs;' 
A.laquelle de c'es,deux dLirni$res circo~isia~ices fiiit-il'at-. 

tribuer-I;i-premiitrc? , : ; '. , . 
Lcs protectionis~cs ne inànqiieut pas de  s<cïi$r ,: ic C'es1 

1 



ccitc libe1.16 iiiaiiclite qiii fait tout le ninl. ICllc nous ~,i.oiiiei- 
tilil iiiolits et iiier!~ciiies, nous I'avoiis accueiiiic, cl  voili qll(' 
les fabriqiics slarrCtent et lc pcuple souli'rc : Cirm hoc, ergn 
pj-opter hoc. » 

La liberté cornnici-ciale distribue dc la manière la plus 
iiniTorrnc et la plus équitable les friiils que la Providcncc- 
accorde ail travail de l'liommc. Si ces fruits sont eiilcvés, 
en partie, par un fléaii, elle ne prdside pas moins h la boiinc 
distril~iitioii de ce qui en reste. Les liomines sont moins 
bien pourvus, sans doute; mais faut-il s'cil prendre h In l i-  
bcrt6 or1 ail fléau? 

TJa liberté agit sur le même principe yiie les assuraiiccs. 
Qiiand r i i i  sinistrc survieni, ellc réparlit siir un grand noin- 
I ~ r c  d'lioinmes, sur un graiid noiiibrc d'années, des iiiiliix 
qui, sans ellc, s';icc~iiiiuleraicrit sur un peiiplc et sur iir i  

temps. Or, s'est-on jainais iirisé de dire qiie I'iiiceiiclic n'est 
plus un fl6:iu depuis qu'il y a des assuraiiccs? 

En 1844, 43 el  44, la réduction dcs taxes il  coinmciic6 
en Angleterre. lCn ni15ine teinps les rdcoltes y ont été tr&- 
iibondantes, et il est permis de croire q ~ i c  ces deux circons- 
t:inces ont.concoiirii ii la prospérité inouïe dont ce pays i i  

donné le spectacle ilendant cette périorle. 
En 1843, la récoltc a été mauvaise : en 4846.,pliis inaii- 

r;iise encore. 
[.es aliments ont rencliéri; le peiiple a ddpeiisé scs res- 

sc~iirccs pour SC iiourrir, et reslrcint ses ai;lres consonitna- 
tit m. Les v6tenients ont &té moins demandés, les fabi.irlrics 
moins occupées, et le saliiirc a manifesté aile iendancc A In  
baisse.Heureuscment que, dans ccttc mOme aniiée, Ics bar- 
ribres restrictives ayant été de nouveau abaissées, une 
masse énorme d'aliments a pi1 parvenir sui. le niai*clié an- 
glais. Sans ccttc circonstnncc, il est à pcii piai:s ccr.aiii 
clii'cn cc moment rinc révoliition tcrrible ens:inglanter;iit I:i 

1; randc-Bretagne. 
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11t l'on ;Ticnt accuser la liberté des ddsastres qu'cllc pi.& 
1 icnt et répare du moins cn partie ! 

Uii pi1uvi.e Ikpreiix vivait dans la solitiide. Ce qu'il avait 
LoiicIié, nul ne le voulait touclier. Réduit .à se siiffire I i~i-  
!iiÔ~~ie, il traînait dans ce inonde une misérable e~istcncc.  
Un grand médecin le guérit:Voilà notre solitaire en pleine 
possession de la liberté des éc/)anges. Qiiclle hcllt! perspcc- 
tivc s'ou~lrait devant lui! II se plaisait à calculer le bon 
parti qiie, grâce à ses relations avec les aiilres Iiomincs, i l  
~~ourra i t  tirer de ses bras vigoureux. Il vint à se Ics rompre 
tous Ics deus. Hélas! son sort fut plus horrible. Les journa- 
listes de ce pays, témoins de sa n1isbi.e: disaient : (1 Voyez R 
quoi l'a réduit la ficulté d'éclianger ! Yraiinent, il était 
inoins à plaindre quand il vivait scui. - Eli ! quoi, répon- 
clait Ic médecin, ne tenez-rous aucun compte de ses deus 
hias cassés? ii'entrcnt-ils pour ricil dans sa triste destinée? 
Son mallieur est cl'avoir perdu les bras, et non point d'êtrc 
guéri de la 1i:pre. Il serait bien pliis à plain di.^ s'il étai1 
inanclrot et lélireus par dessus 1~: marclié. » 

Post JIOC, ergo propler hoc; méfiez-vous de cc sophisiiic. 

IS. - LI3 VOL A LA PIlI lI1~ '. 
/ 

011 trouve mon petit livre des So~>nisares trop tIiéori(!ijc. 
scientifique, métapligsique. Soit. Essiigons du genre triviiil, 
Imnal, ct, s'il le faut, brutal. Con\~aiiicu que le public cst 
dupe à l'endroit de la proteciion, je lc lui ai voulu proii\-er. II 
11réfbi.e qu'on le lui crie. Donc vociférons : 

Midas, Ic roi Midas a des oreilles d'&ne ! 

Uiiu explosioii de franchise fait .mieux souvcnt qut: les 
cii-corilocuiions les 111~1s polies. Vous voüs rappelez Oroiiie 

\ 

1 'I'iié di] Jo!irnnl cles économistes, no de janvier 1F4C. 
(Note de I'éditeicr.) 
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e t  lc  mal qu'a 1e~rnisai~tlirope;Lout misnntliropc qii'il csr, h 
Ic convaincre [le sa  folic. 

A L C E S ~ E . : ~ ~  s'crposb à jouer un  ~mauvais.pcrsonnage.~ 
0nox.r~. Esecc que vous voiilez mc declarer .par. la6 

Que j';ii t,ort de vouloir ... .. 
Ai.ces+e. Je 116 dis pas cela. 

Mais ..... 
OI~ON'~E.  Estzco qite j'ecris mal ? 
Ai.cesri.# Je 11e.dis pas cela. . 

Mais enfin:. ... 
Onome. Mais lie puis-jc savoir ce que dans'mon sonnet? ....,' 
Atc~s.re. FPüncliétneiit, il est bon a'mcttre au cabinet. ' 

Fi.anclicment, bon ptihlik;lon te vo1e:'C:est crii; mai8 c'esi 
claii.. 

Iles 1110ts ~o.!,~uole~~, volrur, paiwiti-ont d e  mauvais goilt Ti 

hcniicoitp d c  gens. Je' I c ~ i r  deinandcrai comine Harpagon ;'i ,< . irl~sc : Est-cc le  mot o ù l a  cliose qiii vous fait peiir? 
« Quiconqiie~a soustrait frauddlcuscme~il une cliosc! qiii 

ne lui appartient pas ,  est coupable.dc ,vol. » (C: 1 ~ C t t .  

ar t . '  319.) 
Voler : Prendrc furtivement ou par force. (Dictionnaire 

de l'Académie.) 
F'oC'oleur : Celui qui esige plus qu'il ne  lui est dù .  ( I d . )  
Or, le monopoleiir qiii, d e  par iinc loi de  s a  façoii, iri'ci- 

blikc à lui p a j c r  90 fr c e  que je puis avoir ailleurs pour 13, 
n c  1 1 1 ~  soustrait-il pas fi.audiilé~isehcnt fj'fr. qui m'appaia- 
tiennent ? 

S c  prend-il pas fiirtivement ou par force? 
N'cxigc-t-il pas plus qu'il ne lui est dû?  
II soustrait, i l  prend, il esigc., dira-t-on; mais non point 

furrivement ou pnr force; c e  qiii caract4riserait le' vol. 
Lbrsqiic nos bulle'tins de  conti.ibutions se  trouvent cliiir- 

gés  des 5 fr. pour l a  pyimc, que soustrait, prend ou csigc Ic 
monopoleur, qiioi d e  pliis furtif, ppiiisqiie si peu d"?nfre iioiis 



s'en doutent? Et pour ceux qui nc sont pas dupes,. quoi de 
plus fcrcé, puisqu'au premier refus le garnisaire est à nos 
porles ? 

Ali reste, que les monopoleurs scrrassureiit. Les vols à la 
prime ou au t a r ~ f ,  s'ils blessent I'éqiiité tout aussi bien que 
le vol h l'américaine, ne ~iolent.<pas la loi ; ils SC commet- 
tcn6 aii.contisairc, de  par la loi ; ils n'en sont que pires, 
mais ils n1o?t rien à démêler arec la correctionnelle. 

D'ailleurs, bon gré, mal gré, nous somrnes~tous rvoletrrs 
et  volés en cette affgire. L'auteui- de ce volume asbeau crier 
au voleur quand i l  aclibte, on pcut crier .aprhs -lui quand il 
vend i ;  s'il diffbre de beaucoup de ses.coinpati:iotes, c'est 
seulement enrceci : il sait qu'il percl ait jcii pliis qii'il n'y 
gagne, et cux ne le savent pas; s'ils le savaient le jeu ces- 
serait ~biciitôt. 

Je nc me vante pas,,aii siirplus,.d'avoir le premier resti- 
tué à la chose son vrai nom. Voici.plus de soixante ans que 
Smitli disait : 

a Quand des industriels s'assen~blent, on pcut s'attei~drc 
à  cc qu'une conspiration va s'ourdir contre les poches di1 
public. 1) Faut-il s'en étonner; puisque le public<n:en. prend 
aiicun: souci ? 

Or donc; une assemblée d'indusiriels delibbre officielle- 
ment sous le nom de Conseils généraux. Que s'y passe t-il 
ct qu 'y  résout-on? 

Yoici, fort eu  abrégé, le prochs-verbal d'uiie.séai~ce..~ 
« ~UH*AR\~ATEUB. RTot13c 'marine est faux.  aboisi(digrcssiou 

l~elliqueuse)~ Cela n'est pâs surprenant, je ile 'saurc~is"~con- 
striiirc sans fer. ' ~'e 'n  trouve ,,Gien à, 10 fi.: sir,'le'~tdcirclré du 
monde ; mais, de.par la loi, le maître de forges8français me 

1 

1 I>ossPdant un çlirarnl) qui lelfait vivrc;il~cst *de la classe desproléqe'>. 
Cette circonstance devrait ddsnrmcr la critiqiie. Ellc montre que, s'ili 
SC sert d'c.iprcssions dures, c'est. contrc In chose et non contre leî 
iiitentions. 



hrcc  i le lui payer 15 fi-. : c'est doiic 5 fr. qu'il me sous- 
trait. J e  tleiuaiitlc la lilicrté d'aclicter oii bon me seinblc. 

( U N  RIIIITIIE DI! FOIIGES. Siir le marché d u  montle, je 
trouve i faire opérer dcs transports à 30 Ir. - Législative- 
iiicnt, I'arnlatcur cn cvigc 30 : c'est donc 10 fr. qu'il me 
prend. II me pille, je le pille.; tout est poar le mieux. 

(1 UN H»NII\IE D'I?TAT. La conciiision de l'arniateiir est bieii 
iml~riiclente. Oh ! cultivoiis l'union toucliante quci fait riolre 
force ; si nous effaçons un iotii à la tliéorie de In proieetion, 
adieu la tliéorie entière. 

(( L'A~UATEUH. Mais poar noiis la protection a f,iilli : je 
répétc que In marine est aux abois. 

(( UA xrnilu. Eh bien ! relevons la surtaxe, et qiie I'nrma- 
leur, qui prend 30 au public pour son fret, cn pi'ciiiie 40. 

« UR' MIAISTWE. Le gouvuriiemcnt Iiousscra jusqo'aus cler- 
nibrcs liinit,es le beau inécaiiisme de la suriase; mais je 
crains que celn rie suffise pas 1. 

(1 Ufi FORCTIOXNAIRF. VOIIS voilh toi~s bien empCcliCs pour 
peu de chose. S'y a-t-il de  salut que dans le tarif, et ou- 
lilicz-vous l'iinpôt? Si e consorninatetir est béii6\wle, le 
contribuable ne l'est pas inuiiis. Accablons-io de taxes, et 
cjue l'armateur soit satisfiiit. Je propose 5 fr. de priiiie, ii 
prcndrc sur les conti ibuiions publiques, pour Cire livrés au 
cunstriicieur pour chaque quiiital de fer qu'il ciuploicra. 

1 Voici le texte : 11 J e  citerai encore les lois de douane des 9 et  
I I  juiri dernier, qui ont en grande partie pour objet d'encourager la 
ii;ivigation loiiitaiiie, en augmentant sur plilsieurs articles les surtaxes 
:iKrentes au pavillon étranger. Nos lois de douane, vous le savez, sont 
généralement dirigées vers ce but, e t  peu peu la su~*faxe de 10 fiaiics, 
Ci;iblie par la  loi du S avril ln16 et  souvent insuffisante, disparait 
Iwitr faire place ... b une protection plus efficace et  plais en harinonie 
;rvec la cherté relative de notre navigation. II - Ce dispa~.»il est pré- 
cieux. 

(M. Cuhix-Gnio.\ixe, séance du 15 décembre 1845, 
dtscours (170ttt~erttr~'e.) 



cc Voix con/udes. Appiig6, al)piijt. ! Ut1 c~yricvlfe~, t .  : 
:\ moi 3 fr. de prime par liectolitre de  blé ! Un t isserand: 
A tnoi 2 fr. de prirnc par n16tre de toile ! etc., etc. 

(I LE I ~ I ~ É ~ I D E A T .  Yoiià qui cbl ct~tendu ; iiotrc session 
aura cnfanté Ic systCme dcs primes, et cc sera sa gloire 
éternelle. Quelle industrie pourra perdre désormais, puis- 
qite iloiis avons deus  nioycns si simplcs dc convertir Ics 
pcrics cn profils : lc tarif et la pi-ime? Ln séancc est 
levéc. » 

T I  faiit quc quel111ie vision siirnaturellc m'ail montré en 
songe la prochaine apparition de laprime (qui sait mEinc si 
je n'en ai pas suggbré la penséc à M. Dupin), lorsqu'il y a 
quelques mois j'écrivais ces paroles : 

(( II me semble Cvideiit que la protection aurait pu, sans 
cliangcr de nature et d'ellets, preildre la forine d'une taxe 
directe prélevée par I'Etat et distribuée en primes indcrnni- 
taires aux industries privilégiées. 1) 

ICt aprés avoir comparé le droit protecteur ù la prime : 
a J'avoiic francliemeiit ma prédilection pour cc dernicr 

s ~ s t b n ~ c  ; il mc semble plus jiiste, plus économiqiie ct plils 
loyal. Plus juste, parce que si la société Ireiit faire cles lar- 
gesses à quelques-uns dc ses inenibrcs, il falit que tous 
contritiuenl ; plus Economique, parcc qu'il épargnerait 
beaucoup de frais de ~)crcep~ion ct  Serait disparaître beau- 
coup d'entraves; plus loyal cnfin, parcc qiic le public ver- 
riiit clair dans l'opération ctsaurait ce qu'un lai fait faire l .  » 

Puisque l'occasion nous cn est si bén6volcment offerte, 
étiidions lc vol à in  p i m e .  Aussi bien, cc qu'on en petit 
clire s'applique au uol au tari l;  et comine celui-ci csl un 
peu nlieiix déguisé, le filoutage direct aidera à comprendre 
le liloutage indirect. L'csprit procède ainsi du siniplc na 
~0111])0~é. 

1 Sophismes éconon~iqiies, 1" s6rie, cllap. Y, png. 49 et 50. 



Mais quoi ! n'y a-1-il pas quelqiie viridtd cle vol plus siiii- 
plc encorc ? Si fail, i l  y ii Ic.uol tdefgrnnd chemin : i l  ne8lui 
mancllie quc*d:étre légalisé, nionopolisd, .ou;~conimc on dit 
auj:)urd'litii, orgonise'. 

Or, voici ce qric jc lis dans iiii  récit de voyages : 
cc<Qu,ind iious ai-rivriines a11 r n j n ~ ~ m c  de A . . . ,  touics I c ~  

iiidustrics SC dis;iit:iit ~11~~~~~1ffrai1ce .L'~1gric~i l i irc  gdinissait: 
la fabrique SC pl:iigiiait, Ic conimercc murinurait, la niarino 
grognait ct le goi~vcrnemeiit nc savait à qui entendre. D'a- 
bord, il eut ;a pcnsbcv dc taxer 4d'impoi-tancc tous les 1116- 
contents, ct dcllcur.distribucr le prod~iit dc ces taxes, apri:s. 
s'etre fait sa part :  c'eût, 616 coinnîc, diiiis notre ch6rc.E~- 
pagne, la loterie. Vous êies iiiillc, l11$iat vous prend onc 
piiistre i cliacun; puis subtileinciit il cscnmote:250 picistrcs, 
et en répartit.%750,1 en lots plris~4oli nioiiis rorls, enirc.les 
j~~iieurs.  Le brave Ilidalgo qiii reçoit trois quarts de pias- 
trc, oubliant qu'il a cloiiné piasire enticre, ne .SC possède 
pas dc joie et coiirt dépenser scs quinze r6aiix.ati cabarct. 
C'eût été encore qiiclquc~cliose comme cequi se passe eii 
France. Oiioi qu'il enfsoit; tout barbare qii'ktaii Ic pays, Ic 
gnuverncinent ne coinptii pas assez siir In  stupi(lité des lia- 
bitanis pour Icur ftiirc iicccptcr dc t,i8siiigu1iGrcs protections: 

-1ni1.1 ct voici ce.qu7il imii,' 
(i La contrée diait sillonnée dc routes. Le gouvernement 

leu fit ~cxactement ~kilomdircr, pilis il dit à ~l'agriculieiir : 
R Tout ce quc tu pourras voler nus passants cntrc8cc:s dcii\: 
(1 bol-iies est à toi.: quc cela ie.*servc de prime. de piwtt8c- 
u lion, d'encouragement. 11 Eiisiiite, il assigna à chaqiicmn-s 
niifact~irier, à -chaqiie armateur, iinc portionride roiitc ii 
esploiter, sclnn ccttc formuicl: 

Dono tibi et concedo 
Virtutein et puissnntinrn 

.Volaiidi, 
Pillandi;~ 
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Derobandi, 
Filoutandi, 
Et escroquandi, 

lmpÜxé per totam istam 
Viam!: '. 

« Oh, il est..a~.rivé que ' les..naturels~dù royaunic!de .A:. . 
sont :aujo&l'hiii si:fliniiliarisés~~avcc ce régime; si liabittiés 
A nc-  tenir~compte qiie de ce qii'ils~volcnt el  'nonfdc ce qiiii 
leiir est volé, si l~rofondénlent cncliiis à.nel:coni;idérer 16.. 
pillàge qii'a'u point de vue. d~i1ipillrird; qt~'ilsl.ré$ardcnt 
comnie un.$ro/i& halio>,al'-id ~ommem.de .tous Icsrvols'.parti- 
culiers; et. refÙscnt.de rei~oi~ccr~'à.nn'~systi:~~ie'de~pm~'ection~ 
en.deliors dùquel,' disent-'ils,. il n'est. pas ,un& industrie qiii 
puisse sc si~ffir'e.: » c '  . 

\rous vous récriez ? I l  n'est. pas possible, dites-voüs; que 
tout un peiipleconsciite .à'voi'r ui i  surcroît "de ,ricl,ésses dans 
cc qiie-les-liabiiîints sc.dérobent .les tins ';iux:~aiiircs.: . ' 

Kt poufqiioi .pas? ' i ~ o Û s  -avonst-liicn. cctië' convic t i i jn~ '~~~:  
France, et tous Ies~~joiirs 'nnus.y-:organi.soiis et':pcrfection: 
nons Ic vo1~'r~cï~ropne soiisi lel,nom .de primes et:tarifs pro-. 
tectciirs.- . . .  . . . . ,  . , .  4 ' 

~ ' e s o ~ é r o ~ i s  rieiiltoutefois : convenons que, sous .le rap- 
port.(li~ mode de' pevception ,etlquariti ,aux cii~onsiances cnlla- 
téralds, le sgstèrric .du royaume *dc:At.-. peut 'êt~~e~pirc.qiic 
Ic nôti'e ;'mais disons-aussi que, quant.ai.1~-principes et  aus. 
efft.1~ n6~cssaires;~il.~n~~~a~pas un  aiorne'de idiRëi.enoe.entre 
toiitcsces espèces dè!vols ~légalc~nent:orgiinisCB poi;i, fournil: : 
des suppl6nientu' de.profits à.l.'indusiri.e. 

R6marquez qiie siale vol de grand -thémin prcisknte qtieli: 
cjiies inconcénicnts ~d'ex6cution,; il':a iaiissi-des avantages 
qu'oii~iie t ~ f o u r c . ~ a ~ d a n s ~ l e  vo1:au tarif: 

I%ir .cscmple : on en peut: ftdit*i: une répariiiion.équiiabIe 
cntrc toiis les producteurs. 11. n'cn est. ; p a s . d é  rnêine.de's8 

-' droits de douane. Ceux-ci sont. impiiissants .par leui..nrtturc. 



ii protéger cci-iaiilcs clusscs ilc la socihiE, icllcs qiic ;ii.ti~iiiis, 
iniircliands, Iioninics de lettres, Iiorniiics de robe, Iiuiiiincs 
d'épec, Iioiumcs dc peine, etc., etc. - 

11 est vrai qrie le coi à la prime se pi+le aussi A des sui>- 
tlivisions infinies, et, sous ce rapport, il ne le cbtle pas cil 
~lc'rfectinn ail vol de grand chemin; mais, (l'lin aiitrc cdlé, 
il conduit sourcnt à des résuliais si bizarres, si joci-isses. 
qiie les naturels du royaumc (la A. . .  s'cii pourr;iiciit mo- 
ciiicr avec grcindc raison. 

Ce que perd le volé. dans le vol de grand clicmin, es1 
gagné par le voleiir. L'objet dérobé reste au iiioiris (Iiiiis IC 
1fi1).s. bltiis, sotlà l'empire di] vol Ù lu  p).ime, cc qiie I'inipôt 
aoiistriiit aux Français est conféré souvent ilux Cliiiiois, 
aiix IIottentots, niis Cafres, aux t\lgonqriiiis, et voici 
coinme : 

Une piécc de drap vaiit ccnl francs Bordcaus. II c.51 iin- 
l~t~ssible de la vendrc ail-dessous, sans y pcrdrc. II est im- 
possible de Iii vendrc au-dessus, In colzcu7*rence entre Ics 
inarcliands s'y oppose. Ilans ces ci rcoiisianccs, si lin Fraii- 
çais SC préscnlc poiir avoir ce drap, il faudra qu'il Ic plie 
cPnt fr-oncs, ou qu'il s'en passe. Riais si c'est 1111 Aiiglais, 
iilors le goiivernement intervient ct dit iiii niarcliand : 
Tcnds ton drap, je te ferai doiincr cingt fiancs par les con- 
ii;ibuablcs. Lc iiiarchtiiid, qui lie veut ni lie peul t i i w  quc 
cciil francs de son drap, le lirro à l'Anglais pour 80 francs. 
Cette somiu?, njoutée aux 50 francs, produit du vol à 10 
pl'irne, fait iout jiiste son coniptc. C'est donc cxactcincnt 
comme si les coiitrihiiables ciisscnt doiiiié 20 francs A l'An- 
glais, sous la condition d'aclicter dii drap finnçais i 
90 francs de rabais, 5 20 francs ail-tlessous des frais de pro- 
duction, ii 20 francs au-dcsçous dc ce qu'il nous coilie à 
iious-nibnics. Donc, Ic vol ù la prime il ceci dc pariiciiliei., 
que Ics ~016s sont dans le pays qiii Ic tolérc, ci Ics uclc~irs 
dissCmiiiés sur ln siirface di1 globe. 



\7i*,iiiuciii, i l  est miraciilciis qiic l'on pcraisie i tciiii' poiii* 
tlhniontrdc cette proposition : l'out ce qire l'individt~ vole 1; 

l u  nzuhse est un gain général. Le mouveniciit perpétuel, 1'1 
pierre pliilosophale, la quadratnrn du cercle sont tonibes 
tlaiis I'oiibli ; mais la iliéoric di1 Progrès pnr le vol est en- 
(ore cn Iionnerir. A priori pourtant, on aiirait pu croire qiic 
tlc toiites lea puérilités c'était la inoins viable. 

II y en a qui nous disent : Vous etcs donc Ics partisans clii 

la?sscz passer? des économistes de I'éccjlc siiraniide des 
Smitli et des Say? Vous ne voiilcz doiic pas l'orqlinisafion 
du travail ? El] ! messiciirs, organisez. le travail tant qii'il 
vous plaira. blais nous veillerons, iious, à ce qne vous n'or- 
giinisiez pas le vol. 

I)'aiitres plus nonibrcux répètent : p~imes, tarifs, tout 
cela a JIU être exag6ré. II en faut user saris cn abiiser. ünc  
sage liberté, combinée avec unc protection niodéréc, \r~ilii 
ce qiic récliimeiit les I-iomnics sérieux et pratiques. Garduns- 
iio~is des principes absolus. 

C'est précisénîent, selon le voyageur espagnol, ce qui sc 
disait au royaume de A . .  . (( Le vol de grand cliemin, di- 
saient Ics sages, n'est ni bon 11i mauvais ; cela dépend des 
circonstances. II ne s'agit que de bien pondé7,er les clicses, 
et de nous bien payer, nous fonctionnaires, pour ccttc 
œuvre de pondération. l'eut-Etre a-t-on laissé au pillage 
trop de latitude, peut-Ctrc pas assez. Yoyons, examinons, 
balançons lcs eomptcs de cliaque travailleur. A cccis qui ne 
gagnent pas assez, iious doniierons uii peu plus dc roiite i 
exploiter. l'oui. ceux q u i  gagnent trop, nous rédiiirons Ich 
Ii r  ures, jours ou mois de pill;ige. s 

Ccux qui par'laie~it ainsi s';icquirent uii grand rciioin clc 
inodération, de ]prudence et de s;igesse.' Ils lie inntiqiiaitilt 
janiais de parvenir aux plus Iiautes fonctions de l1l$:t;it. 

Q~ian t  à ceux qiii disaient : Réprimons les injustices et les 
îi*actions d'injlistice: iie sonffions ni col. ni dmxi-vol ni 



ql1c11.t de vol, ceux-là passaient pour dcs icléologiics~ des rU- 
ueiirs eniiu~eiix~qiii répétaient toujours In n161ne cliose. T,e. 
~ ~ c u p l e ,  d'ailleurs, trouvait leiirs r:risonncrncnts trop Uasn 
portée. Lesmoyen de croire vrai ce qui est si simple ! 

1,. Yoiis avez rdcalté riirgi tonneaux dt: vin? 
J.  Oiii, à force de soins ct de sueurs. 
- tiyczlta bonté de m'en délivrer six et des mcillciirs. 
- Six tonneaux sur vingt! bonté du ciel ! vous me voulcz 

riiiiici-. Ici, s'il *vous plilit., B qiioi les dGtinez vous?. 
- l,c premier sera livré ans  créanciers de I'lCttit. Qii:riid 

on a des tlettcs, c'cst bien Ic moins d'cn servir les iiitérêts: 
- ICt oii a passé le cnpiial? 
- Cc serait trop long à dire. ünc  pariic fiit mise jiidis 

en ci~rtoiiches qui1 fireiit la plus Lclle fuinée dii inonde: 
Ijn a11t17c soldait des l~onimcs qiii se faisaient estropier sur 
In terre, élrniigibre aprils I'aroifi~ra~~agde. 1)~iis; qtiand ces 
dépciiscs eurent attiré chez nous. nos amis les eniieniis,.ils 
n'ont p:is voiilii déguerpir sans .emporter de.,l'argcnt, qii:il$ 
fi~lliit cniprnoter. 
- 1St qiie m'en revient-il ai~jourcl'liui~? 
- Ln sntisftictioil de dire : 

Que je silis fier d'éire Fiançais 
Quand je regarde la colonne ! 

- .EL l'liiimiliiitiob dc Iiiisscr à nlcs héri1iei.s iinc ici-i*e 
grevée d'iinc rc i i~c  pr:i.l16tiiclle. Enfin, i l  faiit bicri p a ~ ~ i ' c i :  
qu'on, doit, qiiclqric fui usage clii'on. cn ait. fait. Ya pour i in  

tonneiiu, niais les cinq aiitres? 



- II en fii~it riii polir acquitter les services piihlics, Iii  

liste cibile, les jiiges qiii voiis font restitiicr le sillon que 
voir(: voisin veut s'approprier, les gendarmes qui cliassrnt 
niix larrons pendant que vous durrnez, le cantonier;qiiil 
entrc3tient le cliemin qui vous mène à la ville; le curé qui 
baptise vos enfants, I'institiitciir qiii Ics élbve, et votre ser- 
viteor qni ne ir;~vaille~pas pour rien:$ 
- A ln bonne heure, service pour servicc:ll n:ÿ a rien:à 

dire. J'üimerais tout autant -i~'arrangertdirecterncnt avec 
mon curé et mon niaitrc d'école; ,inais je n'insibte pas là- 
dessus. va pour le !second tonneau. II .? a loin 7jusqu'i 
six: 
- Croyez-vous que cc soit irop deideux tonneailx pour. 

votre contingent aux frais de I'arinde e ~ . d e  la marine? 
- Hélas ! c'cst peu de chose, eu égard à cc qii'ellcs nic 

coûtent d4ji ; car ellcs m'ont: enlcr6 deux fils qiio j'aimais 
tendrement. 
- 11 faut bien maintcnir l'éqiiilibre des forces ciiro- 

p6ennes. - Eli;mon Dieii ! l'éqiiilibre seraitle même, si>l'on ré- 
rliiisait partoiit~ces forces de moitié OU des trois qriarls. Nous- 
conserverions nos enfants etanos revenus. Il ncafaiidraitsque - 
s'entcsndre. 
- Oui ; niais on ne~s'cntcnd pas. 
- C'est ce qui m'abasourdit. Car, enfin, cliacun : en<,  

soiiffre. 
- Tii l'as vouln: Jacqiics Bon\iomme. 
-Vous faites le pliiisant, monsieur le percepteur, est-ce 

qiie j'ai vi~ir,au cliapitre ? * 

- Qui ave7-vous nommé poiir #député ? 
- Un I)rnvelgdr.ér;il d'armde, quiasera maréclial sous peii 

si Ilieu luiiprête vie ... 
- Et sur quoi vil le bravc général ? 
- Siir inestniiiieniix: b ce qiie j'imaginc.: 



1 0 0  soi~iiisn~es Ecoso~ii~ii ir~.  

- Et ~~~~'a~lviendrii i t- i l  s'il uoiait Li rCtliiciion (lu I'iii.inbc 
ct de votrc contingen~? 
- Au licii ci'êlre f i t  nlarécliiil: il serait ~n i s -h  Iii ic .  

il'iiite. 
- Con1preut.z-vous inaintenant qiic rous avcz voii5- 

iii?nie ..... 
- Passons a n  cinquikmc toniicnii, je vous prie. 
- Celiii-ci part poiir I'hlgdric. 
- I'oiir l'Algérie ! Et i'on assiire que tous les n~lis~iliii;iii.: 

sont cenopliobes, les bei.bares! J c  inc suis inbine deniiiiitl6 
souvent s'ils ignorent Ic inédoc parce qu'ils soiii inécrEiciits, 
oit, ce qui cst pliis probable, s'ils sont niéci-é;irits parcc 
i~u'ils ignorent le iii6Joc. D'iiilleui.~, qiiels serviccs nic 
rciident-ils en rdtour de  ceitc anibroisie qtii iii'a Iant coiité 
Jc  travaiix ? 
- t\iiciiii ; aussi n'est-clle pas destinée tics ni~isulinaiis, 

tuais ii dc bons cliréiiens qui passent tous Ics joiirs en Ihr-  
Inrie. 
- Et qii'j ront-ils faire qiii piiisse ni'Circ iitile? 
- Exécuter des razzias et en subir ; iucr et se faire tuer; 

gagner des djssenteries et revenir se fail-e traiter: CI~CLISCI '  

drbs poris, percer des routes, biîtir des villiigcs et les peii- 
plcr de Maltais, cl'Italicns, d'Esppsgnols et de Siiisscs qiii 
vivent sur votrc tonneau et bicn d'autrcs toiinenlis que jc 
viendrai vous dcinaiider encore. 
- RIiséricorde ! ceci est trop fort, je vous reîusc iict iiio:i 

tonneau. On eiiverrait h Bic6ti.e lin vigneron qui fcrait de 
telles folies. Perccr des routes daris I'Atlns, grand 1)icii ! 
cluan"de ne puis sqrtir de cliez moi! Crciiser des poris cil 
Tlarbai.ie quand lia Garonne s'ensable lotis Ics joiirs! i\l'eii- 
lever ines enfants que j'ainic poiir aller tourmenter Ics l i a -  
Iyles! Mc Ciire payer les maisons, les seinences et los clie- 
\ailx qu'on livre ailx Grecs et RUX Mallais, quand il )- ÎI tiint 
tlc pa.~ivrcs ittitour de noiis! 



- Des pauvres! justement, on débarriisse le pays de ce 
trop-plein. 
- Grand merci ! en les fais.int suivre en Algérie dii ca- 

~'iial qui les ferait vivre ici. 
-Et puis vous jetez les bases d'un grand empire, vous 

portez la civllisatlon en Afrique, et voris décorez votre patrie 
d'une gloire immortelle. 

-Vous êies poete, monsieur le percepteur; mais moi je 
suis vigneron, et jc refuse. 
- Considérez que, dans quelque mille ans, voiis i.ecoii- 

viBerez vos avances ail centuple. C'est ce que disent ceux qui 
tlirigent l'entreprise. 
- En attendant, ils ne demandaient d'abcrd, pour parer 

;~iix frais, qu'une pièce de vin, puis deux, puis trois, et me 
vuili taxC à un tonneau ! Je persistc dans mon refus. 

-II n'est plus'temps. Votre charge de pouvoirs a stipulé 
poiir vous l'octroi d'lin tonneau ou quatre pièces entières. 
- II n'est que trop vrai. Maudite faiblesse! Il me'semblait 

aussi en lui donnant ma procuration que je commettais iine 
iiiipri~dence, car qu'y a-t-il de commun entre un géncral 
(l'armée et un pauvre vigrieron? 
- Vous rojez bien qu'il y a quelq~ie cliosc cle commuii 

entre vous, ne fût-ce que le vin que vous récoltez et qu'il sc 
vote à Iiii-même, en votre nom. 
- Raillez-moi, je le mérite, iilonsieur le percepteur. Mais 

sojez raisonnable, 19, laissez-moi ail moins le sixième 1011- 

neaii. Voilà l'intérêt des dettes pajé, la liste civile peul-viie, 

Ic s services l~ubiics assurés, la guerre dlAfriquc perpétuée. 
Qiie voulez-vous de plus? 
- On ne marcliande pas avec moi. Il fallait dire vos iu-  

ieiilions à hl .  le général. Maintenant, il n dispocé dc \otiae 
vendange. 
- Alaudit gi 'o~nard 1 Sais enfin, qlie voulez-vous faire du 

ce pauvi e tonileau, la fleur de mon cliai ? Tecez, goûiez ce 
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vin. Comine ilest inoellcux, corsé, étoffé, vclout?, rubané! ... 
- Escellent ! délicieux ! II Sera bicii l'affaire dc M., D... le 

I'itbricant de draps. - De M. D. .. le fabricant? Que voulez-vous clire? 
- Qu'il cn iirera un bon parti. 
- Commenl? q~i'cst-ce? Du~diable si jc: vous coinprcnds ! 
- Ne savez-voiis pas que M. D... a fondé iinô supcrbe cn- 

treprisc;dfort utile au pays, lacluelle, tout balancé, laisse 
chaque aniiée une pcrte considérable? 
- Je  le plaiils deltout mon c a w .  Alais qu'y pais-je-fairo? 

O - La Cliambre a compris que, si cela continiiait .ainsi, 
hl. O... serait daiis I'alternaiivc ou de iiiicus opércr 611 de . 
fermer son usine. 
. - i\!ais quel rapport.y a-t-il enirc les faiisscs spéculations 

ctc M.. 1). .. eismon loiineau ? 
- I,a Clianibrc a pensé qiie si elle livrait à M. ID. .. un peu 

de vin pris dans votre cave, quelques hectolitres dc bld prd- 
levés C I ~ C Z  VOS voisins, quelques sous rctrancliés airs salaiivs 
:des ouvriers,. scslpcrtcs se changeraient en bénéfices. 
- La recette est iiiSaillible autant qu'ingénieuse. AIais, 

niorbleii! clle cst terriblenient inictiie. Quoi ! hl. D... se coil- 
vilira de scs pertes en me prctiailt moii riii? 
- Non pas précisément le vin, niais Ic prix. C'est ce qu'oii 

nomme primes d'encourngetnent. Alais voiis voilà toiit hbtilii! 
Nc voycz-vous pas legrand service qiie vous rcndez à 1;i pairic? 
- Vous roiileztdire B M. D.. . 4 
- A la pairie. hl. D. .. assure que son iiidusiric 1)rospEi-c, 

grkce à cet arrangement, et c'est aiiisi, dit-il, quc Ic pays 
s'enrichit. C'cst ce qu'il répétait ccs )jours-ci à la Chambre 
dont il Sait ~bartie. 
- C'cst unc superchcrie insigne! Quoi ! un miiloiru fera 

une sottc entreprise, I I  dissipera scs capitaux ; et s'il ,m'ex- 
toque assez de vin ou de blé pour'réparcr scs pertes ct SC 

11-iéii;:gc.r .rnCmc des profiis, on verra Ih un gain g6n<:ral! 
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- Votre fondé depouvoiri l'ayant jugé ainsi, il ne vous 
reste plus qu'à me livrer ,lesrsix tonneaux de vin et A vendre 
le nlieiix- possible Ics juatorze tonneaux que je vous laisse. 
- C'cst mon a@ire. ,. :, . . :  , 

- C'cst, voicz-vous, qu'il..serait,.bien,  fâche!^ que vous 
ii'en tirassiez pas un grand prix. .. . 

.- J'y avisei:iii. , : , . . . . 

- Car il a bien des clioscs àiqtioi cc priX.doit faire facc. 
- Je  , le,s~is,  oynsie~ir,,je je sais. 
-,B':abq;d, si ,~.v~u(,  ac l i~ teqdu  fec ponr ;enovrel& . .  . ;vos 

t,êct&,'ét' yps cliarrues, ,?ner loi cl.é.cide. ,que,.vous le,. paierez 
au maître.de.fqfg~~,de~x,f~ ce q~i',il vaiit: ,: . ,. . 

-'Ali Gi,.mais.c'est,donc. 1a;fcii.ê~. Noire i7 5.. , ' ,, :.( 

- Ensuile, si Fo,uS.~~~ez.~~esoin  d'huile, de.vimde,,$e_ioilc, 
db.lio"ille, de.Iai"e, de spcge, cliacun, ,de.,pr.,la.loi, y ~ i s ~ i e s  
cotera a i  double de leur v.aleiir. %! < 
- Mais c'est liorri ble;.all'reux, atiorninabl~ 1;. ,., . . .. 
- h quoi bon ces plaintes? TTous-mênle,.par yotrc chnrgc' 

de p~ocu?*af ion . .  . , . .. - Laissez-moi en pais arec ma procii-ation. Je  l'ai 
dtijaugcnlynt placéy, c'cst vrai. i\lais.oii ne zm:y,prendra..pliis 
CL je mc ferai représenter par bonne ct franche paysannerie. 
- Bü11~,sous reilommercz~le brave gCnéi:al. ;. - Moi, je rcnomme~i i  le gCr!diwl, polir distriblicr 111011 

vin aus  Africains el, quS1.:f;ibFicanis? , : ,,: 
- \io~is le,;.enoinl?~crez, vous dis-je. .(, ., , .. - C7eSt.,~in, peu !fort: ~e ne .le :renoiilqe.rûi: @s, si je ne 

ve~ix pas. - . ;. .,, . .  .: 
- Mais vous voudrez et vous l~:rcnoiilmci!ez.:'~~ 
- Qu'il vienne s'y frotter. Il trourern ii qui parler. 
- Nous verrons bien. Adieu.~J'eiiimBne uos six tonneaux 

ut \rais eii faire la répartition, comme lc génaral l'a dCcidé 1.  



- Si j'titais iiiiriistre de Sa hlajcsté !... 
- Eli bicn, que feriez-vous? 
- Je  coiiiineiiceriiis lia r... par ..., ina foi, par 5trc li11.t 

~~iribarrassé. Car en fiii, jc ne sba i s  iiiinistrc que parcc rliic 
j'aiirais la majorité; je ii'airrais la. iii;~jorité que parce quc ju 
înc l u  serais Sailc; je ne me la serais faite, Iionnfitcmcnt dii 
inoins, qu'en goiircrnarit scloii ses idées ... Donc: si j'eiitrc- 
prenais de Faire pré\.aloir l e i  miennes en contrariant Ics 
hielines, je n'aurais plus la majorité, et si je ii'avais pais I;i 

majorit6, je ne serais pas niiiiistrc de Sa hlejesté. 
- JC suppose qiic vous le soyez ct que par conséq~iciil 

la inajorité ric soit pas polir vous un obstacle; (lue fcriez- 
\,ous'? 
- J c  rccliercheraisde quel côté est le juste. 
- Et ensuite? 
- J c  chercherais de rlucl cUté cst l'utile. 
- J$t priis? 
- Je  chercherais s'ils s'accordciit 011 se gourinent ciitrc 

C i l S .  

- I<t si vous trouviez qii'ils ne s'accordent pas"? 

- Je dirais üii roi Pliilippe : 
Reprenez votre portefeiiille. 

La rime n'est pas riclie et le style en est vieux ; 
Mais ne voyez-vous pus que cela vaut bien mieux 
Que ces trcnsnctio~~s dont le boii sens murmure, 
Et que I'ho~z~~üelépaile 19 toute piire '! 

- Mois si vous rcconnaisscz quc le j t rs te  et l'cdile c'c:si. 
IOilt U i l  l 

Tir6 dit Libre-Eclrr~nge, 11" du 1 7  janvier 1847. 
(Xote (le I'dditecrt..) 



- Alors, j'irai droit en avant. 
- Fort bien. Alais pour réaliser l'utilité par la jiistice, i l  

I iut une troisième cl-iose. 
- Laquelle '! 
- La possibilité. 
- Vous me l'avez accordée. 
- Qoaiid? 
- Toul N l'heure. 
- Comment ? 
- En me concédant la majorité. 
- Il ine seiiiblait aussi que I i i  conccsion était fort liasar- 

tlce, car eiifiii clle iinp!ique que la majorité voit clairen-ieiit 
ce qui esi juste, voit clairement ce q u i  est utile, et  oit clai- 
rement qu'ils sont en parfaite Iiarmonie. 
- Et si elle vojait clairement tout cela, le bieii se rciaaii, 

Imur ainsi (lire, tout seul. 
- Voilà où voiis ni'amenez constanlment : i ne voir de 

réforme possible que par le progrbs de la raison généialc. 
- Coinriic à voir, p,irce p r ~ g i ~ é s ,  tolite réforine infiiillible. 
- A iiicrvcille. Bliiis ce progrPs préiilablc Pat  lui-ii-i6iiic 

i i i i  peu long. Supposoos-Ic accompli. Que feriez-voris? car 
je suis pressé dc: vous voir à I'ocuvre, L I'exéciitioii, la 
1)ratiquc. 

-D'abord, je réclnirais la taxe des lettres à 10 ceiitiiiics. 
- Je vous avais entend11 parler de 5 centimes '. 
- Oui;  mais comme j'ai d'autres réformes en rue ,  je clois 

~wocédcr avec prudence pour éviter le déficit. 
- Tudieu! quellc prudence! Vous voilà déjà en dékicit de 

30 inillions. 
- Ensuite, je réduiiuis l'impôt du. sel i 10 Fr. 

1 L'ai~tertr avait dit eii eiïet 5 ceiitimcs, eii inai IS't6, dans uii niticlr: 
du Jorirnal des écotlon~istes, qtii est delenu Ic cliap. X I I  dc In secoiidc 
si<ric dcs Sopltisrncr. (A'ole clc ~'r'(I1tctir.) 

13 
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- Bon ! voiis voilà en déficit de 30 aulres i~iillions:"\'ous 
iivez sans:doute inventé un iioiii;cl impôt? 
- Lc ciel m'en préserve I I)'aillcurs, je nc inc flkittc pas 

cl'avoii- l'esprit si iii\,enlif. 
- 11 ftiiit pourtant bicn ... ah ! j'y suis.' 0Ù:~avais-je In 

tiatc? Vous allez siiiiplenierit'diminiier lii Jepense. Je ii'y 
~wnsais pas. 
- Vous n'eies pas le scill. - J'y arrircr:~i, illais, pour le 

inonieiit, cc n'est pas sur qiioi je coinptc. 
- Oui d i  I voiis diiniiiucz ln recet~e~sails'diiriiiiuer-la dé- 

pense, et. vous Bvitcz Ic ddfici~? 
.- Oui, en diiiiinuant en iiiême temps d'uuircs tiixcs 
(Ici l'i~iierlocriteur, postiiit~'l!iiides de lu main d r ~ i t c  siir 

son sinciput, Iioclic la têtcycc qui peut se trlicliiirc niiisi : il 
t~tit In canilxigue). 3 

- Par ina fui 1 le procd~li! est ingbnicux. Je  vcrse 
100 fratics.àu trdsor, vous iue'dhgrc\,cz de 3 francs Sur le 
sel, de 5 francs sur la poste; et poiir que Ic trdaor n'cn rc- 
çciive pas inuiiis 100 francs, \.oiis mc dégrevez dc IO.francs 
sur qiielguc i~uire tnsc? 

r 7  - louclicz là; vous in'a\~cz coinpris. 
- Du dii~ble si c'est vrai ! Jc nc suis pas iiifiiic sûr cle 

vous avoir ciitetidu. 
- Jc  rCpèie ~ L I C  jc baliiiicc un d~grCvcinciit piir ui! auire. 
- i\lurbleii ! j'ai quclques insiaiils à pcrclrc : autant \laut 

-qiic jc vous Ccoiite clévelopper cc paradoxe. 
- \'oici tout le mgsiCie : j c  sais une lave qui vous coûtc 

20 fr~itics et dorit i l  ne rciitrc pas une obole nu trdsor; j e  
rvus fais rciiiisc de inoitié C L  fais prendre 3 l'autre iiioitié le 
ciiciniii dc I'li6tcl de In riic dc Rivoli. 
- \'raiment! vous êtes un rinancicr sans pnrcil. Il ii's a 

cli~'uncùif~iciil~d. En claoi est-ce, s'il vous pl,iît, qiic jc paie 
iiiie tasc qqi I ~ C  u a  pas au trésor? 
- COIIIL~L'II VOCIS coûtc cet Iial~it? 
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- 100 francs.r.. . . 
- Et-si. vous eiissicz fait.venir, le. di.ap.de ,JTcrviers, coiil- 

bien vous coûierait-il? . . . . , .  a ' . . .  1 . ( . . .  

- 80, fraiics. . . . . _ . .. : . _  1 s '  1 ,, ': , , . .- 

-- Poiirquoi donc ne l'avez-vous pas demandé .à.Yer-, 
viers.?. . - 

. 4 - Pai:ce qu,e ccla est:di.fc.ndii; - - , I 

- Et.pourqiioi ccla e s t 4  ddfencl!~? . . . . , . 
- Pour quc I'habil..me. revienne à .100: f1;ancs aii.,licii 

. . de.80. . , l : : ; :  : ' 

- Cetie défense voiis coûte donc-.20;francs.?. ;. .. ., . , . ' 

- Sans.aucon doute. . 
- Et où 1)assent-ils, Ces 20;frapcs;? : . . . . ,  

- Et où pa~scra ient~i ls?  Chcz l e  fabricant de drap. . 
- Eli bien ! cloniiez-moi .IO francs pour le trésor, je..,fesai 

lever la défense, et  vous gagnerez encore IO~francs.. 
- 011 ! oli ! je, cominence .à y voin,clair. Voici ,le compte 

du. trbsor : il perd 5 fixncs sr:r la postej-? sur le sel,.et.ga-A 
gne 10 francs siir le drap. l'artaiit quitte. 
- Et voici votre compte à voiis : vous gagncz 5.francs 

sur le sel, ,? francs sur la ppste ct  10  francs su.r. le drap. .. 
- Total, '3) francs. Ce plan me sourit assez. Mais que de-, 

viendra le pauvre fabricant de draps? 
- Oh ! j'ai pçns6.A Iiii;: J e  lai. ména.gc dcs :compensa- 

tions, toujours au. . .nlopn ;de dégrèvements profitnbles.au 
trésor ; et cc que j'?i$fait pour. vous, à l'occasion du clràp, je 
le fais pour lui à I'égard de la-,lainej.de:la Iioi~ille;.des ma- 
chines, ., eic ...; cn .sorte qq1il.:pourra ,baisser soa!,pris sans 
perdre. 
- hfais êtes-vot~s.sdr,qii'iI y aiira bala.ncc? : 
- El.le pencliera de son cQté ...- Les :POI francs. que j e  vous 

fais gag.nc.r siir le drap, s'augmenteront:de ccux quc~je.nous: 
écoiiornis~rai~ encore.-sur le..hlé, l a  .viande, le conibiisii-: 
ble, etc. Cela. monte;-a haut;! et:~ine..épaitgn~ semblable. sera 



~.éiilisk par cliacuii dc vos trcnte-cinq millions de conci- 
toycns. II 1 a là dc qiioi épuiser les rlr:ips dc: Ycrviers ct 
ceiis dJElbeiif. La nation scra miciis vêiuc:, i70ilH truit. 
- J'y réflécliirai ; car lotit cela SC Li.ciriillc iiii  pcu dans 

ina tCic. 
- AprCs toiit, en fait de \rCtenicnts, i'csseiiticl est d'Cire 

vdtii. Yos nicmbrcs sont votre propridté ct non cc!lc (lu fa- 
l)isicniit. Lcs nicttrc h l'abri de grelotter est votrc iiffiiirc, cl 
non la sienlia! Si l n  loi prcnd parti poui. Iiii conirc \90iis; la 
loi est injiisic, ct \7~11~. m'avez autorisé ri~isollner tliiiis 
I'liypotlièse que cc qui est injiisic est iiiiisiblc. 
- l'cul-être mc suis-je: trop nvanc8 ; mais poiirsuivrtz 

I'cxposé dc voire plan financier, 
- Je  fcrai donc iine loi dc doiinncs. 
- En deux volumes in-folio? 
- Non, cii deils ar~iclcs. 
- I'orir le coiip, on ne clira plus qiie cc îaiiieiis axiome : 

(1 Nul ri'cst cens6 ignorer la loi, )) est iinc Liclion. Yoions 
clonc votre tarif. 
- Le voici : 
Art. 1". Toute marchandise imporléc paicrn unc iasc clc 

.ï p. 100 de la valc~ir. 
- 'hiOrne les mntières preniiè?.es ? 
- A moins qu'elles n'aient pnint dc valeur. 
- Mais cllcs c n  ont togtes, pcu ou prou. 
- Ifn cc cas, cllcs paieivont peii ou prou. 
- Comment \roulez-voiis qiie nos îübriqtics Iiittcnt avec 

las fabriqiies étraiig6res qiii ont Ics matières pre17zièr.e~ cil 
li-ancliisc ? 
- Les dépenses de l'lltat étant donnécs, si noiis fcrnloiis 

cette soiiicc dc revenus, il cn faudra oiivrir une ;inire : celii 
ne diminuera pas l'infériorité relative de  nos fabriques, ct il 
v aiira une adininistration de plus créer ct à paycr. 
- II est vrai ; je raisonnais comme s'il s';ipissail cl'ani~ii- 
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ler la taxe et iioii de la déplxer.  J'y réflécliirai. Voyons 
vctre second article 1.. . 
- .4rt. 2. Toute marchandise exportée paiera une taxe 

tle 5 p. de la valeur. 
- i\liséricorde! monsieur l'utopiste. Vous allez VOUS 

I'nire lapider, et au besoin je jctterai lapreniibre pierre. 
- Nous avons admis que la majorité est écl:iirée. 
- Eclairée ! souticndrez-vous qu'uii droit de sortie n e  

soit pas onéreux ? 
- Toute taxe est onéreuse: mais celle-ci moins qu'une 

a11 tre. 
- I,e carnaval jastifie bien dese~cenlricités. ~oniiez-vous 

le plaisir de rendre spbcieua, si 'cela est possible, ce nou- 
veau paradoxe. 

.- Combien avez-vous payé ce vin? 
- Un franc le litre. 
- Combien \,auriez-vous payé Iiors barriiire ? 
- Cinqliante centimes. 
- Pourquoi cette ciinCrence? 
- Deinaiidez-le à I'uctroi qui n prélevé dia sous dcssxs. 
- Et qui a établi l'octroi? 
- La commune de Paris, afin de paver c t  d'éclairer les 

Piles. 
-C'est donc uii droit d'importation. hliiis si c'étaient les 

cominuncs limitrophes qui eussent érigé l'octroi à leur pro- 
lit, qu'arriverait-il? 

-Je u'en paierais pas moins 1 fi.. mon vin de 50 c., cl 
les autres 50 c. paveraient et éclaireraient i\loniinartre et les 
liatignoles. 
- En sorte qu'en définitive c'est le consoininateur qui 

l'aie la taxe ? 
- Ccla est hors de doute. 
- Donc, en nletlant un droit ù i'cxporlation, vous faites 

c ~ n t  ribuer l'étranger à vos dépenses. 
i9. 



-.Je vous pxcnds en fauic, cc n'est pIiis.de la justice,.. 
- I'oiirq~ioi pas? Pour qu'iin produit se fiissc, il faiit 

q d i l  y a i~dans . lc  pays dc I'instri~clion,~ de la sécurit6, des 
iotites, des clioses qiii coûtcitt. 1)ourquoi ,l'étranger ne sup- 
porterait-il ,pas les charges occasionnées parcc  produit, l u i  
qui, en défiuiti~c, va le consommcr ? . 
- Cela.estcontraire aux idbes reçues:. 
- Pas le moins.dii inonde. Le dernier nclietcur doit. rein- 

bourser tous les frais de prodiictioii directs oii inclir'ects.. 
-.,Vous avcz Q c a ~ i ~  dirc,: il saute aux +yeux qu'iine +telle 

mcsurc paralyserait le commcrce et nous fermerait des dé,- 
bocicliés. . 

-.C'est une, illusion. Si votp payiez cette. taxe en slidj d e L  
toules les autres, vous avez raison. Mais si les 100 millions 
prclevds par cctie voie dégrèvent d'autant tl'ai~arcs impôts, 
vous reparaissez sur les marcliés di1 dehors ,arec tous vos 
avniîtagcs, et mîtme avec plus d'avaniiigcs, sitcct impôt a 
moiiis occasioiind d'embarras et de dépenses.. 

-J'y réfléchirai. - .4insi,.voilà le sel, la ,poste el  la 
douane réglés. Tout est-il fini là? 
- A peine je corniilence. 
- Do grâce, initiez-moi à vos aiitrcs i~topics.~ 
- J'avais perdu 60 inillions sur le sel et la postc. La 

dounnc me,les fait retrouver ; mais elle .me! donuc qiiclquc 
chosetde plus. précieiix. 
- Et qiioi donc, s'il \eus plail? 
- Des.rapports internationaux. fondés siir la, justice, et 

une,lprobahilité {de paix qui équivaut à une certitude:- Je  
congédie l'armée. ' 

- L'arm6e tout enlibre ? 
- Excepté les armes spéciales, qiii se recrutcr8ntlvoioii- 

taii'cincnt commc. touics les ailires professions .. Vous .le 
vo~.cz,-la.consc~iptioil est abolie.. 
- Rlonsieur, i l  faiit dire le reci:utcmcnt. 



- Ali ! j'oub1iais.- J'iicliiiire comme il cst.ûiad, en certains 
pajs:: de perpétuel: lcschoses les, plus impopulaires en leur 
donnant un autre.no!u. . 

-.C'est comme les droits1 réuni% q~ii.sont~devcnus des 
contribut ions indirectes. 

-$t les~gendnrlnes~qui.ont pris nom4yardes mztnicipciux. 
-Bref, voiis.désarinez le pays sur  la foi dhne utopie. 
- J'ai ditiqiie je licenciaist l'armée et non;que j u  désar- 

mais le pays. JJentends lui donner au contraire une force in- 
vincible. ' I  . , ,: 

-Commentiarrangez-voiis cct amas ,de contradi'ctions.? 
- J'appelle tous les.citojens an service. . 
- II valait bien la pcine d'en dispenser iquclques-uns 

1'0ur y appeler tout le monde.. . , ! . - -  
--Vous ne m'avez ,pas fait ministre pour~laissee les cho- 

ses comme clles son~t:~Aussi, à mon avénement-au pouvoir, 
je diirii commc9Richelieii r (i Les nianiines, de 1'Etat sont 
cliangées. n Et ma première maxime, ccllc qui.servira,de 
base à mon administration, c'est celle-ci : Ttjiit citojen doit 
savoir deux choses : pourvoir à:son existence etzdkfendre 
son pays. ,, 
- 11 me semble bien, au premier abordiiqu:il ÿ .a qiicl-4 

quc étincelle de bonasensrlà-dessous.,, 
- En conséquence, je fonde :la défense nationale sur 

une loi cn deux articles : 
Art. 1"'. Tout citoyen valide, sans excepiion, resiero sciis 

'les drapeaux pendnni qiiatre années, de 21 à 23 ans, pour 
1 y, recevoir l'instruction militaire. 
- Voilà une bclle economie ! vous congédiez 400,000 

soldats et vous en faites 10 millions. 
- Attendez mon second article. 
Art. 2. A moins qu'il ne prouve, à 21 ans, savoir parfai- 

temcni l'école de prloion. 
- Je  ne m'attendais pas à cette cliate. Il cst certain que 



21-7 SOI>t I I~MËS ~ c o ~ K o ~ ~ ~ Q L ' E s .  

lwi~r h i t e r  quatre ans de service, il y aurait. iiiie terrible 
6mriliition, dans notrc jeunesse, à apprendi-e le par le flanc 
droit el la charge en douze rtrnps. L'idée est bizarre. 
- Elle es1 mieux que cela. Car cnfin, sans jcter la doa- 

leur dans les i'amillcs, et sans froisser I'CgalilC, n'assurc- 
t-elle pas a11 pqs, d'l'ne. nlaniére siiiiplç cl  peu dispen- 
clieiise, 10 niillions dc dé'cnseurs capables de défier Iii 
coaliiion de toutes les armées permaneritcs clii globe? 
- Vraiment, si je n'étais siir mes gardes, je finirais par 

iii'intéresser à vos faniaisies. . 
L'utopisle s'échnvffant : Grâce au ciel, voila inoii budget 

soulagé de %IO iiiillioiis ! Je  slipprime l'octroi, je refonds 
les coiitributions iiidirectes, je ... 
- Eli I monsicur I'iitopistc ! 
L'ulopiste s'écl~azrffr;nt d e  plzts ni  plils : Je proclame la li- 

l~erté des ciiltcs, In IibcrtC d'enseignement. 1\Toiivelles res- 
s~iirces.  J'ncliCie les eliemins de fer, je remboiirse la clettc, 
j';ilTaine l'agiotage. 
- hlonsieur l'utopiste ! 
- 1)ébarrassé de soins trop non~breiis, je coiiccntre toii- 

tes les forces du  gourernenient a rCpriiiier la fraude, distri- 
biler à tous pronipie ct bonne justice, je ... 
- idonsieur I'iitopistc, eiitrcpreucz trop cle clioses, 

Iii nation ne vous sui\.ra pas ! 
- Vous m'avez doiiu6 la majorité. 
-Je \.eus la retire. 
- A la bonne ticiire ! alors je ne suis plils ininislre. et  / 

i 
incs plans restent ce qii'ils sont, dcs uTorres. 
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Ou s'attendait, il y a qilelqiits jours. i voir le niécanismc 
représentatif ciifanter un produit toiit nouveaii et que ses 
rouages ii'étaierit'pas encore parvenus éltiborer : le soulu- 
qement du contribuahle. 

Cliacun était attentif: l'expérience était intéressante au- 
tant que noiivellè. Les forces aspirantes de cette machine 
lie donncnt d'inquiétude A pcrsoiine. Elle fonctionne, sous 
ce rapport, d'une manière admii-abIf:, qiiels que soient Ic 
temps, le lieu, la saison ct la circonstance. 

Mais, quant nus réformes qui tendent B simplifier, égali- 
hcr ct alléger les charges ~~ubliques, niil ne sait encore ce 
c[ti'elle peut faire. 

On disait : Vous allez voir : voici le inomeiit ; c'est I'œu- 
vre des quatrième,. sessions, alors que la popolarité es1 bonne 
à queelq~ic cliosv. 1842 nous valut les cliemins de fer ; 1846 
va nous donner I'abaissen~cnt de la taxe di1 sel et des let- 
tres ; 1850 nous réscrve le remaniement des tarifs et des 
t ontributions indirectes. La quatribine sessioii, c'est le j u -  
hilé du contribuable. 

Chacun était donc plein d'espoir, et tout semblait hvo- 
riser l'expérience. Le Moniteur avait anuonch que, de tri- ' iilestre en trimestre, les sources du revenii vont toujours 1 grossissant ; et quel meilleur usage pouvait-on faire de ces 
rentrées inatieildues, que de permettre au villugeois iiiigrniii 
de scl de plus pour son eau tibde, une lettre de plus du 
cliamp de bataille où sc. joiie la vie de son fils? 

Tire du Journal des éco?zomistes, 11" de mai 1846. 
(Note de I'kliteuv.) 



hliiis qu'est-il arrivé ? Coiume ces deux matiBres sucrées 
qui, dit-on, s'ernpCclient réciproqucmcnt dc cristiilliscr ; 
oii comme ccs dc~ix  cliicns dont la Iiiite ftit si acliarnée 
rlii'il n'en resta qiie les deus rluaucs, les dorix réformcs se 
snnt entre-dérorées. II ne noiis en reste que les qiicues, 
c'cst:.8-dire force projets de luis, cxposés des motifs, rap- 
ports,,,statistiq~~es ct annexes, oii.nous avons la consolation 
dc voir 110s s~i~ffrances p!!ilantliro;~iqueii~en~ nppréciécs cl 
Iionioeopntliiqiicn7ent calculées. - Quant aux réformes . 
elles-mômes, ellcs n'ont pas. cristnllisé. 11. ne sqrt rien di1 
crcusot, et 1,'cxpériencc a failli.. 

flientôl .les chimistes sc,préscnteronl devant le jiirg pour 
csj>liyncr cctie déconvcnuc, et ils diront, 

L'lin : (1 J';rvaispcnposé la.réfori$e postale ; mais:la Cliani- 
111.c a voiilu:dégrever le.scl, etj:iii,dû la retirer. s , 

L'autcc : « J'iivais voté le dégrèvement du. sel ;, mais le 
ministkrc a proposé la rCformc postnlc, et le vote.n'a .pas. 
ab ,i~til. n , t : 

E1,lc. jqry; Irouv,int la raison cnccllenle, rccommcncera . 
l'uppuve siii: Ics iiiêincs données, et renverra à I'ceuvrc Ics , 
mêincs cliimistes. . 

Ceci nous proave qn'il pourrait bien g avoir qiielquc 
cliosc dc raisonnable, malgré In  source, dans 1ii prntiqric qui 
s'cst introdiiite depuis lin demi-silclc dc I'autrc côté di1 dé- 
troit, et qii,i consiste, pour le public, ii ne poursiiirrc qii,'iine 
réïormo à la fois. C'est long, c'est ennugellx ; inais ça inèiic 
h qi~elque cliose. 

Noiis avons une douzaine de réformcs sur le cliantiur ; 
elles se jwesscilt coiiiine les ombres à la porte dc'l'oubli, et 
pas.une .n'eutre. 

OhimB ! che.lasso ! ' 
Un3 a la volts, per carith. 

C'est. ce.:.qiie disait Jatqiies Bbnhomme dans un ditilogiic 
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i~vcu John Bull,sur .la réforme postale. II. vautJa peine,d'Circ 
rapp0':1é. ' ' 6 -  

JACQUCS BONHOIVE, JOnS BULL. 

' JACQUES Boniaom~~: 011 ! qui me délivrcrade cetlqouragan 
de réforn~es ! 'J'en ai la têie fendtic.' Jelcrois~~qu:on aaiiii- 
veritc: tous les jours : réforme iinirei-sitairet fi nanciéreysani- 
taire, parlemciitaire ; réformc élcctorale;~réi"orme commcr- 
ciale, réformc sociale, et lvoici wnir  la reforme postale I 

J o ~ n  B u ~ ~ . , P u u r  delle-ci, elle est spfacile &,faire et si utile, 
comme' nous l'éprouvons cliez. nous, que ~je~rnel~liasardc à 
vousia consciller. 

JACQUES. (On dit pourtant que ça a!mal.ltourné-enlAifgll:- 
terre; etque votre Écliiquier y a laissi. dixi millions. 

Joun. Qui en ont enfanté cent dans 111 public. 
JA'CQGES. Cela cst'il bien'certain ? 
Josii.' Voÿcz tous ales <signes par lesquels 1 se manifcstc~la 

satisfaction publique. Tro~ez la nation,:'Pccldet' Riissel cil 
tete, donner i M. Rowland Hill,: à,3a:façnn britannique, des 

itérnoignages &ib'stantiels de graiitude.'Voyez le pauvre peu- 
ple ne faire circuler ses lcttres qu'aprés y! avoir .déposé 
I'einpreinte de ses sentiinenis ati mojeii dei pains à2cacl~~c~cier 
qui portent cctte devise : A In ~éforme.postale, 1c.peuple re- 
connaiss«.nt. Voycz .les cilers de 'là1 liguc~~di-clarer en 'lllcin 
pârle~nent' que, sans elle,! il Icur +Ut fallu .trenter.ans pour 
accomplir leur grandc enireprise,.pour affranchir:ls norirri- 
turc di1 pauvre. Voycz les officiers du B o a ~ d  ofr trade (lé- 
clarer qu'il est fâcheuk que la ,monnaie anglaise ne-se piêic 
pas à une réduction plus r'idicale, encore a d u  -port des elet- 
tres ! Quelles preuves vous faut-il de plus ? 

- JACQUES. Oui, mai6 le Trésor ? 
JORN. Est-ce que le Trésor et. Ie1publirne snntipasr dnns 

la nlènic barque ? 
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JACQUES. Pas toiit à rait. - Et puis, est-il bicii cortaiii 
clue 11oti.e systbn~c postal ait bcsoiii d'etre rdformé? 

Jonlu. C'est là 1:i qacstion. Vojons un peu coinment sc 
passent les clioses. Que deviennent les Ictircs qui sont miscs 
ù la postc ? 

. J ~ c ~ u t s .  011 ! c'est un mécaiiisme d'iinc siiuplicitd adn~i-  
rablu : le directeur orivi.c la boîte à une certaine Iicure, et 
i l  en retire, je siipposc, cerit 1clti.es. 

J o o ~ .  Et ensuite ? 
.IACQUES. Ensuite il Ics inspecte I'uiie a p r k  l'autre. Un ta- 

Iilcau géographiqiie sous lcs jeux, ct une balance cri maiii, 
i l  cherclic à quelle categorie cliacunc d'clles apparticiit 
SOIIS  IC  double rapport de la distance et du poids. 11 n'y i~ 

i~iicoolize zones et autant de degrés de pesanteur. 
JOHN. Cela fait bien 121 comlinaisons pour chacliic 

lcttre. 
~ACQUI.S. Oiii, el  il falit doubler ce nonibrc, parce qiie 1;i 

Iciirc peut al~partenir ou ne pas appartenir au service rurit/. 
Joux. C'cst donc 24,000 rcchcrclies pour Ics ccnt lettres. 

- Qiic fait ensuite M. le tlirccleur? 
.IACQUCS. II insciit le poids sur un coin et la taxe au t>e;iii 

niilieo de l'adresse, sous la Iigiire d'il11 Iiidroglyplie con- 
venu dans I'aclministraiion. 

Jorrx. ICt ensuite? 
JACQUES. II timbre ; il partage les letli-es en dis paqucls, 

sclon les burcaiix avec lesquels il corrcspontl. I I  additionne 
Ic total rlvs taxcs des dix paquets. 

Joun. lSt ciis~iite ? 
JACQUES. Ensiiitc i l  inscrit les dix sommes, cn long: sui. 

lin registre ct, en travers, siir un autre. 
l' 

.Ionlu. Et ensuite? 
J~caurs .  ICiisuitc il 4crit iine lettre à cliacun cles dis 

ilirecleiirs correspondaiits, pour I'inîoriiier clc l'article tic 
comptabilité III~ le concernr. 
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Jona. Et si les lettrcs sont a f i~nc l i i e s?  
JACQUES. Oh ! alors j'avoue que le service se coinpliq~ic 

1111 peu. Il faul recevôir I i i  leltre. la peser et mesureta, 
c.onlnle devant, toucher Ic payeinent et rcodi.e inonnaicr ; 
clioisir parmi trente timbres celi~i qui convient ; constater a i r  
la Ictirc son numéro d'ordre, son poids ct sa taxc ; transcrire 
I'ad?esse tout entibre sur un premier registre, p~iis  sur un 
secoiid, puis sur un troisièmc, puis sur un bulleti~i détaclil. ; 
cnreloppcr la lctire dans le biille~iii, ciivoyci It. tout bieii 
ficelé au dii,ccieur correspondarit, ct reliitcr cIii>ciiiic dc ces 
circonstances dans uiic douzaini: clc colonires clioi$ics parnii 
ciiiquaiite qui bariolciit les soiiiiniers. 

Joait. Et loiil ccla poiit- 40 cciitimes ! 
JACQUES. Ocii,'en moyenrie. 
Jonn.. J e  vois qu'cri effet le déport est assez siiii1,le. 

\ioyoils comment les clioses s i  passent à I'arriuee. 
JKQUES. Le dircctciir ouvre la dépl.clie. 
JOHN. Et après ? 

. JACQUES. II lit les dis avis de scs corresponclaiiis. 
Jonn. Et après Y 
JACQUES. II compare le total accusé par chaque avis avcc 

le total qiii résulte de chacun clés dis paquets dc lettres. 
doua. Et aprbs ? 
JACQUES. 11 fait le total des tûtaus, et sait clc quelle soilinic 

en bloc il rendra les facteurs responsables. 
Joa.1. Et al,rEs? 
J ACQUES. Après, tableau des disiances el balaricc eii iilaiii, 

i l  vérifie ct rectifie 1ii taxe di: cliaquc 1ctti.c.:. 
Jons. Et .aprüs ? 
JACQUES. II iiiscrit de rcgistre en  rcgistre, de colonne eii 

colorine, scloir cl'inrioiiibtitbles occurrence-s, les plus ~ ~ - o u u é s  
cl Ics nioins troucés. 

Jouit. Et aprits? 
J ~ c ~ u t s .  Il sc me1 cii correspondaiice uucc Ir. (lis di- 

1 Y 1 3  



recteurs polir signaler des' eyreurs de .IO oii 20 ccritimcs. 
Jolilu. Et après ? 
JACQUES. II .reinaiiic toutes les lettres reçues pour les 

donner aux facteiirs. 
Joux. EL après ? 
JACQUES. II fait Ic total dcs taxes qiic cliaque facteur prend 

cn  cliargc. I 

Jonx. Et aprcs? 
JicQcei. Lc facteur vdrilie ; on discutc.la siçnificaliun des 

Iiiérogl~plies. Le facteur avance la somnie, ct il part. 
.Tonlu. Go on. 
JA( QUIS. Le facteur va cliez le destiiîatiiitSc ; il frappe à la 

porte, lin domestiqiic dcscend. II y a six lettres h cettc 
adresse. On adcliiionne les tases, s6parément d'abord, puis 
en commiin. On en trouve pour '2 Ir. 70 cent. 

Joua. Go on. 
JACQUES. Le doriicstique va troii\ler son maître ; celui-ci 

proccdc h la vérification des Iiiéroglyplics. II prcncl les 8 
pour des 2, cl les 9 pour dcs 4 ; il a des doutes sur Ics poids 
c t  les distances; bref, il faut faire monter le facteur, et, en 
l'attendant, il cherclie ü deviner le signataire des lettrcs, 
pensant qii'il serait sage dc Ics refuser. 

, J o ~ N .  Go on. 
JACQUES. Le factciir arrive .et plaide la CiluSc de l'admi- 

nistration. 011 discute, on examine, on phc ,  on mesure ; 
enfiil le destinataire reçoit cinq lettres et en rebute une. 

Joux. Go on. 
JACQUES. II ne s'agit plus que dii payement. Lc domcs- 

#tique va cllez l'épicier clierclier de lit monnaie. EiiGn, ao 
bout de vingt minutes, le îacleur est librc ct il court recom- 
rncnccr clo porte cn porte la même cérémonie. 

J o u ~ .  Co on. 
JACQCES. Ilrcvient au bureau. Ilcompte ct rccomptc avec Ic 

directciir. II rcinel les lettres rcbutdcs ct se fait res\itucr 
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ses avanccs. II rcncl compte dcs objections des destinataires 
reliiiivement aux poids et ailx distances. 

Joua. Go on. 
JACQUI.~. Le directeur cherche les registres, les sommiers, 

les hulletins spéciaux, pour -faire ses comptes de ~ e b u t s .  
Joaa. Go.on, if you please. 
JACQUES. Et ma Soi, je ne suis pas directeur. Kous arri- - 

verions ici aux comptes dc dizaines, de ringlaines, de fin 
du niois; aux moyens imaginés, non-seulement pour établir, 
mais pour cuntrôler une comptabilité si minutieuse portant 
sur 50 millions de francs, résultant de taxcs moyennes de 
43 centimes, et de 116 millions de  lettres, chacune des- 
quelles peut appartenir à 212 catégories. 

Joaa. Voiih une simplicité très-compliquée. Certes, 
I'hommc c~iii a résolu ce problème devait avoir cent Sois 
pliis de génie que votre M. Piron ou notrc Rowland-Hill. 

JACQFES. Mais vous, qui avez l'air de rire de notre sys- 
tème, expliquez-moi le vôtre. 

Joux. En Angleterrc, le gouvernement fait vendre, dans 
tous les lieux où il le juge ulile, des enveloppes et des ban- 
des à un penny piAce. 

JACQUES. Et après? 
Joux. Voiis écrivcz, pliez'votre leltre en quatre, la mettez 

dans une de ces enveloppes, la jetez ou I'envoycz à la 
poste. 

JACQUES. Et après ? 
Joua. Après, tout est dit. 11 n'y a ni poids, ni distances, ni 

plus trouués, ni moins t~ouvL;s, ni ~ebuts ,  ni bulletins, ni re- 
gistres, ni sommiers, ni colonnes, ni coniptabiliié, ni contrôle, 
ni nionnaic h donner et à recevoir, ni h i~rogl~pl ies ,  ni clis- 
cussions et interprét:itions, ni forcement en recettc, clc., etc. 

Jdc~uEs. Vraiment, ccla paraît simple. Mais ce nc l'cst-il 
pas trop? Un enfant comprendrait cela. C'est avec rlc pa- 
reilles réformes qu'on étouffe le g6nic des grands adminis- 



~ratciirs. Pour moi, je tieiis & Iti tnaiiihro li.iiiic;di~e. 1St p.iis, 
rotrc 1Ii.ce uniforme a le plus gi'a:icl de toits les tlCl;i~its. IClic 
es1 irijuslc. 

Joicx. I'ourcliioi donc? 
J ~ C Q U E S .  Parce qu'il est injuste de faire payer autant p ~ i i r  

iii1.c lcttre qii'ori porte au voisinage que polir cclle qii'on 
porte & cciit lieues. 

Joris. Eu tous cas, conviendrez que l'injustice est 
i.enferinCc daiis les liinites d'lin penny. 

JACQUES. Qu'importe ? c'est toujours iine injustice. 
JOIIN. ICllc ne pcui iiltrnc jarnais Sét i idre  qn'h un dci-iii- 

penny, car I'autrc moitié cst alrdrentc A dcs fr<lis fiscs poui. 
ioutcs les letircs, quelle qiie soit la distance. 

Jac~u1.s. l'enny ou dcini-penny, ii y a toiijorirs Iti un priii- 
cipe d'inj~istice. . 

Jotis. Eiifin cette injustice qui, au niaximirm, ne 1,ciit 
aller qti'i ail dcini-peiiuy dwus uii cas particulier, s'clïilcc 
polir cliaquc citoyen dans l'ensemble de sa correspoiidiince, 
puisque cliacun écril tantôt au loin, tantôt au voisiuage. 

JACQUES. J c  n'en démorJs pas. L'iiijustice est atiéiiui.e ù 
I'iiifini si vous vuulez, elle est inappréciable, iiilinitbsiiiiiile, 
Iiomœopathique, inais elle cxisie. 

JOON. L'État vous fait-il payer pliis clicr lc griiriinic clc 
tabac que vous aclietcz h la rue cle Cliclig que celui C ~ I I ' O I I  

\fotis débite au quai d'Orsay ? 
JACQUES. Quel rapport g a-l-il cntro les deux objets de 

comparaison ? 
JOHN. C'est qüe, dans un cas coninle dans l'aulre, il a 

I'iill~i faire les fr& d'lin lraiisport. II scrait jiiste, matIiCina- 
tiquement, que cliaquc prise de tabac I'ût plus chùre ruc clc 
Clichyqu'au qoai d'orsayde qiiclquc millioniliilede ccniiiuc. 

JACQUES. C'cst vrai, il ucfaiilrouloir quece quiest p9ssiblc. 
Joirx. Ajoutez que votrc s ~ s t è m c  de p ~ s l e  il'cs1 JLISLC 

cjii'cn apparence. Ilcus inaisons se irouvcnt côic 5 c0tc, 
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iiiais l'une en dehors, l'autre en dedans de la zonc. lJa pre- 
mière payera 10 ceniirnes de plus que la seconde, justc nutunt 
que cciîie en Angleterre le port entier de la Icttre. Voiis 
1 oyez bien que, malgré les apparences, l'injustice se corn- 
met cllez vous sur iine bien plus grande éclielle. 

JACQULS. Cela semble bien vrai. Mon objection ne varil 
pas grand'cliose, mais reste toujoiirs la perte du relenu. 

Ici, jc ccssai d'entendre les deiix interlocutciirs. II parait 
cependant que Jacques Bonhomme fut entiPremcut con- 
verii : car, quelques jours a pri s, Ic rapport dc hl. de Tiiiiti y 
ayant paru, il Çcrivit la lettre suivantc à I'lionorable Iégislil- 
leur : 

J .  B O ~ ~ I O \ ~ ~ l E  A M. D E  VC'ITRY, DÉPUTÉ, R A P P O R T E U R  D E  LA COJISfIPSIOS 

C H A R C É E  D ' E X A M I ~ E R  LE P n O J E T  D E  LOI R E L A T I F  A 1.h T A X E  

D E S  LETTRES.  

(1 Bien que je n'ignore pas l'extrênie défaveur qu'on c i .6~ 
cc~iitrc soi quand on se fait l'avocat d'une ~lréfirie absolue, 
je ne crois pas devoir abandonner la cause de  la t a xe  unique  
e l  r / ;dui le  au  s imple  remboursement d u  service rendu. 

(1 Eu m'adressant i vous, jc vous fais beau jeu assurd- 
ii:ent. D'iin côtf, un cerLeaii brùli., un réfoimateiir clc ca- 
hinci. qui parle de renverser tout un sjstème briisquement, 
sans transiiinn; u n  reveur qui n'a peut-&tie pas jeté ICS 
)eux sur cette montagne rlc lois, ordonnances, tablcaau, 
nrinehes. statistiqiies qui accrmpagnent 1oti.e rappoi t ; et, 
pour tout dire en iin mot, un théoricien ! - De l'autre, uii 
l6girlnteurgrave, prudent, tnodéré, qui a pesé et conipar6, 
qiii ménage les intérêts divers, qui rejette tous les sgstènzes. 
nu, ce qiii re\ient au même, en compcse un de ce qii i l  

cmpriinte à tous lcs autres : certes, I'iisue de$a luttc ne 
saurait être douteuse. 



u Eéanmoins, tant que 1;i quesiion est pendante, Ics con- 
viciions ont lc droit de se prodtiii.~. dc sais rluc la iniciliie 
est asscz tranchée pour appeler sur les l&vrcs dii Iccieiir Ic 
sourirc de la raillcric. Tout ce cltic j'osc aticiidrc d e  lui, 
c'es1 de iue le pïodigiier, s'il y a lieu, après ct non: avniit 
d'avoii. écouté ines raisons. 

(( Car enfin, inoi aussi, je puis invoqiicr I'expé~-ience. Un 
grand peuple cil a Tait l'épreuve. Coiunleiit la jiige-t-il? 011 
ne nie pas qu'il nc soit Ilabile cn. ccs inntiL'rcs, cl son juge- 
ment a quclquc poids. . 

Eli hicn, i l  n'y a pas une voix cn tlnglctcrrc q u i  nc 
b6nissc la ré forme postale. J'en ai polir témoin la souscrip- 
tion ouverte cn favcui. de M. Rowland-Hill; j'en ai pour 
tdmoiii la nlanière originale don1 Ic ~)euplc, à ce que ine 
disait Jolin Riill, cxprinlc sa rccoiinaissaiice ; j'cn ni pour 
témoin cet aveu si souvcnt ri:itéré dc la Ligue : (( Jailii~is, 
saiis lc penng-postage, noiis ii'aurioiis dé\.eloplié I'opiiiioii 
p~iblicjue qui renverse aiijoiircl'liui le syslknic 1)rotccLcui.. 1) 

J'cn ni pour témoin. cc quc jc lis dans un  olivrngc émnii6 
d'uilc pl~imc officir:llc : 

II La tarie des lcttrcs doit Btrc rdglée non dans un biit dc fiscalil6, 
II mais dans l'uiiiqoc objet dc coiivrir la dépense. ii 

(I A quoi hl. Mao-Gregor ajoute : 

II I l  cst vrai qiic la taxe étant dcscciidiie aii iiivcau dc notre pliis petite 
I I  moiiiiaic, il ii'cst pas possiblc dc l'abiiisscr daraiitagc, quoiqii'cllc 
II donnc du revenu. Mais cc rcvcnii, qui ira saiis ccssc grossissaiit, doit 
II  Litrc co~isacrd h amBliorer le scivicc ct h ddrcloppcr notre systemc de 
II paquebots sur toiitcs les mcrs. 11 

(i Ceci me conduit à csaniincr la pensée fondarnciiiale de 
In con~mission, qui cst, au contraire, que la taxe des iciti*cs 
tloil être pour l'lhat ui:c sourcc dc rercnus. . 

(1 Celle pcnsée doniitie tout votre rapport, et j'avoue qiie, 
soiis I'cnlpirc dc celte préoccupalioii, \yo~is nc pouvicz 





s? 5 roriiiss1r.s ficawoniiqcirr. 

II Et vciiillez remarquer qu'ici l'oppression est miciix 
c>;iiuact érisbc. 

(( Q~iand 1'l?tat R oiiverl une route, i l  nc forcc pcrsoni:e ;i 
s'en servir. (II lc ferait sans doutc si I'iisagc clc la route 6t:iii 
tiisé.) hliiis qiiancl la poste roy:ile existe, niil n'a plus la I'ii- 

ciillé d'écrire par iine aiiire voic, fct-cc A sa inérc. 
« Donc, en priiic,ipe, la taxc des Icttresdcvrait êtrc rétntr- 

nt!t.otoi'?.e, ct, par cc inotif; z~nifornre. 
tr Qu(! si l'on pii1.1 de cette idée, conlnient ne pas être 

6mcrvcillé de la faciliié, de la beauté, de la sinlplicité (le la 
réforme ? 

(( La voici tout cntièrc, ct, sauf rédaction, formiilCe cri 
prnjct de loi : 

II Awr. ier. A partir di1 t e r  janvier 1847, il sera cxposd ri1 vciite, par- 
u tout où I':idmiiiistratioii Ic jiigera utile, des encelop11es et  ùes I.nncles 
11 Irnib~ées au prix de cinq (ou dix) ccntimcs. 

11 2. Toiitc lettrc mise dans une de ces cnveloppcs et  ne ddpnssant pas 
u le poids de 1 5  grammes, toiit jour?lni ou imprimé mis soiis iiiie de ces 

bandes et ne di:passant pas . . . . . grammes, sera porté et reniis, sans 
$1 fiais, h son adresse. 

II 4. La comptnbilitd de la poste est entikrcment soppriméc. 
tt 4. Tolite ciimiiialité e t  péiialitd en matikrc J e  ports de 1c:~ies 'sont 

.I  abolies. II 

u Cela est bicn simplc, ic! l'a\~ouc, bcariconp trop simplc, 
I L L  jc in'attcnds à une nuée d'objcctions. 

Mais, # siipposer qiie ce sjstbine ait des inconrénicnts, 
i:e.iilest pas la quesiion ; i l  s'agit clc. savoir si le !ôtrc n'cn a 
l'as de plus grands encore. 

(( Et tlc bonnc foi, peut-il, sous qiielque aspcct quc CC 

soit (sauf Ic i,e\.eiiii), supporter un instant la compar:iison? 
a 13xamiiicz-les tous les dciix ; comparez-les sous les rijp- 

ports clc la facilité, de In cominodité, de la célérité, cle la 
siinplicité, de l'ordre, de I'éconoinie, dc !a jiistice, de l'éga- 
lité, dc la iiiult.iplicaiion des alkires, de i i i  satisfactioir .Jcs 
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seriiimcnts, du ddveloppcmcnt intcllcctuel et inornl, de la 
puissance civilisniricc, et ditcs, la main sur la conscience, 
s'il cst possible d'liésitcr uii moment. 

(i Je i ~ i c  garderai bien de déscloppcr cliaciine de ces con- 
sidérations. Je  YOUS donne les en-tête de douze cl-inpitics et 
laissc lc rcstc en blanc, persliaclé que personne n'cst mieux 
en état qiic vous de les rcmplir. 

(I Mais, piiisqu'il n'y a qu'unc ~ c u l e  objcction, le rewntr, 
il faut bien que j'cn disc un mot. 

11 Vous avez fait lin tableau duqucl il résulte qiie la taxe 
iiniquc, mCinc ;i 40 ceiitiines, constituerait Ic TrEsoi cil 
perte de 92 millions. 

11 A 10 ceiltimcs, la pcrte scrait de 28 millions, et 
5 centimes, de 33 millions, Ii~poihbbcs si cffrayantcs ilrie 
vous ne Ics forniulez nlên-ie pas. 

CI iîlais pcrmctlcz-moi de vuris dirc que les chiffres, dans 
voire rapport, dansent avec un peu trop de laisser aller. 
Dacs tous vcs teblcaux, dans tous vos calculs, ~ o u s  sous-en- 
tendez ces mots : 7'oules choses égales d'uillezirs. Vous sup- 
posez les mSmes frais avec une adn~inistration simple qii'a- 
vec ilne administration compliquéc ; le inêmc noinbrc de 
Ictircs avcc la taxc mojcnnc de 43 qu'avec la iase iiniqiic 
à 20 cent. vous boincz à cette r6gle de trois : 87 mil- 
lions de lettres à &2 cent. .I/"?.nt donné tant. Dunc, W 
20 cent. elles donnernicnt tant; admettant néaninoins que!- 
1 1   CS clistinctions quand ellcs sont cc~ntraires à la réfoi.mc. 

« Poiir dvaluer le sacrifice réel du Trésor, il faudrait sa- 
voir d'abord ce qu'on économiserait sur le scbrvice; eusi~ite, 
dans qiicllc proportion s'augnienterait l 'acti~ité de la cor- 
rcspondnnce. NF! tenons compte que de cette dcrniiw don- 
nec, parcc qiic iious pouvons supposer que l'épiirgnc 
rC:ilisée siir Ics frais se réduirait h ceci, que le pcrsoiinel 
ncliicl krdil fucc à uri service plus ddvcloppé. 

« Sar,s doute il ii'est pas possible de fixcr le clriffre de l'uc- 
13. 



croissement dans la circulaiion des leiires; mais, en ces nia- 
tibres, one analogie raisonnable :i toujours éid admise. 

Vo~is di!es vous-meme qii'cii Angleterre 1111c~i.Cdiiclion 
de 418 dans la taxe a amené une aiigmciilation de  360 pour 
cent dans lit coi.respondancc. 1 

o Cliez noiis, I'abaisseniént à 5 ceni: (le la lnse qiii est 
actuellemcnt, en moyenne, de 43 ceni., conslilucrait aiissi 
une réductiou de 718. Il est donc permis d'attendre Ic tndiiic 
résultat, c'est-à-dire 417. inillions de Icttrcs, au. lieu dc 
116 millions. 

(f Alais calcnlons sur 300 niillions. 
(( Y a-t-il cxngératioii à ndmcttre qu'avec une tasc de 

inolié moindre, nous arriverons à 8 leltrcs par Iiabitarit, 
quand les ~ n g l a i s  soni pafrcniis i 13 ? 

............ 11 Or; 300 millions de lettres A 5 c. donnent.. 15 mil. 
a 100 millions de journaux et imprimés A 5 c . .  .......... 5 
.« Voyageurs par les malles-postes.. ...................... 4 

.................... 11 Articles d'argeiit.. ........... .: 4 

........... TOTAL des recettes. 28 niil. 
a La d6pensc actuelle (qui pourra diminiier) est de 31 mil. 
a A dddiiirc celle des paguebots.. ............... 5 

. a iieste sur les d6p&ches, voyageurs et articles d'argent.. 2G niil. - . . . . .  
a Produit net. ....................................... 2 
(1 Aiijoiird'hui le produit.net est de . .  ........... .:. ..... 19 

.................... 11 Perle, oit plittbt rdduction de gain. 17 mil. 

a Maintenant je demandè si l'gtat; qui fait iiii sacrifice 
pos i t i f  de 800 millions par an poui. faciliter la circulation 
grntui le tics personnes, ne doit pas faire iiii sact.i/2e ~le'gatif 
de 17 millions pour ne' pas grigne,. sur. la circulation des 
idées? 

a Mais cnfin'le fisc, jc le sais, a ses liabitudes; et aulant 
il contracte avec faciliié celle de voir grossir les rccclles, 
autant il s'accoutume inalaisément h les voir Jiniinuer 



LE SEI.:, LA POSTE, LA DOUAKE. 227 

d'une-obolc. Il semble qu'il soit pourvu de ces valvules ad- 
mirables qui, dans notre* organisütiot~, laissent lc sang 
affl~ier dans une direction, mais I'emp&clicnt de réirogradcr. 
Soit. Le fisc cst un peu vieux pour qiie nous puissions chan- 
ger ses allures. N'espérons donc pas li: décider à se dessai- 
sir. filais que dirait-il, si moi, Jacqiies Bonhomme, je l u i  
indiquais un moyen siml,le, facile, commode, essentielle- 
ment pratique, de faire un grand bien au pays, sans qu'il 
lui en c~?ûtât uil ccntime! 

...................... n La poste donne brut aii.Tr6sor.. 50mil. 
(1. Le sel. ............................................ 70 
(1 La douane.. ..................................... 160 

..... (1 TOTAL pour. ces trois services. 250 mil. 

(i EIi bien ! mettez la taxe dcs lettres au taux iiniformc 
de fi cent. 

Abaissez l a  taxe du sel à 10 Fr. le quintal, coiilme la 
Chailibre l'a vuté. 

O Donnez-moi la faculté de modifier Ic tarif des douancs, 
t!n Ce Sens q t y ~ ~  itiE SERA FORYELLEPERT I R T E ~ D I T  I , ' É L E V ~ ~ L  

AUCUN DROIT, UAIS ~ l i ' l ~  NE SERA LOISIBLE DE LES AB,\ISSEii A 
' I I  , nrox CRE. 

(i Et moi, Jacques Bonhomme, je vous garab;is, non 
pas 280, mais 300 millions. Deux cents banqkers dc France 
seront mes caiitions. Je  ne d'emande ma priri~e que ce 
que ces trois impôts produiront en sus'des 300 millions. 

(I Maintenant ai-jc bcsoin d'énumérer les avantages de 
ma proposition ? 

(1 I o  Le peuple recueillera tout le bénéfice di1 bon marché 
dans le prix d'un objet de px-emiCre nécessité, le sel. 

(1 2. Les pères pourront écrire à leurs fils, les mères A 
leurs filles. Les affections, lcs sentiments, .les épi;ncliemcnts 
de l'amour et de l'amitié ne seront pas, comn~c aujourd'liiii, 
refoulés par la main du fisc au fond des cœiirb. 



« 3" Porlcr une lettre d'un ami h un ami nc sera pas in- 
sciit sur nos codes cominc unc action criniiiiclle. 

(( ho Le coinmercc rcflcui-ira avec la libcrti!; notre iiiarinc 
i:i;irclianrle se relbvcra de son Iiumiliation. 

(( fi0 Le fisc gagnera d'abortl v i q l  n~zllions; ensuite, tout 
cc qiie fera affluer rcrs Ics autrcs Lranclics dc coi~tribiitions 
l'épargne i.kiili~ée par chailuc ciiojeii sur le scl, Ics 1ctti.e~ et 
s:ir les ohjots doiit Ics droits aiiroiit été abaissés. 

(( Si mci ~roposiiion n'est pas acceptée, qiic clcvrni-jc cn 
conclure? 1'1:urrii quc I:I coiiipagnic de baiiqiiicrs iliie je 
liréscntc ofire des garanties siiffisantcs, soiis (lucl prétexte 
pourraiil-on rc,jctei. innii oflr-c? II n'est 113s poss i l~ l~  tl'invo- 
( ~ u e r  I'r'quililire des bicdgets. II sera hicil roinpii, niais rompit 
, 'e maiii8i.c h cc iliie Ics recettcs cxci.tlent Ics dépciises. 11 
iic s'agit pas ici d'iinc tiiéoi-ic, d'~in systkiiie, d'niic sii~tisti- 
ijuc, cl iinc prtrbahilité, d'iinc conjcciiii-e; c'ctsl iine oflrc, iinc 
( Ifre coiiinlc ccllc d'iinc coinpngiiic qui clen~andc la conces- 
sion d'iin clieiniii de fcr. Lc fisc mc dit ce qii'il relire dc Iii 
poste, du scl CL dc Iiidouane. J'ofrrc dc lui doiincr plus. T'ob- 
jcction ne pcul donc pas ~ ~ c i i i r  de Iiii. J'rt1Ti.e tic diniinucr 
Ic tarif d u  sel, de la postc et dc la douane; je in'eiigage 
iic pas l'élcver ; i'ohjccilion nc peut donc pas venir (les con- 
ti~ibu;ibles. - De qui viendrait-clle donc? - Iles monopo- 
Ic~irsY - Rcslc 4 savoir si lcur rois doit éroulli:r cn France 
cinllc (le I'lStat cl  ccllc dii peuple. Pour nolis cn assurer, jc 
\.oiis pric de irniisincltre ina propositioii au consi:il dcs mi- 
iii2tios. 

fi JACQUES Bos 1 UOJIIIE. )I 

(( P. S. Yoici le tcste dc inon o f i c  : 

Moi. Jacques Boilhomnie, rcprisciiiant unc conipnçiric 
clc banqiiiors ct capitiilistes, prêle # donncr toiries giiran- 
tics el tléposcr toiis cniilioiincniciits qiii scrorit ndccs- 
s:iircs ; 
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(t Ayant appris qrie l'État ne tire que 280 millions de la 
tlouane, dc la poste et du sel, au moyen des droits tels qu'ils 
sont actuellement fixés ; 

« J'off1.c de lui donner 300 millioiis du prcduit brut de 
ccs trois services; 

cr Même alors qu'il réduirait la taxe clu sel de 30 francs à 
10 francs ; 

r Même alors qu'il réduirait la [axe des lettrcs de 82 112 
cent. en mogennc, à une taxe unique et uniforme de fi à 
I O centimes ; 

« A la seule condition qii'il ine sera pcrmis non point 
cl'élecer (ce-qui me sera formellement intel-dit), mais d'a- 
bwsser, aulant que je le ~oudrai ,  les droits de douane. 

Alais vous êtes fou, dis-jc A Jacques Bonhomme, q u i  nie 
communiquait sa lettre ; vous n'avez jamais rien si1 prendre 
avec inodération. L'autre jour vous vous récriiez contre 
I'ourogan des ~éformes, ct  voilh que vous en réclainez irois, 
Saisni~t dc l'une la conditic~n des deus mitres. Trous vous 
riiinerez. - Soyez tranqiiille, dit-il, j'ai fait tous mes cal- 
culs. Plaise à Dieu qu'ils acceptent! Mais ils n'acccptcront 
pas. - Là-dcsi.us, nous nous qiiitiàrnes la tête pleiiie, l u i  
tle cliiffres, moi de réflesions, que j'épargne au Icctcur. 

(La sceite se passe ilans I'liatel de  I'éclievili Pierre. 1.a feii&lie doiine sur  iiii  11eau 
parc;  irois personiiages soiit aitablés prés ù'uu b81n f e u . )  

PIERRE. &la foi ! vive Ic feu quand Gasier est satisfait! 11 
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faut convciiii. qiie c'est une douce cliose. Mais, liélas! que 
de braves gens, comme lc Roi d' Yoetot, 

Soufflent, faute de bois, 
Dans leurs doigts. 

hlnllicureuscs crénturcs! le cicl m'inspire iinc pciisée 
cliariti~blc. \'oiis vogez ces beaux arl rcs, je lcs vcus abiit- 
trc ct clistrib.ier Ic bois aus  pauvres. 

PAUL et JEAA. Quoi ! gratis? 
PIERRE. Pas précisément. C'en serait bientôt fait de mes 

bonncs oeuvrcs, si je dissipais ainsi mon bien.' J'estimc que 
mon parc vaut vingt millc livres; en l'abattant, j'en tirerai 
bien davantage. 

PACI,. Erreur. Trolrc bois sur piecl a plus de \.alcur que 
celui des forêis voisines, car il) rend des scrviccs que celui- 
ci ne peut pas rendre. Abattu, il ne scra boii, coiiime I'au- 
trc, qu'ail cliauf'fage, et ne vaudra pns un dciiiùr de plos la 
voie. 

PIERRE. 110, 110 ! hIonsieur le tkéoricien, voue oubliez 
que je suis, moi, un Iiomme dc pratique. Jc  croyais 11!a ré- 
putation de spécrilateur assez bien établie, pour me incttrc 
à l'abri d'être taxé de niaiserie. Penscz-vous que je rais 
m'amuser à vendre mon bois au prix du bois flotté ? 

I'AUL. II le faudiSa bien. 
P IEI~RE.  Innocent ! Et si5j'cmpêclic 1i: bois nolié d'arriver 

ù Paris? 
I'AuI.. Ceci changerait la. question. hlais comment voiis y 

prendrcz-vous '? 
PIEI~RE. 1-oici toiit le secret. Voiis sabrcz,que le bois flotté 

paye h l'entrée dix sous la voie. Demain je décide les Eclie- 
vins à porter le droit 5 100, 200, 300 livres, etifin, assez 
Iiaut pour qu'il n'en entre pas de. quoi fairc une biiclie. - 
Eli ! saisissez-vous? - Si le bon pe~tplo ne vciit pas crcver 
de froid, il faiidra hien qu'il vienne à nion clianticr. On se 
batira polir avoir mon bois, je le i,ciidrai au poids de l'or, 
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et cette ciiariié l~icii ordonnée rile mcttra à mêinc d'en 
faire cl'aiitrcs. 

PAUL. Rforhleu ! 1~ belle invention 1 clle m'en siigghre 
une a ii tre de iii1.nie force. 

JEAN. TTojoiis, qii'est-ce? La pliilantliropie est-elle :lussi 
cn jeu ? 

PAUL. Conimeiit avez-voiis trot]\ é ce beurre de Ror- 
mandie ? 

J r ~ n .  Eacellent. 
?AIIL. IIé, 11é ! il me paraissait passnblc tout à l'heure. 

Mais ne troiirez-vous pas qu'il prend à la gorge ?,J'en veux 
faire de meilleur à Paris. J'aur'li quatre OU cinq, ccnts va- 
ches; je ferai au pauvre peuple une distribution de lait, de  
be11ri.e et de fromage. 

PIEI~RE e t  PAUL. Quoi ! charitablement? 
PAUL. Bah! mettons toiijours la charité en avant. C'est 

une si belle fig1ii.e que eson) masque ni?me~cst iin,excellent 
passe-port. Je  donnerai mon be11i.r~ au peuple, le peuple me 
donnera son argent. Est-ce que cela s'appelle vendre ? 

JEAN. Non, selon le Bourgeois Genlilhomrne; mais ap- 
pelez-le comme il vous plaira, vous vous ruinerez. Est-ce 
qiie Paris peut lutter avec la Normandie poiir l'élève des 
vaches ? 

PAUI,. J'aurai pour moi l'économic d u  transport. . 
JI AN.  Soit. Rlais encore, cn payant le transport,,les Nor- 

ninnds sont à rnê~ne de battt.e les Parisiens. 
l'\or. Appelez-voiis baftre quelqu'un,, lui iivrcr les clioses 

a bas p r i ~  ? 
JEAN. C'est le mot consacré. Toujours est41 que vous se- 

rez battu, vous. 
PAUL. Oui, coinmc Don Qtiichotte. Les coups retomberont 

sur Sancho. Jean, mon ami, vous oiibliez I'oct~.oi. 
JLAX. L'octroi ! qii'a-i-il à déinÊler avec votre beurre? 



PACIL. Dbs tleinain, jc réclaiuc proiection ; je décide la 
corninune ii proliiher Ic bciirrc de Norniandic. et de Bre- 
iagnc. II fi1iidi.a bicn qiie le pctiple s'cil passe, ou qu'il 
acli6le Ic inien, et h mon prix encore. 

JEAN. Par In saiuhlcu, Blcssieurs, votre pliilantliropie 
iii'cntraîiic. 

0 1 1  apprend A Iiui.ler, dit I'aiitrc, avec les loups. 

hlon parti csk pris. II ne scra pas dit quc je suis Echevin 
indigne. Pierre, ce fcu pétillaiit a enflamiii6 votrc &me; 
I>;iiil, cc Liciirrc a donné du jcu aux ressoris de votrc esprit; 
cl1 bien ! jc sens aussi cjiie ccttc pibcc de salaison stimule 
inoi1 intclli~cncc. Dcinain, je votc 'ct fais votcr l'exclusion 
cles porcs, morts ou vifs; ccla fait, je coiislruis dc si~pcrbcs 
logcs en plein Paris, 

Pour l'animal immonde aux tl6brcux dc'fendu. 

Je me fais porclicr cl  cliarcuticr. Voyons commcnt Ic bon 
pc~iplc Iiitécicn évitera dc vcnir s'approvisioiiiier il ma 
boiitiquc. 

Pri:iin~;. 1211, hlcssieiirs, doucement, si ~ o ~ i s  rencli~risscz 
iiii-isi Ic beiirrc cl  lc sale, TOUS rognez il'avancc Ic profil qiie 
j'iittendais dc inoii b i s .  

I),iu~. Dame! nia. spbculation n'est plus aiissi mcrvcil- 
leiise, si vous me rançonnez avec ros hSiclics ct vosjaiiibons. 

JEAN. Et inoi, quc gagnerai-je ii i70us I'airc siirpager iiics 
saucisses, si vous rnc faites surpayer les tartines et les 
fdlourdcs ? 

l ' i~ i i a~ ,  15h bien ! voilà-t-il pas qnc nous allons nous que- 
rcllcr ? Unissons-nous plut0t. Faisons-nous des conccssions 
r6ciproqiics. D'ailleurs, i l  ii'cst pas bon dc n'écouler que 
le vil intéi.dt; l'liumainité cst là, nc faut-il pas nssurcr le 
c1iaiilI'tige (111 peiiplc? 



I'AI~L. C'es1 juste. Et il faiit que le peuple ait du beurre 
<I étendre sur son pain. 

JEAN. Sans doute. Et il faiit qu'il piiissc metire dii lard 
dans son pot-au feu. 

ENSEUBLE. En avant la. charité l vive la philaiithropic! i 
tlcmain ! à demain ! nol_is prenons l'octroi d'assatil. 

PIE~:RE. Ah ! j'oubliais. 1i:ncorc 1111 mot : c'est essentiel. 
hlcs amis, dans ce si6clc d'égoïsme, le monde est méfiani, 
c b t  Ifs intentions les plus pures sont souvent inal interpré- 
i6es. Paiil, plaidez Iiour Ic huis; Jean, dkîendcz le beui.re, 
ct moi je me voue au cochon locnl. Il est bûn de p id~en i r  
Ics soupçons ~ilalseillants. 

PAUL et JILIN (en sorlant). Par ma foi ! voilà un I-iahilt: 
I:oinme ! 

Conseil des Éclieviiis. 

I'AUL. Mes cliers colli.gucs, il entre tous les jours des 
innsscs de bois à Paris, ce qui cn fait sortir cles niasses de 
iiuméraire. De ce train, nous sommes tous riiiués en trok 
ails, et que deviendra le paiisre pciiple? (Brnco !) Prohi- 
Ijonsle bois étranger. - Ce ii'cst pas poiir moi que je parle. 
car, de toiit le bois que je posséde, on ne ferait pas un 
ciirc-dcnts. J e  suis donc parfaitement désintéressé dans la 
(11:estion. (B~en, bien!) Mais voici Pierre qui n iin parc, i l  
iissurera le chauffage à nos concitopcns, qui ne seront pli;: 
sor>s la dhpendancc des cliai boniiiei s du I'l'onnc. A~ez-voiis 
jamais songé au danger que nous coiirons de iiiouiir de 
fi,oid, s'il prenait fantaisie aux propriétaires des forets 
étrançbres de ne pliis porter dii bois à Paris? ProIlibons donc 
le bois. Par là nous ~ ~ r é ~ i e n d r o n s  l'épuisement de notre 
niimérairc, nous créerons l'industrie tûcheronne, et nous 



ou\.i.irons à nos ouvriers iinc no~ivcllc sourcc de travail et 
<Ic s@nircs. (Applt~udissemenfs.) 

J u n .  J'ippuie lil proposition si pliiliiiitliri~pi~~i~c, ct sur- 
toiit si cldsintércssde, ainsi qu'il Ic disait lui-rn6inc, de I'lio- 
norable préol~inaiit. Il est temps qoc 11011s arrdtions cet iii- 
solen1 laissez passer, qui a anicné sur notrc marclid unc 
concurrence efiénée, cn soric qu'il n'cst pas unc provincc 
un peu bien situde, poiir quclqiie procluction que cc soit, 
qui ne vienne nous inonder, noris la vendre à v i l  prix, et 
ddiriiirc le travail pnrisien. C'est à 1'Etat à nirclcr Ics coiidi- 
tions de prodoction par des droiis sagcinciil ponddrés, à ne 
Iiiisscr entrer du dcliors que cc qiii y est plus chcr qii'h 
Paris, et à nous soustraire ainsi à une luttc inegslc, Coin- 
mcni, par csciuple, veut-on que nous puissions fiiirc dii Iiiit 
ct da  beurre à I'aris, cn prdseme de la I~rciagiic ct clc la 
Noriiiandic? Songez donc, i\lcsicurs, qiic les Srctoiis ont la 
terre à mcillenr marché, le foin plus à portée, la main- 
dJœii\~rc i des conditions plus nrantagcuses. Le bon sciis iic 
dit-il pas qu'il faut égaliscr les clianccs par un tarir d'ociroi 
protccieur? J c  clcmandc qac le droit sur le lait et  le beurre 
soit port6 à 1,000 p. 100, ci plus s'il le faut. Lc déjeuner clu 
peuple en sera lin peu plus chci., niais aussi comme scs 
salaires von1 hausscr ! nous vcrrons s'élcver clcs établcs, des 
laiterics, se n~ultipliei. cles barntes, cl se fonder de i~oiivcllcs 
industries. - Cc n'est pas quc j'aie le moindre inlérêi à iun 
proposition. Je  ne suis pas vachcr, ni tic veus l'cire. Je  siiis 
inù par le seul cldsir cl'êirc utilc aux classcs laboricuscs. 
(Alouoement d'aclhésion.) 

I'rnnii~. Je  suis lieureiix dc voir dans cettc asscniblde des 
Iioinnies d'Etat aussi pnrs, aiissi éclairés, aussi ddvouds ails 
iiiiérêis du peuple. (Braz~os.) J'adinirc leur abnbgiition, el je 
ric saurais mieux faire que cl'iiiiitcr un si noblc escmplc. 
J'lippuie lcur motion, et j:y ajoute celle clc proliiber les 
porcs di1 Poitou. Cc n'est pas quc jc veuille nie faire por- 



clicr ni cliarcutier ; cn ce cas, ma consciciicc me fcrait 1111 

devoir dc m'abstenir. hfai~~n'est- i l  pas honteux, Rlessieurs, 
que nous soyons tributoires de ces, paysans poitevins, qui 
ont l'audacc de venir, jusqoc sur notre propre marclié, 
s'cinparer d'un travail quc nous pourrions faire nous-mêmes; 
qui, apr& nous avoir inondés de saucisscs ct. de jan-ibons, 
ne nous prennent peut-btre ricn cil retour? En tout cas, qui 
nous dit qiie la balance du commerce n'est pas en;leur fa- 
veur et que nous nc sommes pas obligés de leur,:pagcr ilil 

solde cil argent? N'est-il pas clair. que, si I'industri~ poitevine 
s'implantait à Paris, elle ouvrirait des déboucliés assurés an  
travail parisien? - Et puis, hfcssieurs, n'cst-il pas fort pos- 
sible, comnic Ic disait si bicn i\1. Lestiboudois l ,  quc nous 
aclietions lc salé poitevin, non pas avec nos rcwnus,  mais 
arec nos capitaux? O ù  cela nous inéncrait-il ? Ne squfioi~s 
donc pas que des rivaux ariclcs, cupidcs, perfides, ricnncnt 
1enc1l.c ici Ics clioscs à bon marclié, et nous mettre dans 
I'impcssibilité dc lcs faire nous-mêmcs. l~clicvins, I'nris 
noils a donné sa confiance, c'est h nous de la justifier. Le 
peuple cst sans ou\,ragc, c'cst à nous de lui en créer, ct si 
le salé liii coûte un pcu plus c l~cr ,  noiis aurons d u  moins 
la conscicnce d'avoir sacrifié nos intCrPts à ceux des inasses 
comme tout bon échevin doit faire. (Tonneme d'applaudis- 
scmenls.) 

URI: vola. J'enfends qu'on parle beaucoiip du , paiivrc 
peuple; ri-iais, sous prétexte dc lui doilncr du travail, on 
commence par Iiii enlercr ce rjui vaut mieux que le travail 
même, le bois, le bcurrc et la soiipe. , , 

P I E R ~ E ,  PAUL et JEAN. Aux voix ! aux vois!. à bas lcs 
utopisies, les tbéoi.iciens, les généralisateiirs ! Aux voix I ails 
vois ! (Les trois propositions sont admises.) 

1 Voy. cliap. VI dc la Ire série des Soplirsmes. 
iXoie c/e 1;~ditectP:) 



Vingt ans aprks. 

1.1: FILS. Pi're, décidez-voiis, i l  faut quitter Paris. On n'! 
p'iit pins vivrc. L'ouvrage manqiic et toiit g cst cher. 

I,I: Pini:,. hlon cnftint, ta nc sais pas cc qu'il en cobte 
t1';il~nnrlonner Ic lien qui nous il vus naiire. 

1 , ~  FILS. Le pirc rlc toul est cl'y périr de niisere. 
I,R Pén~ .  Ira, inon [ils, chcrclie une terrc: pliis Iiospiia- 

li6i.c. Poiir moi, jc ne ni'éloigiierai pas de cetie fossc r Ù  

soiit desccndiis ta iiibrc, tes frbres et tes saurs .  II me tardc 
(l'y trouver enfin, auprès d'eus, le repos qiii ni'a été rcfiisd 
d;iils cette ville de désolation. 

LE FILS. Du courage, bon père, iious troiivcrons du tra- 
vail ù l'étranger, en Poitou, en Norinandic, en Bretagne. 
011 dit que toutc l'industrie de Paris se transporte peu h peu 
diiiis ces lointaines contidcs. 

lx l)Èii~:. C'est hicn naturel. Ne pouvant plus noos ven- 
drc do bois et des aliments, elles ont cessé d'en produire 
ail delà dc letirs hcsoins; ce qii'clles ont dc tcnips ct cic cn- 
pilauv disponibles, cllcs les consacrent à fairc cllcs mêmes 
cc qnc nous leur fournissions aiitrefois. 

I,E FILS. De mCnic qu' i  Paris on cesse dc faire de beaux 
niciibles et de beaux v&temcnts, pour plnntcr clcs arbres, 
Glcvcr des porcs ct dcs rnclics. Quoiquc I)icn jeiinc, j'ai VLI 

dc vastcs magasins, dc sonil~tueus qiiarlicrs, des (luais :iiii- 
n:Cs sur ces bords de la Scine cnvnliis maintenant par des 
prbs et tles taillis. 

1 , ~  PÈIIE. Pendant quc la proviiicc SC coiivre dc villes, 
Paris SC fait cainp;igne. Qiicllc affreuse révolution ! 1st i l  a 
sui'fi de trois Échcviiis égarés, nidt:s de I'ignorancc publiqtic, 
poiirnttirer sur nous celte terrible calaniiié. 

1.1: 1~1~s:'Contcz-inoi cette Iiistoirc, mon piirc. 
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LE P ~ E .  Elle est bicn simple. Sous prétexte d'implailte;. 
ii Paris trcis inclustries nouvelles et de donner airisi de l ' , i l i -  
illent au travail des o,i\,riers, ces Iioillmcs firent prolli/)er 
le bois, le beurre et la viande. Ils s'arrogèrent le droit d'en 
approvisionner lcurs coilcitoycns. Ccs objets s'élev8rent 
d'abord A (in pris exorbitant. Personne ne gagnait nsseL 
pour s'en pr'tcurer, et Ic petit nombre de ceus qui pourwicnt 
cil obtenir, y niettail1 tous leurs profits, étaienl Ilors d'itat 
cl'acheter aulre ciiose; tolites les indubtries par celte casse 
s'arrêtéraiit à la fois, d'autant plus vite que les proviiiccs 
n'offraient non plus aucuns ddboucliés. La misbre, la iiiori, 
I'éinigra~ioii coiiimeric8rent h dépe~ipler l':iris. 

LE )'ILS. Et quand cela s'arrêtera-t-il? 
LE Pi:ne. Quand Paris sera devenu iine forêt el une prdiri~.  
I,i.: ii'i1,s. Les trois Eclicvins doire.it avoir fait iinc gi*nt!dc 

Ibrtllilc ? 
LE L'ÈRE. D'iiborJ, ils réalisGreiit d'énorn-ies profits; 

iiiais B la longrie ils ont été enveloppds dans la iiiistre 
commune. 

LE FILS. Comtnent cola est-il possible ? 
LE I>EILE. Tii vois cette ruine, c'était un iiidgriifit1ue II  itcl 

entouré d'un beau parc. Si Paris eût continué A progresser, 
inaitrc: 1'ieri-e en tirerait pllis de rente qu'il ne vaut iiujour- 
tl'liui en capital. 

LE FILS. Coiilillent cela se 11-zut-il, p~iisqu'il s'est dbbar- 
i.,issé de la coricurrence? 
LE 1)kf i~ .  1,ü colicLirrence pour vendre a disparu, iiiais 

la concurrence pour acheter disparait aussi tous les joui,s et 
coiltiniicra de di~pnr~iître, jusqu'à ce que Paris soit rase 
c impagilc et qiie le taillis de maître Pierre n'ait pas pliis clc 
valeiir qu'une égale superficie de taillis dans la foi.Et tlc: 
I3oiidy. C'est ainsi que le nionopole, comiiie toutc irijuslice, 
porte en Iui-mCn~e ssii propre cliiiliiiieilt. 

FILS. C;el,i ne iiic seiiible pas bien clair, mais cc q u i  



cst incontestable, c'cst la décadcizcc dc Paris. N'y a-t-il donc 
niicun mogcn clc rcii\.erser ccilc inesiirc iniqi~c (pie Pierre 
ct scs collègues Tirciil adoptcr i l  y a vingt ans? 

LE PÈRE. Jc  .vais te confier mon secret. Je  rcste à I'aris 
pour cela; j'appellcrai le ~,cople à mon nitle. 11 tlépcnd tle 
iiii dc repiaccr l'octroi sur ses ancieniles IJ~SCS,  dc Ic dégii- 
ger de cc funestc principc qui s'est enté dcssus et y a régétd 
comine lin fungus parasite. 

LE 1'1~s. Vous devcz réussir dès le preniicr jour. 
1,~ PÈI~E. 011 ! l'œ~ivre est nu contrairediflicile ct laborieuse. 

l'icrre, P;iiil e t  Jean s'ciztendent à nzcrvcillc. Ils sont prî.ts 
tout plutôt q ~ i c  dc laisser enircr le bois, Ic beiirrc ct la ' 

vi;iiidc à Paris. Ils ont pour eux le pcuplc n-t&iizc, (lui voit 
clairement le travail qiic lui donnent les trois industries pro- 
tdgécs, qui sait R coinbicn de blicherons et dc vtic1iei.s cllcs 
donocnt de I'cmploi, mais qiii nc peut avoir une idéc aiissi 
précise du travail qui  se dévcloppcrc~it nu griiiid aiin clc In 
liberté. 

LE &'ILS. Si ce n'cst qiic ccla,' vol13 l'dclairercz. 
LE PÈni:. Enfant, à ton.âge on nc doute dc ricn. Si j'écris, 

Ic pcuplc ne inc lira pas ; car, pour soutcnir sa mallieurcuse 
cxistcncc, il n'a pas trop de toutes ses Iieures. Si jc parle, les 
Écfievins mc fermeront la bouclic. Le pciiple restera donc 
longteinps dans son funeste Cgarenicni; Ics piirlis politiques, 
qui fondent leurs espérances sur ses passions, s'occopcront 
nzoins de dissiper ses préjugés (1~12 dc les exploiter. J'aiirai 
donc h 13 fois sur les bras Ics puissants du joui-, le pcuplc ct 
Ics partis. 011 ! jc vois un orage cfi'royablc prCt A lbndrc sur 
la iCte cic I'aiidacicux qui oscra s'élcvcr contre u11c i~iiqiiité 
si cnraciizée dans le pajs. 

LE FILS. VOUS aurcz pour vous la justicc et la vérité. 
LE .llPire. Et ils auront pour cuu la forcc et la caloilznic. 

Encore, si j16tais jeune ! inais I'igc cl  In soullraiicc ont épuise 
mes ïorces. 
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LE FILS.  El1 bien, pbre, ce qui vous en reste, consacrez-le 
ail service dc la patrie. Commencez cette œuvre d'affranchis- 
sement et-laissez-moi poiir,héritage le soin dc l'acliever. 

L'agitation. 

JICQUES BORBOIXE. Parisiens, demandons la réforme de 
l'octroi; ql~'i1 soit rendu h sa prenlii.re destination. Qiie tout 
citoyen soit L I B I ~ E  d'acheter du b;is, du beurre et de la viande 
où bon lui semble. 

LE PECPLB. Vive, vive la LIBERTÉ ! 
Pl~llllE. Parisiens, ne vous laissez pas seduire à ce mot. 

Que vous importe la liberté d'acheter, si vous ii'en avez pas 
les mciyens? et eomnlent en aurez-vous les nioyens, si I'ou- 
rrage vous inanque? Paris peut-il produire du bois h aiissi 
bon marché que la forêt de Bondy? de la viande à aiissi bas 
prix que le Poitou? dit beurre àd'aussi bonnes condilions que 
la Normandie? Si vous ouvrez la porte à deux battants à ces 
produits rivaux, que deviendront 'les vachers, les bûclierons 
et les charcutiers? Ils ne peuvenl se passer de protection. 

LE PEUPLE. Vive, vive la I~IIOTECTION ! 
JACQUES. La protection! Mais vous protége-t-on, vous, ou- 

vriers? ne vous faites-vous pas concurrence Ics uns aux 
autres? Qiie les inarchands de bois souffrent clonc la cou- 
currence h leur tour. Ils n'ont pas le droit d'élever par la 
loi le prix de leur bois, à inoins qu'ils n'élèvent aussi, par 
la loi, le taus des salaires. N'êtes-vous plus ce peuple amant 
de l'égalité ? 

LE PEUPLE. Vive, vive 1 ' tca~nÉ ! 
PIERRE. N'écoiltez pas cc factieux. Nous avons élevé Ic 

prix du bois, de la viande el  du beurre, c'est vrai; mais 
c'est pour pouvoir donner de bons salaires aux ouvriers. 
Nous somines inus par la cllarilé. 



LJ PCIIPLE. Yivc, vive la coiiii~E 1 
JACQUES. Faites servir l'octroi, si voiis pDuvez, h I ~ ~ U S S C P  

les salnires, ou ne le fdites pis servir B rencliérir les pro- 
cliiiis. Lcs I',irisieiis i ~ c  dciiiancient pas la cliarité, niais I:i 

justice. 
L E  PCUPI,E. Yivc, vive la JUSTICE! 
I'ieiiiie. C'est précisément la chcrté des produits qui am&- 

iicrd par ricocliet In cliertC clcs saltiires. 
[JE I>I:UPI.E. Vive, vive lit cui;iiiE! 
JACQUES. Si Ic hcurrc est cher, ce ii'cs~ pas parcc cluc 

vous payez clii.rernciit Ics ouvriers ; ce ii'cst pas mC.iic qiic 
S~ssicz dc grands profits, c'est ~iiiiqueinent parce qiic 

I);iris cst mal pliicé poiir cetie iiidusti~ie, pai,ce q i ~ c  roiis 
:~vcz voiilii qii'on fit à la ville ce qii'on cloit faire h la ciliii- 
pagne, et h la campagne cc clni se faisait à la villc. Ide 
I ) C L I Q ~ C  n'a pas plus (le tr;iv:iil, sculemcnt il triivaillc a ;iiiti*c 
clinse. II ii'ii pas plus dc salaires, scolcinent il n'acliblc 
plos les clioscs A aussi bon marché. 

I.E PEUPLE. V ~ V C ,  vive le BOX u~iicnk ! 
. I'LEIIHE. Cct hoinme vous sédui~ par scs belles plirnses. I'o- 

sons In qucstion ciaiis to!itc sa simplicité. N'est-il pas vrai 
cl~ic si nous adinettoiis le beurre, le bois, la viande, iious en 
scrons inoiidiis? iious périrons dc plétliorc. I I  il'g a duiic 
cl'auirc moyen, pour iioiis préserver dc cette iiivasioii clc 
iioiivcllc espèce, qiic de Iiii Seriner la p jrte, et, poiir nitriiito- 
iiir Ic prix cles choses, qiie d'cii occasioiincr artilicicilciiieiii 
I i i  rareté. 

QUELQUES BOIS FOIIT IL.~IIES. Vive, rivc la i i ~ i 1 e ~ 8  ! 

J\CQUES. Posons la qiicstion tlaiis toiitc sa vbriié. Eiiti8c 
toits lcs l'arisii:ns, on ne peut partager que ce qii'il J a clilris 
l''iris; s'il y a inoins de bois, de viande, de bcurrc, Ici 11ui.t 
tlc cliacuii sera plus pctitc. Or i l  y eii aiira iiioins, si iious Ics 
~ ~ ~ : ~ I O U S W O L I S  cl~ic si iious les laisjoiis entrer. l'iirisiciis, il iie 



peut g avoir iiboiidance pour chacun qu'autant qu'il y a 
abondance générale. 

LE PEUPLE. Vive, vive l ' ~ s o \ n ~ x c c  ! 
PIERRU. Cct liomnle a beau dire, il ne vous prouver,> pus 

qiie vo!is sc)yez intéres.;és à subir une concurrence effrciiiéc. 
LE PEUPLE. A bas, 1 basla coiucu~~~iuce ! 
JACQUES. Cet liomnie a beau déclamer, il ile vous fera pas 

goiîter Ics douceiirs de la restr ict i~n,  
LE PEUIJLE. A bas, à bas la ilESTRiCTION ! 
l'ienae. Et moi, je déclare que si l'on prive les patlrrrc.s 

vachers et porchek de leur gagne-pain, si on les sacrilie H 
des iliéories, je ne réponds pliis de l'ordre public. Ouvriers, 
méfiez-vous de cet homme. C'est iin agent de la perfidc 
Normandie, il vil chercher ses inspirations h l'irtrailgcr. 
C'est un traître, i l  faul le pendre. (Le peuple yal-de le s i -  
lence.) 

JACQUES. Pdrisiens, toul ce que je dis aujourd'hui, jc le 
disais il y a vingt ans, lorsque Pierre s'avisa d'exploiter I'oc- 
troi h son profit et votre préjudice. J e  ne suis donc pas ~ i r i  

agent des Normands. Pendez-moi si vous voulez, mais cela 
ii1emp6chera pas I'opprcssion d'6tre oppression. Amis, ce 
n'est ni Jacqiies ni l'icrrc qu'il faiit tuer, inais la liberté si 
elle voiis f,iit peiir, ou la ~eslriction si elle vous fait mal. 

LE I'CUPLE. Ne pendons personne et affranchissons tout 
le nionde. 

- Q.ilest-cc quc la restriction ? 
- C'est une prohibition partielle. 
- Qu'est-ce que la pruliibition? 
- (l'est une resiriction absolue. 

1 Tir4 d u  ~ibre-l'cliatige, no du 21 mars 1847.  
(Note de l'édileur.) 
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- En sorte cllie ce que l'op dit de l'une est vrai tle 
l'auire? 
- Oui, sauf le degré. Il y a entrc elles le rn:iiic rapport 

qu'entre l'arc de cercle et le cercle. 
- Donc, si  ia proliibitioii est mauvaise, la restriction ne 

saurait être bonne? 
- Pas plus que l'arc ne1 peut dtre droit si le cercle est 

courbe. 
- Qilcl est le .nom conimuii à la restriction et  ù la 

prulii bition)? 
- Protection. 
- Qiiel est l'effet définitif de la protection? 
- D'exiger des liommcs un plus gvnnd travail poio. un 

inêmc re'sultat. 
- Polirquoi les Iioiiimcs soiit-ils si uttilcliés au régime 

protecteur? 
- Parce que la liberté (levant ilmciicr iiii iiiîtmt: r6sultal 

pour un ,)zoin!lt-e ttwuail, cette diiii'iiiition apparente de 
travail Ics effraye. 
- l'ourquoi dites-vous apparente ? 
- P u c e  que toiit travail épargiié peut 6tre consacré h 

autre chose. 
- A quelle autre cliose? 
- C'cst cc qui lie pciit Stre préçisd ct n'a pas besoin de 

l'être. - I'ourrluoi ? 
- l'arec que, si la somme des satisfactions de la Branco 

actiielle pouvait être acquise avec u11c diminiilion d'un 
dixibnle sur la somme de son travail, nul ne peut préciser 
quelles sntisfactions nouvelles elle voudrait se procurer avec 
le irarail resté disponible. L'un voudrait êLre mieux vêtu, 
I'autrc mieux nourri, celui-ci mieux instruit, celiii-18 pliis 
amusé. 

-Expliquez-moi lemécaiiis~iir! etlcs~ffctsde la proiectiun. 



AUTRE CIIOSE. 

- La chose n'est ;as aisée. Avant d'aborder le cas com- 
pliqué, il faudrait l'étudier dans le cas lc plus simple. 

-Prenez le cas le plus simple que vous voudrez. 
- yous rappelez -vous comment s'y prit Robinson, 

n'ayant pas de scie, pour faire une ~ l a n c h e ?  
- Oui. 11 abattit un arbre, et puis avec. sa hache taillant 

la tige à droite et à gauche, il la réduisit à l'épaisseur d'un 
madrier. 
- Et cela lui donna bien du travail? 
- Q~iinze jours pleins. 
- Et pendant cc temps de quoi vécut-il? . 
- De ses proT1isions. 
- Et qu'advint-il à la Iiaclie? 
- Elle en fut tout émpiissée. 
-Fort bien. hlais vous ne savez peut-êirc pas>ceci : au 

md'nent de donner le premicr coup de  Iiaclie, Robinson 
aperçut une planche jetée par le flot sur le rivage. 
- 011 ! l'heureux à-propos ! il courat la ramasser? 
- Ce fut son premier niouvement; mais il s'arrêta, rai- 

sonnant ainsi : . 
« Si je vais chercher ceitc planche, il ne m'en coûtera 

que la fatigue de la parler, Ic iemps de descendre et de 
remonter la falaise. I + ,  

(( hlais si je fais uni: planche avec ma hache, d'abord je mc 
procurerai du travail pour quinze jours, ensuite j'userai ma 
hache, cc qui me foui,nira 1'0,ccasion de la r(parer, ct je 
dévorerai nles provisions, troisi&nic source de travail, puis- 
qu'il faudra Ics remplacer. Or, le travail ,  c'est la vichesse. 
II est clair qne je me ruinerais en allant ramasser la planche 
naufragée. Il m'importe de protéger mon travail  personnel, 
et même, à pr4sent que j:y songe, je puis me créer un Ira- 
vail additionnel; cn allant repousser du pied celte planche 
dans la n:er ! a 

1 

- Mais ce raisonnement était absurde ! 



- Suit. Ce n'en est pas inoins celuPquc fait toute nation 
qui se prote'ge par la proliibition. Ellc repousse la planclic 

\ 
q ~ i i  I i i i  est oflCrtc cil écliange d'un petit travail, afin dc se 
donner un travail plus grand. T I  n'y a pas jusqu'au trnrail d u  
doii;iilicr dans lequel elle iic voie lin gain. II cst rcpréseiité 
paie In peine que se donna Robinson pour aller reiiclre aux 
[lots Ic pr6sciit qu'ils voulaient lui faire. Consiclércz la 
naiion conin;c un Ctrc collectif, et vous ne troiiverez pris 
cnti-c son raisonilenlent et celui de Robinson un atoiile de 
dillcrencc. 
- Robinson ne voyait-i1,pas que le temps épargné, il Ic 

pouvait consacrer à faire autre chose ? 
- Qiiellc alttre chose? 
- Tant qu'on n devant soi des b soins et du temps, on a 

loiijours quclqtte cl~ose à fairc. Je n 6? suis pas tenu de préciscr 
le travail qo'il pouvait eiitreprcnclre. 
- Je  précise bien celui qui lui aiirait dchappé. 
- Et nioi, je soutiens que Robinson, par un a~euçlcmcnl  

incroyable, confondait le travail avec son résultat, le but 
avcc les moyens, ct je vais vous le prouver.. . 

-Je  vous en dispense. Toiijours est-il clut: voilh le SIS- 

liinle restrictif ou proliibiiiî dans sa plus simple espressioii. 
S'il voiis parait absurde soiis cette Iorinc, c'est quc les clciix 
cl~iaiitds de producteor cf  ' O  consoinmatc~ir se conl'onclent 
ici dans le meme indiri .il. 
- l'assez doiic h un csenil~le plus compliqué. 
- Voloniiers. - A cliiclquc ten11:s de IW, Robiiison ayanl 

reiicontré Veiidredi, ils se lièrent ct se inirent à travailler eii 
commun. Le matir, ils cliassaient pendant six Iieiires ct 
i.apportiiieiit quatrcp~~iiiiers de gibier. Lc soir, ils jardinaient 
six Iiciires ct obienaicnt quatre paniers dc Iégiimes. 

U n  jour ilne pirogue aborda I'lle du DPsesl~oi,*. Un IICI 

Ctinngcr en descendit et f u ~  admis à la table de nos deux so- 
litaires. II goUta et vanta bcaucoiip les procliiiis d ~ i  jardin et, 
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it\7iint clc prciidrc congé de ses liôtes, il leur tint ce langage : 
(i Généreux insulaires, j'habitc une terre beaucoup plus 

gihogciisc: que celle-ci, mais où l'horticulture cst inconnuc. 
II mc sera facile dc  vous apporter to~is les soirs quatre pa- 
iiicis de gibier, si voulcz me céder sciilerncnt deus 
pnnicrs de lcgumès. )) 

A ccs mots, Robinson et Vendredi sléloigni.rent pour 
tenir conseil, et 1c clbbat qiiliIs eurent est trop intércssaiit 
~CJII '  que je ne le rapporte pas ici in extenso. 

VENDIIEDI. - Alni, que t'en semble ? 
Ro~ihsolu. - Si nous ûcccptons, nous sommes ruinés. 
V. - Est-ce bien sûr?  Calculons. 
R. - C'est toiit calculé. Ecrnsés par la concurrence, la 

cliasse est pour nous une industrie perdue. 
V. - Qu'importe? si nous avons le gibier. 
R. - Théorie ! Il nc sera pas le prcduit de notre travail. 
V. - S i  fait, morbleu, puisquc, pour l'avoir, il faudra 

doniicr des légumes ! 
R .  - Alors qiic gogncrons-nous? 
V. - Les quatre paniers dc gibier nous coûtent s i s  hcu- 

res de iriivail. L'é~i-angcr nous les donne contre deus paniers 
clc légumes qiii ne nous prennent que trois Iicures. - C'est 
donc trois Iieilres qui restent i notre clisposi~ion. 

R. - Dis donc, qui sont soiisiraites à notre activité. C'cst 
là précisénient notre perte. Le lrauail ,  c'est l a  ricllesse, et si 
nous perdons un quart de  noire lcmps, nous serons d'lin 
quarl moins riclies. 

V. - Ami, tu fais unc méprise &orme. Même gibier, 
mêmes Ibgumes, et, par-dessus Ic inarché, trois heures dis- 
ponibles, c'est du progrès, ou il n'y en a p"ç cn ce mondc. 

R. - GBnéralité! Qiie ferons-iious dc ces trois heures? 
V. - Nous ferons autre chose. 
H. -- Ali !je L'Y prcrids. Tu nc peux rien préciser. Auire 

chose, autre chose, c'est bieriiôt dit. 
14. 
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Y. - Noiis p6clierons, nous cinbellirons notre case, nous 
lirons la Bible. 

II. - Utopie ! Est-il bien certain ~qi ic  nous feroiis ccci 
plutôt quc ceic;? 

Ti. - Eli bicn, hi les besoins nous font ddfaut, nous nous 
reposerons. Ri'est-ce rien que le rcpos? 

A. - Mais quand on se repose, on meurt de faim. 
V. -Ami, tu es dans un cercle vicicux. Je  parle d'iin re- 

pos qui nc retranclie rien sur noire gibicr ni sur nos Idgu- 
mes. Tu oublies toiijours qu'ail moyen dc notre commerce 
avec l'étranger, neuf heures de travail nous. donncroiit au- 
tant de provisions qu'niijourd'liui douzc. 

R. - On voit bicn que tu n'as pas été Cleré cn Europe. 
Tu n'as peut-être jainais lu le Moniteur industriel ? II t'norait 
appris ceci : « Tout temps épargné cst une perte sbclic. Ce 
n'es1 pas de mangcr qui importc, c'est dc trnvaillcr,. Toiit ce 
que nous consommons, si ce n'cst pas Ic prodiiit dircct dc 
notre travail, ne compte pas. Treox-tu savoir si tu es riclic? 
Ne regarde pas à tes satisfactions, mais à ta peine. » Voilü cc 
qtie le Moniteur industriel t'aurait appris. I'our moi, qiii ne.  
suis pas un tliéoricicn, je ne vois que 1ii pcrte dc iiotre 
cliassc. 

1'. - Quel étrange renyersemcnt d'idées.! Mais ... 
R. - l'as de-mais. D'ailleurs, il y a des raisons poliiiques 

pour repousser les offres intéressées clu perfide Ciranger. 
V. - D.es raisons politiques ! 
R. - Oui. D'abord, il ne nous fait ces ?ffrcs que parce 

qu'elles lui sont avantageuses. 
TT. - Tant mieux, piiisqu:ellcs noils lc,so-nt aussi. 
R. - Ensuite, par ces trocs, nous nous mettrons clans sa 

dépendance. ' !  . ,  

V. - Et lui dans la nôtre. Nous aurons besoki- de &n gi- 
bicis, lui, de nos légumes, el nous vivrons en boiinc amitié. 

II. - SystCine ! Tieiix-tu quc jc te mette sans parole? 
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Ir. - Voyons; j'attends encorc une bonne raison. 
R. -Je suppose que l'étranger apprenne à ciillirer un 

jardin et que son île soit plus fertile que la nôtre. Vois-tu 
la conséquence ? 

V. - Oui. Nos relations avec l'étranger cesseront. II ne 
nous prendra plus de légumes, puisqu'il en aura chez lui avcc 
moins de peine. II ne nous apportera plus de gibier, puis- 
que nous n'aurons rien à liii donncr en échange, et nous 
serons justement alors comme tu veux que nous soyons 
aujourd'hui. 

R. - Saiivage imprévoyant ! Tu ne vois pas ,qu'après 
avoir tué notre chasse en nous inondant dc gibier, il tuera 
notre jardinage en nous inondant de Iégtimes. 

V. - Mais ce ne sera janiais qu'autant que nous lui don- 
nerons autre chose, c'est-à-dire que nous trouverons autre 
chose à produire avcc économie de travail pour nous. 

R. - Autre chose, autre chose! Tu en viens toujours là. 
Tu es dans le vague, ami Vendredi; il n'y a rien de pratique 
dans tes vues. I 

La lutte se prolongea longtemps et laissa chacun, ainsi 
qu'il arrive souvent, dans sa conviclion. Cependant, BO- 
binson ayant sur Vendredi un ,grand ascendant, son avis 
prévalut, el quand I'étrangër vint checcher la réponse, Ro- 
binson lui dit : 

« - &ranger, pour que votre propositionrsoit acceptée, il 
faudrait que nous fussions bien sûrs de deux choses : 

« La première, que votre île n'est pas? plus giboyeuse que 
la nôtre; car nous ne voulons lutter qu'à armes égales. 

« La seconde, q~e~vous~perd rez  au marché. Car, comme 
dans tout échange il y a.nécessairement un gagnant et un 
perdant, nous serions dupes si vous ne liétiez-pas. - Qu'a- 
vez-vous à dire? 

((- Rien, dit l'étranger. )) Et ayant éclaté de  rire, il re- 
gagna sa pirogue. 



- I,c conte ne serait pas mal, si Robinson ii'é~ait pas si 
iibsurclc. 
- I I  ne I'cst pas plcs que le comité de la rue Hauteville. 
- 011 ! c'est bien différènt. VI us s~ippoêez tantôt un 

Iioiiiiiic seul, tantôt, ce qui revient au inPrne, deux hon~incs 
vivaiit en cominuaauié. Ce n'est pas IH notrc moitle ; la 
sép:ii.ation des occiipations, I'intervcntiaii clcs négociants et 
tlii ii:im6rairc cliangcnt bien In quesiion. 
- Cclii. coiiipliqiie en effet les iransaclions, niais n'cn 

1:liange pas In niitiire. 
- (Illoi! voiis voulez coinparer le commcrcc inoclcrne 

(le siinples trocs? 
- Lc coniincrce il't~st qu'iine inultitudc dc ii20cs; In na- 

ture propre du troc est iclcii~iqiic à la nature proprc du 
commcrcc, cornrne un petit travail est dc rneinc nalure 
c1u'uii grand, coinme la gravitation qiii pousse un atoine est 
clc inBiiic nature que cclle qui enti.iiinc un n~oiide. 
- Ainsi, selori vous, 'ces raisonilcmcnts si ri1us dans la 

boiiclic (le Robiiison nc le sont pas moiiis dans la bouclic de 
nos p~~otcctionislcs? 
- Bon ; se~ileinent l'errcur s'y pclic inicus sous Iii coin- 

plic:iiil,n (les circonstai~ccs. 
- &ti bien ! arrivez donc à 1111 exemple pris dans l'oitlic 

actiiel dcs filits. 
- Soit; cil l~i~ance,  YU les cxigenccs du cliinai ct dcs Iiii- 

l~itiicles, le dtap est une cliose utile. L'essenricl est-il d'en 
faire oii d'en avoir ? 
- Uellc queslion I pour en iivoir, il faut cii faire. 
- Ce n'est pas indispensable. l'our cn avoir, il hu t  que 

quclqu'iiii le fasse, voilà qui est certain ; inais il n'est pas 
d'obligation que' ce soit la 1:ersonne ou le pajs qiii le con- 
somme, qui Ic produise. Voiis n'avez pas Liit celiii qiii voiis 
liabille si bien; la Prancc n'a pas fait le café clont ellc 
déjeuiic. 



.\vine cirosti. 2 4 9 

- )lais j'ai acliet6 iiion drap, et  In Francc son café. 
- Précisément, et  avec quoi ? 
- i\vec de l'argent. 
-Mais vous n'avez pas fait l'argent, ni la Francc non 

plus. 
- Nous l'avons achete. 
- Arec quoi ? 
- Ayec nos produits qui sont allés ai1 Pérou. 
- C'est donc en réalité votre travail quc vous écliangez 

coiiirc du drap, et le travail français qui s'est échangé contre 
(lu café. 
- Assurément. 
- II n'est donc pas de  nécessité rigourciise de faire ce 

qu'on consomine ? 
- Son, si I'on fait autre  chose que I'on donce en 

écliange. 
- En d'autres termes, la France a deux mo3ens de se pro- 

cürer une quantité donnée cle drap. Lc premier, c'est de le 
fairc ; le second, c'est de faire u u w e  chose, et de troquer 
cetlc atrtre chose à l'étranger conire du drap. De ces deux 
moxens, quel cst le n~eil leur? 
- Je ne sais trop. 
- N'esi-cc pas celui qui, pour u n  t ravai l  délermink, donne 

ttne plus grande quanti té de  drap ? 
- II semble bicn. 
- Et leqiiel vaut mieux, pour une nation, d'avoir le choix 

eiltrc ces deux moj-ens oii que In loi lui en interdise un. ail 
i.isquc dc tomhèr jiisiemcnt sur Ic meilleur? 
- II me j~arait qu' i l  vaut mieux pour elle avoir le choix, 

cl'aiitant qu'en ces matières elle clioisit toujours bien. 
- La loi, qiii proliii c le drap étranger, décide donc que 

si la France ~ c u t  avoir du drap, il faut qu'elle le fasse en 
nalure,  et qu'il lui est interdit de Liirc celte azctvc clrose avec 
laqiielle clle pourrait aclictcr du drap étranger ? 



- Il csl vrai. 
- Et comme ellc ohligc à fairc le drap cl défend dé filire 

l'autre chose, prdcisdn~ent parcc que celte autri  cliosc csige- 
rail moins de travail (sans quoi elle nJaiirail.pas bcsoiii de 
s'en inélcr), ellc décrète donc virtucllemcnt quc, par lin tra- 
vail déterminé, la Francc n'aura qu'un mhire de drap en le 
faisant, qiinnd, pour le niCmc tra~ail,'clle cn aurait eu deux 
mbtres en faisant I'ai~lre chose. . 
- Mais, polir Dieii ! qiiclle autre cliose? 
-El]! pour Dicii ! qii'importc? ayant le choix, cllc ne 

fcra autre chose qu'autant qu'il g ait qiielquc autre chose R 
fai i8e. 
- C'est possible ; mais je ine préoccupe toujours dc 

I'itldc quc l'étranger nous cnvoic du drap et nc nous prenne 
pas l'autre cltose, auquel cas nous scrions bien atirapés. En 
tout cas, voici l'objection, inênic à voire point de vue. Tious 
convcncz que la France fcra ccttc aulre chose h échiiiiger 
coritrc di1 drap, avcc moins dc travail quc si cllc edt fait le 
drap lui-incmc. 
- Sans doute. 
- Il y aiiiaa donc une cert:iinc qiianiité de son ti*n~iiil 

frappée d'ineriic. 
- Oui, mais sans qu'elle soit moins bien rbtue, pctilc cir- 

constance qui fail. toutc là méprise. Robinson la pcrclait de 
vue; nos pi'oiectionisies nc la voient pas oii la clissinliilci~t. 
La planche naiifi'agCc frappait aussi d'incrtic, poar qiiinzc 
jouiss, Ic travail clc Robinson, en tant clu'appliqué à fairc une 
planche, inais sans l'en priver. Disiingiiez'donc, entre ces 
dcus esphces dc diminuiion de travail, ccllc qui a pour efïet 
la privation ct ccllc qui a pour cause la satisfaction. Ces 
deux clioses sont fort différentes et, si \roiis Ics assimilez, 
vous raisonnez comme Robinson. Dans Ics cas les plus com- 
pliqués, comme dans les plus simples, le sopliisme consiste 
en ccci : Juger de I'utiliié du travail p a ~  sa durée et son in- 



tensité, et non par ses résultats; cc qui conduit à cette police 
économique : REduire les résultats du travail dons le but d'en 
augtnmter la durée et ~lJintensité i .  

1 .  

- Si l'on vous dit : Il n'y a point de principes absolus. 
La prohibition peut être mauvaise et la restriction bonne. 

Rcipondez : La resir,iction prohibe tout ce qu'elle enipéche 
d'entrer. 
- Si l'on vous dit : L'agriculture est la mère nourriciÊre 

du pays. 
Répondez : Ce qui nourrit le pays, ce n'est précisément 

pas l'agriculture, niais lc blé. 
- Si l'on vous dit : La base de l'alimentation du peuple, 

c'est l'agriculture. 
Rbpondez : La base de l'aliinentation du peuple, c'est le 

blé. Voilà pourquoi une loi qui fait obtenir, par du iravail 
agricole, deux heclolitres de blé, aux dépens de quatre 
liectolitres qu'aurait obtenus, sans elle, lin même travail 
indusiricl, loin d'être une loi d'alimentation, est une loi 
d'inanition. 
- Si l'on vous dit : La restriction à l'entrée du blé dtran- 

ger induit i plus de culture ct, par conséquent, h plus de 
production intérieure. 

Répondez : Elle induit à scmcr sur lcs roches des mon- 
Lagilcs et sur les sables de la mer. Traire une vaclie ct traire 
toujours donne plus de lait; car qui peut dire le nionlerit 

. Voy. cliap. 11 et III de la tre >&rie des Sophismes et Ic clisp. rr dcs 
Harnzcnies. 

(Arote de l't?diteu~*.) ' 
.t Tiré dit ~i6re-Échange, no di1 26 avril 1 S 4 7 .  

(AToie de Pédite~tr.) 



oii I'on n'obtiendra pliis une goutte? Mais la goiilte coiitc 
clicr. 
- Si I'on vous clit : Que Ic pain soir clier, et 1'agriciiItc11r 

clevenu riche cnricliira l'industriel. 
Ropondcz : Le pain est clier quand il y en a peu, cc qu i  

ne peut faire cliie des pauvres, ou, si rous voiilez, des ric:lics 
offilmis. 
- Si 1'011 insiste, disant: Quand le pain renclitiiii, Ics 

salaircs s'ékvent. 
Répouclez en montrant, en avril 1817, Ics cinq sisibines 

dcs oiivriers à I'atin~ônc. 
- Si I'on vous clit : Les profits des ouvriers doiscnt sui- 

vrc la clicrtC de la subsistaiice. 
ltépondcz : Ccla rcvicnt à dirc que, dails un navirc sans 

provisions, tout le nlondc a autant de biscuit, qu'il y cn aii 
ou qu'il n'y en ail pas. 
- Si l'on rous dit : II faut assurer un bon pris I celiii 

qui vend do blé. 
R4poirclcz : Soit ; mais alors il faut assiirer un Loi1 s;iliiirc 

ii celui qiii l'acliète. 
- Si I'on rous dit : Lcs propriétaires, qui foiit la loi, onl 

élevé Ic prix du pain sans s'occuper des salaires, parce 
qu'ils savcnt que, quand Ic.j,ain rcncliérit, Icssalaircs haiis- 
sent tout naturelletnen 1. 

Répondez : Sur cc principe, quand les ouvriers feront la 
loi, IIC Ics blâmcz pas, s'ils fisent un bon taus des salaires, 
sans s'occupcr dc protéger le b16, car ils sarcnt que: si Ics 
s;~laircs sont dcvés, les subsistances rcnclidrisscnt !out no- 
lu~tllernent. 
- Si I'on vous dit : Que faut-il donc faire? 
Répondez : h r c  justc envers tout lc monde. 
- Si I'on vous dit : Il est esscnticl qu'un grand pay's ait 

l'industrie du fer. 
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Répondez : ce qui est plus essentiel, c'est que ce grand 
pays ait du fer. 
- Si I'on vous dit : Il est indispensable qu'un grand pays 

ait I'indcisirie du drap. 
Répondez : Ce qui est plus indispensable, c'est que, dans 

ce grand pays, les citoyens aient du drap. - Si l'on vous dit : Le travail, c'est la richesse. 
Répondez : C'est faux. 
Et, par voie de développement, ajoutez : Une saignée 

n'est pas la santé ; et la preuve qu'elle n'est pas la santé, 
c'est qu'elle a pour but de la rendre. 
- Si I'on vous dit : Forcer les hommes à labourer des ro- 

ches el à tirer une once de fer d'un quintal de minerai, 
c'est accroître leur travail et par suite leur richesse. 

Répondez : Forcer les hommes à creuser des puits en 
leur interdisant l'eau de la rivière, c'est accroître leur tra- 
vail inutile, mais non leur richesse. 

-Si l'on vous dit : Le soleil donne sa chaleur e t  sa lu- 
mière sans rémunération. 

Répondez : Tant mieux pour moi, il ne m'en coûte rien 
pour voir clair. - Et si'l'on vous réplique : L'industrie, en général, perd 
ce que vous auriez payé pour l'éclairage. 

Ripostez : Non ; car n'ayant rien payé au soleil, ce qu'il 
m'épargne me sert à payer des habits, des meubles et des 
bougies. - De même, si l'on vous dit : Ces-coquins d'Anglais ont 
des capitaux amortis. 

Répondez : Tant mieux pour nous, ils ne nous feront pas 
payer l'intérêt. 
- Si l'on vous dit : Ces perfides Anglais trouvent le fer 

et la houille au même gîte. 
Répondez : Tant mieux p0u.r nous, ils ne nous feront rien ' 

payer pour les rapproclier. 
IV. i 5 
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- Si I'on vous dit : Les Suissés ont de gras pâturages qui 
coûtent peu. . . 

, !. ' 

Répondez : L'avantage est pour nous, car ils nous deman- 
deront une moindre quantité de notre travail pour fournir 
des moieurs à notre agriculture et ,des-'aliments à nos es- 

. ., < tomacs. 
-- Si I'on .$eus dit : Les terres- de Crimée n'ont pas de 

valeur et  ne paient pas de taxes. . . L i  . 

Rbpondez' : Le ést pour nous qui .aclietons. du. blé 
, , 

exempt de ces cliarges. ' , :  , : . -,. . 
- Si l'on vous dit : .Les serfs de Pologne traraillcnt sans 

, , , .. ,. 
salaire. ""'. -. . 

R6pondei : 'Le malhéur 'Est pour eus  et le profit pour 
nous, puisque leur, ' t r&~ail  lest ' . déduit . du prix .di1 blé que 
leurs maîtres nous vendent., , 
- Eiifin, si'l'bn vous dit' 1 L ~ S  autres nations ont sur nous 

une foule d'avantages. , ! . . 
Répondez ' :' Par 'l'écliangei~:elles~ sont bien forcCes de 

nous y faire participer. - . . , . . . . 
- Si l'on vous dit : Avec la liberté, nolis allons être inon- 

dés a e  pain, de bœuf à la mode, de Iiouillc et.de paletots. 
Répondez : Nous n'aurons ni faim ni froid. :. 
-Si l'on vous dit.: ~ v e i  quiji paierons-nous? . 
liépondez : ~ u e  cela ne vous inquibte pas, Si ,nous som- 

mes inondes; c'est que &As.aurons pu payer, et si nous ne 
puuvons payer, noiis ne serons pas inondés. . . 
- Si -l'on' vous dit : J'admcttrais le libre-écliange, si 1'15- 

tranger, en nous portant un produit, noos 'cn prenait un 
autre; mais il emportera,notre numéraire. . ' '. . . 

Répondez : Le numéraire, pas plus que le café,ane pousse 
dans les champs dc la e eau ce, et nè sort des ateliers 8151- 
beuf. Pour nous, payer i'étranger avec di1 numéraire, c'est 
comme le payer avec du café. . . . . .  
- Si l'on vous dit : Mangez de la viande. . . 



..: . :<,. .(. ..'. Répondez : ,Laissez-la entrer. . '  . 

- Si-l'on vous d i t ;  comme la. Presse: Quand..on,n'a'pas 
de quoi acheter di1 pain, il faut acheter di1 bœiif:: " 

. 

Répondez : Conseil ,aussi judicieux'que~celui deAhl."Vau- 
tour à son locataire : # 1 ' . ' , i  

, . , , .. .. . . :  , . I .  : ' , > . L I  

h . , .  l ' . . ,  , c I t .  ,' Quand' on n'a pas de qiioi payer soli terine, , ,.. . 
Il faut avoir une maison &'soi. . ": . . . ' - 'ln ' - 

l . '  < .  ,! . ' /  ' 

- Si l'on vous dit, comme la Presse: ~ ' l h a t  doit en- 
seigner au.peuple pourquoi ei  'comment 'il faul ma&&du 

. . . i  . i, :..i . - bœuf. 
Répondez : Que l'État laisse seulement eitiei. le'bé"f, ,et 

quant. à le manger, le pcuple le plus civilisé dù'niond;! est . . 
assez grand garçon pour ~ 'a~prendre ' sans  maître;' 
- Si l'on v&sdit.:'l.'Iha't doit totl'siîvoir'et tout ~ r é ~ b i r  

8 .  < . 
pour diriger le peuple, et le peuple 'n'a qu'h 'sé1'lais8er 

:.. ,. . .  L :  ! . t . ' #  . 
diriger. ' 

Répondez : Y a-t-il un ~ h a t  en dehors, , du . .  . , peuple' #, ,  et .  une 
prévoyance humaine en'dëhori de I'huinâtiité? Archimède 
aurait pu;répéler' tciusLle% joiiis'lde's~ bie : Ailei: un l&ie; et 
un point d'iibpui, je remuerai le h6nde,'iii'il'ne 1:a"i:it pas 
pour cela rèmué, faiitë dé Ppiht d9appÙi et dilévie;. - Le 
point d'appui d c  llBtit,' c'eit' là' naiionjJei' dé'n.de:kl$ in- 
sensé que de fonde'r'tint d'ëifiéran~& &i'f'$t$t; c'est-à- 
dire de supposer 1 i  kcïiii% èt81i p~%~o$i!\( :Coiiedi-es, 
aprCs avoir posé en fait Ijiribécillité 2 l'ihprévoiance indi- 

. . . a ; ,  . ., . . , ' ' . '  .'!, "."! 1 . viduelles. 
- Si l'on vous dit :.Mon Dieu ! jc ne demande pas de fa- 

, '. ,"!$ 

veur, mais seiikrnélt 'un dkoit ,Sti? . ... ie .. 'blé - .  et la ~iande,  qui 
compense les 16ukdes"tdXk~ auk~uellés la E'kYce éçt asso- 
jetlie ; un simple'petit dibit égal à ce quk,c&i taxés ajoutent 

. ,,: ' 
R U  prix de revient d e  mo: blé. . ., , 

_ I  t .. I t  

Répondez : ~ i l i e  p & ~ o n i ,  &is moi aussi je 'paie des 



taxes. Si donc la protection, quc vous vous votez à vous- 
inême, a cet effet de grever pouf moi voti.e blé tout jiiste de 
votre quote-part aux taxes, votrc douccrcuse dcmaiidc ric 
tend à rien moins qu'à établir entre nous cet arrangement 
par votis formulé : (( Attendu que Ics charges piibliqucs sont 
pesantes, moi, vendeur de blé, je ne paierai rien du tout, et 
toi, mon voisin I'aclicteur, tu paieras deux paris, savoir : la 
tienne et la mienne. )) Marchand de blé, mon voisin, tu petis 
avoir pour toi la force ; mais, à coup sûr, tu n'as pas pour 
toi la raison. 
- Si l'on vous dit : II est pourtant bien dur pour moi, qui 

paie des taxes, de lutter siir mon propre marclié, avcc l'é- 
tranger qui n'en paie pas. 

Répondez : 
l 0  D'abord, ce n'est pas votre marché, mais nohse niai'- 

ché. Moi, qui ris de blé et qui le paie, je dois être'coinptk 
pour quclquc chose ; 

Peu d'étrangers, par le temps qui court, sont cxcinpts 
de taxes ; 

3 O  Si la taxe que vous votez vous rend, cn routes, caiiaiix, 
sécurité, etc., plus qu'elle ne voiis codte, vous n'êtes pas 
justifiés dc repousser, à mes dépens, la concurrence d'C- 
trangers qui ne paient pas la taxe, mais n'ont pas non plus 
lasécurité, les routes, les canaux. Autant validrait dire: J e  
demande un droit compensateor, parce que j'ai de plus 
bcaiix habits, de plus forts clievaux, de meilleures cliarrues 
que le laboureur russe ; 

4" Si la taxe ne rend pas ce qu'elle coilte, ne la votez 
l'as; 

5"t en définitive, après avoir vote la taxe, vous pliit-il 
de vous y soustraire? Imaginez un systbmc qui la rejette sur 
l'étranger. Mais le tarif fait retomber votrc quote-part sur 
moi, qui ai déjà bicn assez dc la mienne. 
- Si l'on vous dit :  Cliez les Russes, la liberté di1 com- 



incrcc est nécessaire pour échanger leurs produits auec auan- 
tage. (Opinion de M .  Thiers dans les bureaux, avril 1817.) 

Répondez : La liberté est nécessaire partout et par le 
mênie motif. 
- Si l'on vous dit : Chaque pays a ses besoins. C'est d'a- 

prhs cela qu'il faut agi?.. (M. Thiers.) 
Répondez : C'est d'après cela qu'il agi t  de lui-même quand' 

on ne l'en empêche pas. 
- Si l'on vous dit : Puisque nous n'avons pas de tôles, il 

faut en-permettre l'introduction. (M. Thiers.) 
Répondez : Grand merci. 
- Si l'on vous dit : Il faut du fret à la marine marchande. 

Le défaut de chargement au retour fait que notre marine 
ne peut lutter contre la marine étrangère. (M. Thiers.) 

Répondez : Quand on veut tout faire chez soi, on ne peut 
avoir de fret ni à l'aller ni au retour. Il est aussi absurde de 
vouloir une marine avec le régime prohibitif, qu'il le serait 
de vouloir des cliarrettes là où l'on aurait défendu tous 
transports. 
- Si l'on vous dit : A supposer que la protection soit in- 

juste, tout s'est arrangé là-dessiis ; il y a des capitaux en- 
gag&, des droits acquis; on ne peut sortir de là sans 
souffrance. 

Répondez : Toute injustice profite à quelqu'un (excepté, 
peut-etre, la restriction qui à la longue ne profite à pcr- 
sonne) ; arguer du dérangement que la cessation de l'injus- 
tice occasionne à celui qui en profité, c'est dire qu'une 
injustice, par cela seul qu'elle a existé un moment, doit être 
éternelle. 



XVI. .-. LA UdIN DROITE ET LA NAIN GAUCnE '. 
( ~ A P I ~ O R T  AU no[.) 

Qùand o i v o i t  b&s-.hoiimés du Libre-&change ropantlrc 
audacieusement leur doctrine,~soutcnir qiic'le droit d'aclie- 
ter e't' de veni;l?e' 'est. implique' dans le droit de propriété 
(insolence que M.  ill la dl a' rélevée &n''vrai. avocat), il .est 
permis de concevoir de sérieiises alarmes sur Ic'sort du tra- 

0 .  . 
vail rintlonal; crit qiie f e r d t  les Français de leurs Liras et (le 

t .  

leur iiltellikence ils seront libres? 
~~'adniinistrat iori~ue tous  hvez 1ion;)réé dc'votrc confiance 

3 dil se préoccuper ii'bne situation aussi g & e ,  et  chercher 
dans I S a  sagesse une protection. Su'on 'puisse substhuer 

. 6  

celle.qui 'Paraît 'compromise: - Elle vous pisoposc o'riïlen- 
DIRE A VOS FIDÈLES SVJLTS'L~IJSAGE DE LA NAIN DROI'I'E. 

Sirc, ne nous hites pas l'injure de penser que nous avons 
adopté 1égCrëinent un6 niesure'q"i, ati premier. aspect, peut 
paraî~re"biza'rè. ~ ' i 5 t u d e . ' i i ~ ~ ~ o f i ) n ~ i e  dü régirne protecteur 
nbus a Fé~816 E e  SyIIo&iSrne, sur lequel il repose  LOU^ entier : 

Plus on travaille, plus on est riclie ; 
Plus on 'a 'de 'difficultës à vaincre, plus on ti*availle ; 
E'rgo: $lus'oii'a tlë difficultés à vaincre, plus on est riclic. 
Q'd'est'ce, 'en'efïet, que la protection, si,iion uiie àpplici~- 

lion ingétiié~ise'fde c e  ra,isohnekent en forme, ct si. serré 
qu'il résisterait à la subtilité de M. Billault lui-même? 

Personnifions le pays. Considérons-le comme un être col- 
lectif aux trente millions de bouches, et, par line cons& 
quence naturelle, aux soixante millions de bras. Le voilà 

1 Tiré du ~ibre-Echangt-, no dii 13 décembre 1846. 
(h'ote de l'éditettr.) 



qùi:,fait une  pendule,:.qu'il pretend troquer en .Belgique 
contre dix,:quintaux de fer; Mais. nous lui disons : Fais le 
fer toi-même. - J e ' n e ' k  puis, i'épond-il, ce l i  nie prendrait 
trop de.temps;je n'En ferais piis cinq q,uintaux p.endant que 
je fais .une -pendul'e. '- UtopiSte.1 -répliquons-nous, c'est' 
pour cela. même que nous te défendons de  fairela pendule 
et  t'ordonnons 'de faire le fei-, Ne~nois.tu~as.,,qoe nous te 

. ,  . .  - , cr&oris du travail ?' . , , , : S .  . 3: Y -: . ; , i l  -.:,, 
Sire,.il i i ' a ~ r a ; ~ a s : ~ é C h a ~ ~ t !  à votre sa'gacil.é que clest ab- 

solument bomme si' nous disions:au :pays :' Travaille de la 
main-gau~he'ét non de la droite. , ': j ,! .., 

' créer'de-s obstacles pour fournir au travail l'occasion de 
se dévëtopper, tel est le principe de la rcsî.riction qiii se 
méurC7C'est aussi le principe de la restriction quiva naître. 
Sire; réblementer' ainsi, ce ,n'est pas innover,, c'est per- 
sévérer.'" .. . . . . ,  . . . . .  

Quant l'efficacité de la n ~ é s u ~ e ,  elle' est. incoritesiable. 
11 est malaisé, beaucoup pliis' malaisé qu'on. ne pense, 
d'exécuter. de la.:inain.gauche-~e~q~i'on;. ami: coutume de 
faire de la droite. Vous vous en convaincrez, Sire, si vous 
daignez condescendre à e9périmenter notre systbme sur un 
acte qui vous soit fimilier, cornme, pkr:e'itéjnpie;;'cc~ui de 
brouiller des cartes. Nous,pouvons donc -nous . . flatter d'ou- 
vrir au travail une carrière illimitée. ; ' . 

... Quand,.les ouyriers .de toute sorte seront . iéd&s . . . .  à leur 
main gauche, représentons-nousj -Sir<, le nombre:immense , .  .+.. . . 
qu'il.-en Faudra, pour,faire faCe .à l'ensemble de la consom- 
mation actp-Jle, e n  la supp6sant~jnv?riable, Bue nous 
faisons toujours quand nous c6mparonsientre .. . - eux . .des sgs- 
témes de production opposés. Une ciemande si prodigieuse 
d e  main-il'œu~re ne peut manqrier-de détertniqer iine.hausec 
considérable des salaires, et le paupérisme disparaîtra du 
pays comme par enchantenient. 

Sire, votre cœur paternel se réjouira de penser que les 



bienfaits de  l'ordonnance s'étcnclront aussi sur cctte inté- 
ressante portion de la grande famille dont lc sort excite 
toute votre sollicitude. Quelle est la destinée des femmes en 
France ? Le sexe le plus audacieux et le plus endurci nus 
fatigues les chasse insensiblement de tüutes les carrihrcs. 

Autrefois elles avaient la rcssourcc des bureaux de loterie. 
Ils ont été fermés par iine pbilantliropie impitoyable; et 
sous quel prétexte? a Pour épargner, disait-elle, le denier 
du pauvre. o Hélas! le pauvre a-t-il jamais obtenu, d'une 
pièce de monnaie, des jouissances aussi douces et  aussi in- 
noccntes que celles que renfermait pour lui l'urne mysté- 
rieuse de la fortiinc ? Sevré de toutes les douceurs de la vic, 
quand il mettait, dc quinzaine en quinzaine, le prix d'une 
journéc de travail sur un quaterne sec, combien d'lielircs 
délicieuses n'introduisait-il pas au sein de sa famille? L'es- 
pérance avait toujours sa place au foycr domestique. La 
inansarde se peuplait d'illusions : la femme se  promettait 
d'éclipser ses voisincs par l'éclat de sa mise, le fils se voyait 
tambour-major, la fillc se sentait ent ra ide  vers l'autel au 
bras de son fiancé. 

C'est qiielque cliose encor que de faire un beau rbve! 

Oh ! la loterie, c'était la poésie du pauvre, et nous l'avons 
laissée irchapper ! 

T,a loterie défunte, quels moyens avons-nous de p'ourvoir 
1i.u protégées? Le tabac et la poste. 

Le tabac, à la bonne Iieure ; il progresse, grâce au ciel el  
aux habitudes distinguées que d'augustes excmplcs ont su, 
h r t  habilement, faire prévaloir parmi notre élégante jcu- 
nesse. 

Mais la poste !. .. Nous n'en dirons rien, elle fera l'objet 
d'un rapport spécial. 

Sauf donc le tabac, que restc-t-il à vos sujettes? Rien que 
la broderie, le tricot et la couture, tristes ressources qu'une 
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science barbare, la mécanique, rcstreint de plus en pliis. 
Mais sitôt que votre ordonnance aura paru, sitôt que les 

mains droites seront coupées ou attachées, tout va changer 
de race. Vingt fois, trente fois pliis de brodeuses, lisseuses 
et repasseuses, lingères, couturihres et cliemisihres ne suf- 
firont pas à la consommation (honni soit qui mal y pense) 
du royaume ; toujours en la supposant invariable, selon 
notre manière de raisonner. 

Il est vrai que cetic supposition pourra être contestée par 
de froids théoriciens, car les robes seront plus chhrcs et  les 
chemises aussi. Auiant ils en disent du fer, que la France 
tire de nos mines, comparé à celui qu'elle pourrait vendanger 
sur nos coteaux. Cet argument n'est donc pas plus receva- 
ble contre la gnucherie que contre la protection; car cette 
chcrté ineme est le résultat et le signe de l'excédant d'cfïorts 
et  dc travaux qui est justement la base sur laquelle, dans 
un cas comme dans l'autre, nous prétendons fonder la 
prospérité de la classe ouvrière. 

Oui, nous nous faisons un touchant tableau de la prospé- 
rité de l'industrie coutiiriére. Quel mouvement! quellc acti- 
vité ! quelle vie ! Chaque robe occupera cent doigts au lieu 
de dis. II n'y aura plus une jeune fille oisive, ct nous n'a- 

- vons pas besoin, Sire, dc signaler à votre perspicacité les 
conséquences morales de  cette grande révolution. fion-seu- 
lement il y aura plus de filles occupées, mais chacune d'elles 
gagnera davantage, car elles ne pourront suffire à la de- 
maiide; et si la concurrencc se montre encore, ce ne aera 
plus entre les ouvrières qui font les robes, mais entre les 
belles dames qui les portent. 

7'011s le voyez, Sire, noire proposition n'est pas seulement 
conforme aux traditions économiques du gouvernement, 
elle est encore essentiellement morale et déiriocratique. 

Pour apprécier ses effets, supposons-la réalisée, trans- 
portons-nous par la pensée dans l'avenir ; imaginons le sys- 

1 5 .  



thme cn action depiiis vingt ans. L'oisivcté cst bannie du 
pays; l'aisance et  la concordc, le contentement et la rnora- 

slité ont pénétré avec le, travail dans toutes les famillss; plus 
de misère, plus de prostitution. La ,main gauqlic dtant fort 
gauche à la besogne, l'oiivragc sulabonde.et la rémunéra- 
tion cst salisfaisante. Tout s'est arrangé là-debsus; lcs atc- 
liers se sont peiiplés en conséq~ience..N'<st-il pas.~rai, Sire, 
que si, tout a coup, des utopistes venaient réclamer la li- 
berté de la main'droite, ils jetteraient l'alaimeLdans Ic pays?. 
N'est-il pas vrai qiie cette préiendiie réforme boulcrerscrait 
 toutes lcs existences? Donc notre systhme est bon, puis- 
qu'on ne Ic pourrait dctyuire sans douleurs. 

Et cepc'ndant, nous avons le tristc pressentiment qu'un 
jour il so formera ( ~ a n t  est grande la perversité liuinaine !) 
une'askociation pour la liberté des mains droitcs. 

Il nous semble déjà entcndre Ics !~brc-dextéristes tenir, à 
laBsal!e Montcscjuieu, cc langage : 1 

(( Peuple, tu te crois plus riclic parcc qu'on t'a ôté I'ii- 
a sage d'une main; tu ne vois que lc siircroil de travail qui 
(( t'en 'revient. Mais regarde donc aussi la cherté qui en ré- 
(( sYlte; le décroisscmcnt force de toutes les consommiiiions. 
a Cette mesure n'a pas rendu plus abondatite la source des 
(( salaires, le capital. Les eaux qiii coulent de cc grand ré-. 
(( servoir sont dirigées vers d'autres canaiix, leur volume 
(( n'est pas -augmcnté,.et le résultat définitif est, pour la 
(( nation en masse, une déperdition dc bien-être égale à tout 

.« ce que des millions de mains droitcs peuvent prodaire de 
(( plus qu'un égal nombre de mains gauches. Donc, ligiions- 
a nous, et, au prix de quelques dérangements inévitables, 

< ins. 1) (( conquérons le droit de travailler de toutcs ni?' 
IIeuretisen~eni, Sirc, il se formera une association pour 

la défense di1 travazl par la main gauche, et les Sinistristes 
n'auront pas de pcine à rddiiire à néant toutes ces généra- 
lités et icléalilés, suppositions et abstractions, rkvcrics ct  
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utopies. Ils n'auront qu'h esl-iumer l e  ~ o n i t e u r  industriel 
d e  1846 : ils y trou'veront, contre la liberté des échanges, des 
arguments toiit faits, qui pulvérisent si merveil!eci$ement la 
lïbertéjde la .main droite, qu'il leur suffira d e  substituer un 
mot à:l'autrc. .:. . ., .- ; . . . . ' ..:, . . .  .. . . - 

(I La ligue parisienne pour la liberté du commerce ne.dou- 
ci tait bas- du.concours. des ouvi:iers. .Mais les .~uvriers;, ne 
a sonf'pliis des hommes que  l'on mènelpaale bout. du nez. 

. a Ils ont leS yeos ouverts et ils-savent,mieus;~~6conomie.po- 
a lilique que nos professeurs patentés ... cLa,iliberte'.du corn- 
« mei'ce, oni-ils répondu,.noiis enlè~erait.notre travail,@ le 
u travail. c'est .notre .propriété ,réelle, grande?igouveraine : 
(i avec 12' travail, 'auei."beaucoup de :tt:cvnil; le prix,des.mar- 
.(( chandises n'est jamais'inacccssible,.Mais sans,ti.avail., le$pain 

necoiiiac-'il'q~iun soir la livre, 1'ouvrier'cst.forcé de..mou- 
.e'iir :db 'fai'ni: .Or, vos !doctrines; au lieu. d'augmenter la 
',ii somm@' àctüelleb du iravail ,<en France, la .diminueront, 
:a.cYest:2Ldire 'qiie vous nous réduirez à,la misbnc. u (Numéro 
d u  1 3  oktobre".IS46.) s ' : ' )  .., a .  G .  

-. a Qui"d il y a trop de marchandises à vendre,,leur prix s'a- 

(1 baisse à la véfité ; mais'comme~lei salaire 'diminue quancl 
-61 la ~a rbhand i se  perd'de sa valeur, il en. résulte .qu'au: licii 
'(r kl'être~'èn.'&tat d'acheter, nous ,nc pouvons~plus rie-n.ac11e- 
.(t ter.: C'est, don6 quand .la m'archandise .est; à .vil, prix,que 
a l'ouvrier est le plusmalheureux.' 1) (Gauthier de Rumilly, 
4i!oniteûr~~ndùstriel du' 17 novembre:). . - .  # .  . .  . 

Il ne sera pas mal que les Siliisfristes entremelent quel- 
~ques menaces ilans'leurs belles théories. Fn voici 1e.inodiile : 
'.' .« Qaoi !' vonioii substitixer. le. travail de la inain droite à 
.(i celui de la main :gauche et' amener ainsi 1:abaissement 
',ii fofcé; siribn i'anéa.ntissemént .,du salaire, .seule ressoilrce 
.;-de ,presqu.e toiitè la nation ! 

a Et cela au moment où des récoltes incomplètes impo- 
a sent déjà de pénibles sacrifices à l'ouvrier, l'inquièient 
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sur son avenir, le rendent plus accessible aux mauvais 
. (iconseils et prêt A sortir de cctte conduite si sage qu'il a 

a tenue jusqu'ici ! )) 
Nous avons la confiance, Sire, que, grâce à des raisonne- 

ments si savants, si la lutte s'engage, la main gauche en 
sortira victorieuse. 

Peut-être se formern-t-il aussi une association, dans Ic 
biit de rechercher si la main droite et la main gaiiclie n'ont 
pas tort toutes dciix, et s'il n'y a point entre elles une troi- 
sième main, afin de tout concilier. 

AprEs avoir peint les Dextéristes comme séduits par la 
libéralité apparente d'un prirtcipe dont l'expérience n'a pas 
encore vérifie l'exactitude, et les Sinistristes comme se 
cantonnant dans des positions acquises : 

(1 Et l'on nie, dira-t-elle, qu'il y ait un troisième parti 5 
« prendre au milieu du conflit 1 et l'on ne voit pas que les 
(I ouvriers ont à se défendre à la fois et contre ceux qui ne 
u veulent rien changer à la situation actiielle, parce qu'ils 
(1 y trouvent avantage, et contrc ceux qui rêvent un boule- 
(( versement économique dont ils n'ont calculé ni l'étendue 
« ni la portée! B (National du 16 octobre.) 

Nous ne voulons pourtant pas dissimuler à Votre RIa- 
jesté, Sire, que notre projet a un côté vulnérable. On 
pourra nous dire : Dans vingt ans, toutes les mains gauches 
seront aussi habiles que le sont maintenant lesmainsdroites, 
et vous ne pourrez plus compter sur la gaucherie pour ac- 
croître le travail national. 

A cela, nous répondons que, selon de doctes médecins, 
I i i  partie gauche dii corps humain a une faiblesse naturelle 
toiit Pfai t rassurante pour l'avenirdu travail. 

Et, après tout, consentez, Sire, à signer l'ordonnance, et  
un grand principe aura prévalu : Toute t*ichesseprooient de  
l'intensité d u  travail .  Il nous sera facile d'en étendre et 
varier les applications. Nous décréterons, par exemple, 
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qu'il nc sera plus permis de travailler qu'avec le pied. Cela 
n'est pas plus inipossible (puisque cela s'est vu) que d'es- 
traire du fer des vases de la Seine. On a vu même des 
liopmes écrire avec le dos. Vous voyez, Sire, que les moyens 
d'accroître le travail national ne  nous manqueront pas. 
En désespoir de cause, il nous resterait la ressource illi- 
miiée des amputations. 

Enfin, Sire, si ce rapport n'était destiné à la publicité, 
nous appellerions votre attention sur la grande iiifluence' 
que tous les sjstémes analogues à celui que nous vous Soli- 
mettons sont de nature à donner aux lionlrnes du pouvoir. 
Mais c'est une matière que nous nous réservons de traiter 
en conseil privé. 

XVII. - D0311NATIOfi PAR LE TRAVAIL ''. 
a Dc même qu'en temps de guerre on arrive à la domi- 

nation par la supériorité des armes, peut-on, en temps de 
paix, arriver à la domination par la supérioritédu travail? 1) 

Cetle question est du plus haiit intbrêt, à une époque où 
on ne parait pas mettre en doute que, dans le chainp d e  
l'industrie, comme sur le champ de bataille, l e  plus fort 
écrase l e  p l u s  faible. 

Pour qu'il en  soit ainsi, il faut que l'on ait découvert, 
entre le travail qui s'exerce sur les choses et la violcnce qui 
s'exerce sur les hommes, une triste et décourageante ana- 
logie ; car comment ces deux sortes d'actions seraient- 
elles identiques dans leurs effets, si elles étaient opposées 
par leur nature ? 

Et s'il est vrai qu'en industrie comme en guerre, la 
domioation est le résultat nécessaire de la supérioritk, 

1 Tiré du ~ibre-dchange, no du 14 fevrier 1847. 
(Nole de I'dditerir.) 



qu'avons-,nous à nous occupcr de progrès, .d'économie'so- 
ciale, puisque nous sommes :dans un ,irtondc où. tout a été 
arrangé de telle sorte, par la:Providence, qii'iinlhêiue effet, 
l'oppression, .sort futalen~enthdes principes les.pliis opposés? 

A propos de la politique tolite nouvclle où la libei-té. com- 
merciale entraîne l'btigloter~~e;tbeaucoi~p~de'~pérsonnes font 
cette objection qui préoccupe, j'en conviens, les esprits Ics 
plus s indres  : a .L'~ngletcrrebfait-elle autre':cbose:que pour- 
suivre le mêmc.but.par un.autre moyen? N'aspirè~t-clle pas 
toujours à l'universelle.supr6matie? Sûre de la;supériorité 
de ses capitaux et de son travail, n'appelle-t-klle pasla libre 
concurrence pour étouffer l'industrie du contincni, régner 
en souveraine, ct conqudrir le priuiiége de nourrir et vêtir 
Ics peuples ruinés? )) 

Il mc serait facile de démontrer que-ceslalarmes sont 
I . I I  . 

chimériques; que notre' préiendue infhriorité est dc beau- 
coup exagérée; qu'il n'est aucune de nos granfles i,ndiistries 

,, -. . . : I I  .!.. 
qui, non-seuléhent ni iés?s!e, mais encore nc''&' di5veioppe 

l::, T , :  

sous~l'action'dé ia 'doncurièncé 'exi%rieure, e t  qué son eNct . I l < , .  t 

infaillible est d'amencr un ,a~cEoi,ssemcnt' _.. ac , . .. éd$scn~m'?$n 
générale, capàble d'itisortiëi'à l$ fuis'lcs brcdui,t$ dudehors 

: ,  :.; , 8 

et ceux du dedans. 
hujoÙrd'liui je'ircüx. attaquLr 1'6bjeclion de front'' Iiii lais- 

! '. sant toule sa force ct tout l'avan~age d~ iêi i i in qu'elle a 
choisi. Metlant de'côté.les'Aiiglais d ' le$  ~ r â h ~ i i S :  je , recher- , 

cherai, d'une'in~aniCrc' génerale, si;'aloi.s'méme 'q'iie, par sa 
slipérioriié dàiis ~ h e  brariche'd'iridÙ~tïiè:'iin p 8 ~ ~ ~ ~ é ' v i e ~ t ' à  
étouffer I'indiislrie simi1aii.é d'un a,utie. ;i:$ic, Eclki-là a. 
fait un ,pas vers la dominition étcdl~ii-c'i véFsia aép'én'dance ; 

I l , ,  . ' , l S  en d'autres termes, si tous deus ne g;igncnt'pas dan's I'opé- 
ration, et si ce n'est ,pas le vaincu qui y gagne davantage. 

8 .  . . 8 * s <  ,l ::> ; > 4  . 8 ' 

Si l'on ne voit dan8 uii'pi.6duit'que 1 occasion d'un travail, 
il est certain que les alarmes des protectioiiisies sont fon- 
dées. A ne considércr le fer, par exemple, que dans ses 
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rapports~avec::les.:maiti:es .de .forges, .on- pourrait *craindre 
que la concurrence~d'u~:paysj où il serait.un don gratuit de 
la nature, ~n.Vtei~n,ît.:les.hauts fourneaiix dansan :autre-pays 
où il y aurait rareté.de minerai et-de combustible: ; - . 

Mais est-ce là ,une vue complète du:sujet ? .Le. fér da-t-il 
des rapports!qu'airec ceux;qiii le.font;?est-il éirangerà ceus 
qui. l'emploient ?.~sp.destinaiion~dé6niiivej~unique; .est-elle 
d~~tre:prod,uit~~et;:s'i~~èst! utile,;non:à cause du'travail. d'ont 
ilmest: l~ccica~sion, .mais!araison des-~qualiiés.:qu'il possède, 
'des~nombwnx.serYicesauxq~ielsisa~d~reté, sa malléabilité le 
rendent' propre; ne s'ensuit.-il pas:que ,116tranger ne -peut en 
réduire le prix, même au point d:en:empêclier la production 
chez.nous;:sans'nous faim plus de bien;:sous ce-dernier r a p  
port,:q~'~il?ne:nous~fait de.ma.1 soùs le prem,ier?. * . . , . 

Qu'on .veuille bien considérer .qn'il est.:une-fouk de clio- 
ses queles étrangers, par.les-avantkgesnaturels dont ils sont 
entou~r6s;~:nous empêchent- de .produire 'dipectement, et à 
l'égard: desquelles8 noiis.asommes .placés,'en:.réalité,'klans la 
position8;hypoih8tique:qué #nous examirionsi quaiit. au fer. 
Nous ne produisons chez'nous'ni le théiSni le café, ni l'or, 
ni l'argent. E-si-ce à dire que notre travail eii .ma, <se en est 
diminué? Non~;.rseulementi :pour'.créer .la.contre-valeur de 
ces choses, poiiri!les~ acquérii.par :voie d'échange, nous dé- 
tacho~slda'~notre ;travail gédéra1.une:portion moins grunde 
qu'il-n'en:;faudr'aiti pour. les 'produire nous-mêmes. II. nous 
en reste pibs j: cdnsacrer ~à~d'autres~satisfactions. Nous som- 
:mes plus riches; plus !fort~,*d'autant: Toutce -qu'a pu faire 
la rivalité extérieure;:mdme~dans ,les cas' oh elle nous in- 
terdit d'une manière'abs'olue une forme~déierminée de tra: 
vail, c'est de . l?éconoiriisér, '"diaCcroîti-e notre. puissance 
pi-oductive: (Esfice. 1:$; .,pour' l'étranger, le chemin dé la 
domination ' j i  I ! ~ : . . ' I ! . :  :. , 1 . '  . ., _ j . _ _ .  

,!(,Si l'on tcoii.vait ,en:.Frànce' uiie.,mine il'or, i l n e  s'ensuit 
pas que nous eussions intérêt à l'exploiter. Il-est même cer- 



tain que l'entreprise devrait être négligée, si cliaque once 
d'or absorbait plus de notre travail qu'une once d'or aclie- 
tée au Mexique avec du drap. En ce cas, il vaudrait mieus 
continuer à voir nos mines dans nos métiers. - Ce qui est 
vrai de l'or l'est du fer. 

L'illusion provient de ce qu'on ne voit pas une cliose. 
C'est que la supérioritd étrangère n'empêche jamais le tri+ 
vail national que sous une forme déterminée, et ne le rend 
superflu sous cette forme qu'en mettant à notre dispositioii 
le résultat même du travail ainsi anéanti. Si les hommes 
vivaient dans des cloches, soiis une. couche d'eau, et 
qu'ils dussent se pourvoir d'air par l'action de la pompe, il 
y aurait là une source immense de travail. Porter atteinte H 
ce travail, en laissant les hommes dans cettecondition, ce se- 
rait leur infliger un effroyable dommage. Mais si le travail 
ne cesse que parce que la nécessité n'y est plus, parce que 
les hommes sont placés dans un autre milieu, où I'airest mis, 
sans effort, en contact avec leurs poumons, alors la perte de 
ce travail n'est nullement regrettable, si ce n'est aux yeux 
de ceux qui s'obstinent à n'apprécier, dans le travail, que 
le travail même. 

C'est là précisément cctte nature de travail qu'anéantis- 
sent graduellement les machines, la liberté commerciale, 
le progrès en tout genre ; non le travail utile, mais le travail 
deveuu superflu, surnuméraire, sans objet, sans résultat. 
Par contre, la protection lc remet en œuvre ; elle nous re- 
place sous la couche d'eau, pour nous fournir l'occasion de 
pomper ; elle nous force à demander l'or à la mine nationale 
inacccssible, plutôt qu'à nos métiers nationaux. Tout son 
cffet est dans ce mot : déperdition de forces. 

On comprend que je parle ici des effets généraux, et non 
des froissements temporaires qu'occasionne le passage d'un 
mauvais système à un bon. Un dérangement momeniané 
accompagne nécessairbment tout progrès. Ce peut être une 
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raison pour adoucir la transition ; ce n'en est pas une pour 
interdire systdmatiquement tout progrès, encore moins pour 
le mécoiinaître. . 

On nous représente l'industrie comme une lutte. Cela 
ii'esi pas vnii, ou cela n'est vrai que si l'on se borne à con- 
sidérer chaque industrie dans ses effets, sur une autre indus- 
trie similaire, en les isolant toutes deux, par la pensée, du 
reste de l'humanité. Mais il y a autre chose ; il y a les effets 
sur la consommation, sur le bien-être général. 

Voilà pourquoi il n'est pas permis d'assimiler, comiile on 
le fait, le travail à la guerre. 

Dans la gucrre, le plus fort accable l é  plus faible. 
Dans le travail, le plus fort communique de la force au 

plus fuible. Cela détruit radicalement l'analogie. 
Les Anglais ont beau être forts et liabiles, avoir des ca- 

pitaux énormes et amortis, disposer de deux grandes puis- 
sances de prodiiction, le fcr ct le feu ; tout cela se traduit 
en bon marcfcé du produit. Et qui gagne au bon marclié du 
produit ? Celui qui l'acliète. 

II n'est pas en leur puissance d'anéantir d'une manière 
absolue une porlion quelconque de notre travail. Tout ce 
qu'ils peuvent faire, c'est de le rendre superflii pour un ré- 
sultat acquis, de donner l'air en même temps qu'ils suppri- 
ment la pompe, d'accroître ainsi notre force disponible, 
et de rendre, chose remarquable, leur prétenduedomination 
d'autant plus impossible que leur supériorité serait plus in- 
contestable. 

Ainsi nous arrivons, par une démonstration rigou- 
reuse et consolante, à cette conclusion, que le travail  et la 
violence, si opposés par leur nature, ne le sont pas moins, 
quoi qu'en disent protectionistes et socialistes, par leiirs 
effets, 

Il nous a suffi pour cela de distinguer entre du travail 
anéanti et du travail économis6. 



Avoir inoins de fer parce qu'on travaille moins, ou avoir 
plus de fer buoiqu'ori travaille,moins, ce sont choses plus 
que différentes ; elles sont opposées. Les. protectionistes 
les confondent, nous ne les confondons pas. Voilà tout. 

Qu'on se persuade bien une chose. Si les Anglais metlent 
en œuvre beaucoup d'activité, de  travail,,dc capitaux, d'in- 
telligence, de forces naturelles, ce n'est,pas pouc.nos bea<x 
yeux. C'est pour se donner. à eux-mêmes' bcaucoiip de sa- 
tisractions, en échange de leurs produits. Ils veulent certiii- 
nement recevoir au ' moins autant qu'ils donnent, et ils ,Ca- 
briquent chez eux le paiement de ce qu'ils achètent ailleurs. 
Si donc ils n0u.s inondent de leurs produils, c'est qu'ils cn- 
tendent être'.inondés des nôtres. Dans ce, cas, le meilleur 
moyen d'en v o i r  beau~oup.~pouc nous-mêmes, c'cst d'êlrc 
libres de-choisir, pour, I'acqiiisition, entre ces'deux procé- 
dés : sprodiiction immédiate,: prodticiion médiate. Tvut le 
machiavélisme britannique ne,nous fera, pas fairciun' mau- 
vais choix. . . , , . ,  

Cessons donc d'assimiler puérilement la concurrence in- 
dustrielle à la guerre.; fausse assiiuilation qui tire tout ce 
qu'ellé a de spécieux de ce qu:on isole deux industries ri- 
vales pou; juger les elYets de la concurrence. sitôt qu'on fait 
entrer cn ligne.de compte l'effet, produit .sur..le bien-être 
général, Iranalogie disparaît. , , , . ,, 1 i 

Dans une bataille, celui qui est tué est bien tué, et I'ar- 
mée est affaiblie d'auiant. En industcie, une usine ne suc- 
combe qu'autant que l'ensemble du travail national rem- 
place ce qu'elle produisait,.avec un excédant. .Imaginons un 
état de choses où, pour un honime resté sur le carreau, il en 
ressuscite deux pleins de  force et de vigueur. S'il. est une 
planète où les choses se passent ainsi, il ~faiit con~en i r  que 
la guerre s'y fait, dans des conditions si différentes de ce 
que nous la voyons ici-bas, qu'elle n'en mérite pas même 
le nom. 
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Or, c'est là le caractère distinctif de ce qu'on a noinmé 
si mal à propos guerre industrielle. 

Que les Belges et les Anglais baissent le prix de letir fer, 
s'ils le peuvent, qu'ils le baissent encore et toujours, jusqu'à 
l'anéantir. Ils peuvcnt bien par là éteindre un de nos hauts 
fourneaux, tuer un de nos soldats ; mais je les défie d'em- 
pêcher qu'aussitôt, et par iine conséquence nécessaire de cc 
bon marché lui-même, mille'autrcs industries ne ressusci- 
tent, ne se développent, plus profitables que l'industrie mise 
hors de combat. 

Concluons que la domination par le travail est impossible 
et contradictoire, puisqlie toute supériorité qui se manifeste 
chez un peuple se traduit en bon marché et n'aboutit qu'à 
communiquer de la force à tous les autres. Bannissons de 
l'économie politique toutes ces expressions empriintées au 
vocabulaire des batailles : Ltctler ci armes égales, vaincre, 
écraser, élouftr, ê ~ r e  battu, invasion, tribut. Que signifient 
ces locutions? Pressez-les, et il n'en sort rien. .. Nous nous 
trompons, il en sort d'absurdes erreurs et  de funestes pré- 
jugés. Ce sont ces mots qui arrêtent la fusion des peuples, 
leur pacifique, universelle, indissoluble alliance, et le pro- 
grbs de l'humanité ! 

1 Si l'auteur eût vécu, il eût probablement publie une troisieme se- 
rie de Sophisnzes. Les principaux elernents de cette publication nous 
ont semble préparés dans les colonnes du ~ib1.e-&cltangel et, la fin di1 

tome.11, nous les presentons réunis. 
(Note d e  l'édileu~.) 
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La in  fiance ;!' !; .,.:. d è . . ~ s ,  , . &6n~thy~n, :  , m''a . ,  r e ~ ê t u  , .  du titre de 
l é g i s l a t e u r , , ,  . .. . . . 1 . .  ) .  

Ce titie,,'je i ~ ' ~ u r ~ ~ ~ ' ~ , ~ ~ ~ s , d ~ c l i p é ,  ;Si jB'1'avai.s compris 
comme faisait R,ouSse.at;: ., 

(( ose entreprendre d'insiituer un peuple, dit-il, 
a doit se, sentir en,état de c!ia,nger, pour ainsi dire, la na- 
(( ture humaine, de transformer chaque individu qBi, par 
(( lui-même, est un tout p~rfa i t  et solitaire, en  parlie, d'un 
a plus grabdlto$ dontccindiv~du r5poiv.e en quelquc Sorte 
(i sa vie et sofi , ê t ~ e  ;, $'.altérir 1 i  constitution physique de 
u l1hornt$ @p"r la .., re,nforc$r, . , S I , .  . etc:, ?t,6..: S'il est vrai qu'un 
(i grand prince es1 "n . h p m ~ e ~ r a y e ,  . que sira-ce d'un grand 
(( législaieui:? Le premier n',a qu'à siiiye .le. modèle que 
(( l'autredoit probo&i. Celui-ci est le mécariicien qui invente 
« la macl-tiny,, ::?&~j-là n'est que l'ouvrier qui. la monte et 
« la fait marcher. ), , 

~ousseau,  étant convaincu que l'état social etait d'inven- 
tion humaine?, devait placer très-haut la loi et le législatetir. 
Entre le législateur et le rcste, des' hommes, il voyail la dis- 
tance ou plutôt l'abîme qui sépare l e ,  mécanicien de la 
matière inerte .dont la machine cst composde. 

1 Article inseré au 110 du 15 ma) 1846 du Joutyzal des  &cononlisles. 
(h70te d e  ~ ' ~ d i t e u r . )  
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Selon lui, la loi devait transformer les personnes, créer ou 
ne créer pas la propriété. Selon moi, la société, les person- 
nes et  les propriétés existent antérieurement aux lois, et, 
pour me renfermer dans un sujet spécial, je dirai : Ce n'est 
pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétés, mais 
parce qu'il y a des propriktés qu'il y a des lois. 

L'opposition de ces deux systbincs est radicale. Les con- 
séquences qui en dérivent vont s'éloignant sans cesse; qu'il 
me soit donc pcrmis de bien prdciser la question. 

J'avertis d'abord que je prends le mot propriété dans le 
sens général, et non au sens restreint de propriété foncière. 
Je  regrette, et  probablement tous les Bconomistes regrettent 
avec moi, que ce mot réveille involontairement en nous 
l'idée de la possession du sol. J'entends par propriété Ic 
droit qu'a le travailleur sur la valeur qu'il a créde par son 
travail. 

Cela posé, je me demande si ce droit est de  création lé- 
gale, ou s'il n'est pas au contraire antÊrie~ir et supérieur à la 
loi? S'il a fallu que la loi vînt donner naissance au droit de 
propriété, ou si, an contraire, 1ü propriété était un fait ct  un 
droit préexistants qui ont donné naissance à la loi? Dans le 
premier cas, le législateur a pour mission d'organiser, mo- 
ditier, supprimer même la propriété, s'il le trouve bon ; 
dans le second, ses attributions se bornent à In garantir, h 
la faire respecter. 

Dans le préambule d'un projet de constitution publié par 
lin des plus grands penseurs des temps modernes, RI. La- 
inennais, je lis ces mots : 

(( Le peuple français déclare qu'il reconnaît des droits et 
(1 des devoirs antérieurs et supérieurs A toutes les lois posi- 
(( tiveset indépendants d'elles. 

(( Ces droits ct ces devoirs, directement émanés de I)ieu, 
(( se résument dans le triple dogme qtt'exprimcnt ces mots 
(( sacrts : ggalité, Liberté, Fraternité. » 
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Je  demande si le droit de Propriété n'est pas un de ceux 
qui, bien loin de dériver de la loi positive, précèdent la loi 
e t  sont sa raison d'être? 

Ce n'est pas, comme on pouryit  le croire, une question 
subtile et oiseuse. Elle est immense, elle est fondamentale. 
Sa solution intéresse au plus haut degré la société, et l'oii 
.en sera convaincu, j'cspère, quand j'aurai comparé, dans 
leur origine et par leurs effets, les deus syst&mcs en pré- 
sence. 

Les économistes pensent que la Proprié té  est un fait pro- 
videntiel comme la Personne. Le Code ne donne pas I'cxis- 
tcnce à l'une plus qu'à l'autre. La Propriété est une consa- 
quence nécessairede la constitution de l'homme. 

Dans la forcc di1 mot, l'homme nait propriétaire,  parce 
qu'il nait avec des besoins dont la satisfaction est indispen- 
sable à la vie, avec des organes et des facultés dont l'exer- 
cice est indispensable à la satisfaclion de ces besoins. Les 
facultéshe sont que le prolongement de la personne; la 
propriété n'est que le prolongement dcs facultés. Séparer 
l'homme de ses facultés, c'cst le faire mourir; separer 
l'homme du produit de ses facultés, c'est encore le fairc 
mourir. 

Il y ades piiblicistes qui se préoccupent beaucoup de sa- 
voir comment Dieu aurait dû faire l'homme : pour nous, 
nous étudions l'homme tel que Dieu l'a fait; nousconstatons 
qu'il ne peut vivre sans pourvoir A ses besoins ; qu'il ne petit 
pourvoir à ses besoins sans travail, et qu'il ne peut travailler 
s'il n'est pas SUR d'appliquer à ses besoins le fruit de son 
travail. 

Voilà pourqiioi nous pensons que la Propriété est d'ins- 
titution divinc, et  quc c'est sa siîreté ou sa sécurité q u i  est 
l'objet de  la loi humaine. 

II est si vrai que la Propriété est antérieure à la loi, 
I V .  1 6  
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qu'elle est reconnue même Parmi iés sauvages qui n'ont 
pas de iois, ou du moins de lois écrites. Quand un sauvage 
a consacré son travail à se construire une hutte, personne 
ne lui en dispute la possession ou la I'ropriélé. Slins doute 
un autre sauvage plus vigoureux peut l'en chasser, mais ce 
n'est pas sans indigner et a1armer;la tribu tout entière. C'est 
mCme cet ab,us de 'la force ,qui donne naissance h l'associa-' 
tion, à la convention, à la loi, qui met la force publiqiie au 
service de la Propriété. Donc la Loi naît de la Propriété, 
bien loin que la Proprit$té naisse de la Loi. 

On peut dire que' le principe de -la propriété est reconnu 
jusque parmi les animaux. L'liironfielle soigne paisiblement 
sa jeune 'famille dans le n ~ , ' ~ u ' e l l : e  a construit par scs 
efforts. . , 

: * l .  ' 

La plante même.vit et s,e d&ieloppe par assimil8tion, par 
appropriation,.' Elle s'approprie les substances, lesgaz, les 
sels qui sont à sa portée;. II suffirait d'interrompre ce 
phénomène pour la faire dessécher et 'périr. . . 

De mCme,l'liomme vit et.se développe .par appropriation. 
L'appropriation est un pliénomène naturel; p'rovidcntiel, 
cssentiel à ' la  vie, et l'a propriélé n'est que l'appropriation 
devenue un droit par lc travail. Quand le travail a rendu 
assimilables, appropriabies des substances qui ne l'étaient 

je nc vois vraiment pas'comment on pou.rrait prétendre 
quc, de droit, le phénomène de'l'approprialion .doit s'ac- 
complir au profit d'un autre individu que celui qui a exé- 
euté le travail. . . 

C'cst en,i.aijoh .deS.ces faiis primordiaux,. conséqwnces 
nécessaires de la cohstitution même de l'liomme, que la Loi 
intervient. Comme l'aspiration vers la vie et le devcbp- 
pcincnt peut porter l'liomme fort h dépouiller l'homme 
faible, ct à violer ainsi le droit du travail, il a été convenu 
que la force de tous serait consacrée à prévenir et réprimer 
laviolence. La mission de  la Loi est donc de  faire respecter 



la Propriété. Ce n'cst pas - .  la Prppriété . qui est  convention- 
< .  

nelle, mais la Loi. C J  , . . 1 ,  . '  \,. , 
... . . . 1 % .  . ' , , .P. 3 .  - . L I - ,  

Recherchons maintenant . .. . I'ori-ine ... a .  . , .  du - ~ . .  systëme,oSposé~ 
' 

Toutes %os con~titutions  passée,^ . 4  . S . ,  prochm~nt .que  la ,PPo- 
priété est iaciéé, c e  qui; semble ?,sFign& . , . ,  pou<ibi~t . à !'a& 
szciation commune lé 1,ibrê dév~loppemFnt, ,soit. cies in- 
d[vidualités, soit' des, is$ociations'. particulièfes, par 1; 
travail., Ceci implique que la Propriété , est  ? ,un .. ... d@it;"anté- 
rieur à la ~oi; .  puisque' la Loi . n'aÙiait , . . .  p?ur,objet.qge . . ,. . de . ga- 
rantir la Propriélé. , 1 . :  . ,. .; r i  I ' . , )  .> 

Mais jeme demande si cette déclar7tion n ' a l p a q t é  inirc- 
giiite dans nos chartes pour aio/i d ~ r ~ , ~ n s ~ i t ~ t j Y ~ m e n t ,  à 
titre de pliraséologie, de ret'tre .. . morje, . .., ... O,,., ej  si - surt.out . . elle est 
au fond de toutes les conyictions . . -.-. sociales? . t ,, 

0 r & ' i i  e ~ t  vrai; comme on .. .. i:? . dj!, q$ la!ittéiiture soit 
l'expression d e  la société, . il . est a permis _ _ ll.l , de,ypcevoir  . des 
doutes à cet.égard ; car , jamais, . .  . .  certes,. les ,publicjstes, après 
avoir rcspe&tueusement salué _.. l e  . . 'priqcipè . . ,_ _.  . $, !a .propriété, 
n'ont alitant i;voque l'intervenijori d e  la Ioii,, non pour faire 
respe6tir la ~ ro~ , r i é t é ;  mai< m?difier, ,a) Je$+, trans- 
former, éjuilibrer, pobdéir,j&t . .  e o$pFii&?. I i  grppfiété, le 
crédit et le . traj i~il . '~ : .. , . . l i s  ..<, ,, p i  : ': ..: 

Or, ceci suppose , _ . . qu''on . _ . .attribue:,à la Loi, et ,p;ar suite,aii 
Législatiur, une puissance absGl,ue.sur l ~ ~ . ~ e ~ ; s o n n ~ s  et les 

- t 
. ... . -. . , ,  

propriétés.. 4 :,,..A,: - . ., Z :  .'i 

. Vous pouvoqs en ètp'alfli6és, yuF ,II? e y ; ~ p w ~ n  être 
surpris. , . . i  , . . ,  . . 

. . i i  I l  .:. .1: 
\ 

. Où puisons-nous nosidé,es, $uS ces ,pa~i$res , :e~ jusqu'à la 
notion du Droit P Dans les l iyqs !alin!,' dansle Dcpit. romain. 

J e  n'ai pas fait mon Droit, mais,il ,m+, s"fgt;de savoir que 
c'est là la source:de nos thGies ,  pour affipper.q$elles sont 
fausses.. Les Romairis . . .  deyaient "considérer la,, Propriété 
comme un fait conv~eqti~nnçI,,comme~un,~iroduit; 
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comme une création artificielle de la Loi dcrite. Évidem- 
ment, ils ne pouvaient, ainsi que Ic b i t  l'écoi~omic politi- 
que, remonter jusqu'à la constitution mBme de l'liomme, et 
apercevoir le rapport et l'encliainement nécessairc qui exis- 
tent entre ces pliérroménes : besoins, facultés, travail, pro- 
priété. C'eût été un contre-sens et un suicide. Comment 
eux, qui vivaient de rapine, dont toutes les propriébds 
étaient le fruit dc In spoliation, qui avaient fondé leurs 
moyens d'existence sur le labeur des esclaves, comment 
auraient-ils pu, sans ébranler les fondements dc leur société, 
introduire dans la législation cette penséo, que le vrai titre 
de la propriété, c'est le travail qiii l'a produite? Non, ils ne 
pouvaient ni le dire, ni le penser. Ils devaient avoir recours 
à cctte définiiion empirique de la propriété, jus actcndi et 
abutendi, définition qui n'a de relation qiiJa\.ec les effets, et 
non avec Ics causes, non avec les origines ; car les origines, 
ils étaient bien forcés de les tenir dans I'onibre. 

II est triste de penser que la science du Droit, chez nous, 
au dix-neuvième siècle, en est encore aux idées que la 
présence.de l'Esclavage avait dil susciter dans l'antiquité; 
mais cela s'explique. L'enseignement du Droit est monopo- 
lisé eu France, et le monopole exclut le progrks. 

11 est vrai que les juristes ne font pas toute l'opinion pu- 
blique ; mais il faut dire que l'éducation universitaire et 
cléricale prépare merveilleusement la jeunesse française A 
recevoir, sur ces maticres, les fausses notions des juristes, 
puisque, comme pour mieux s'en assurer, elle nous plongc 
tous, pendant les dix plus belles années de notre vie, dans 
cette atmosphbre de guerre et d'esclavage qui enveloppait 
et pénétrait la société romaine. 

Ne soyons donc pas surpris de voir se reproduire, dans le 
dix-liiiitiéme siècle, cette idée romaine que la propriété est 
lin fait conventionnel et h'institution légale ; que, bien loin 
que la Loi soit un corollaire de la Propriété, c'est la Pro- 



priété qui est un corollaire de la Loi. On sait que, selon 
Rousseau, non-seulelnent la propriété, mais la société.tout 
enti6re était le résultat d'un contrat, d'une inventiorc née 
dans la tête du Législalciir. 

(i L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à (011s 
u les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature. 
(I II est 'donc foridé sur les conventions. 11 

Ainsi le droit qui sert de base à tous les autres est pure- 
ment conventionnel. Donc la propriété, qui est. un droil 
postérieur, est conventionnelle aussi. El le  ne vient pas de 
la  nature. 7 

Robespierre était imbu des idées de Rousseau. Dans ce 
que dit l'élève sur la propriété, on reconnaîtra les théories 
et jusqu'aux formes oratoires du maître. 

. « Citoyens, je vous proposerai d'abord quelques articles 
« nécessaires pour compléter votre théorie de la propriété. 
;( Que ce mot n'alarme personne. Ames de boue, qui n'es- 
u timez que l'or, je ne veux pas toucher à vos trésors, 
« quelque impure qu'en soit la source..... Pour moi, j'ai- 
I( merais mieux étre né dans la cabane de Fabricius que 
« dans le pal'ais de Lucullus, etc., etc. 11 

Je  ïerai observer ici que, lorsqu'on anaIlse la notion de 
propriété, il est irrationnel et dangereux de faire de cc iiiol 
le synonylne d'opulence, et surlout d'opulence mal acquise. 
La chaumière de Fabricius es1 une propriété aussi bien que 
le palais de Lucullus. Mais qu'il me soit permis d'appeler 
lyaltcntion du lecteur sur la phrase suivante, qui renferme 
tout le sgstkme : 

« En définissant la liberté, ce premier besoin de l'homme, 
le plus sacré dcs droits qu'il tient de la nature, nous avons 
dit, avec raison, qu'elle avait pour limite le droit d'autrui. 
Pourquoi n'avez-vous pas appliqué ce principe à la pro- 
priété, qui est Urie institution sociale, comme si les lois éter- 

16.  
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nellcs de la natureC1aicnt~nioins inviolables que.les convcn- 
dions des iiomines? n 

.Après ces préambulcs, Robespierre Btablit ,les :principes 
en ces termes : . . .. ,. , . .,:, 

a.Art. le'. La propriélé csl le droit qu:a c1iaquc:cito~en 
de  jouir et de disposer de la portion,.de biens qui Iiii est 
garantie par la loi. . . . , I*,. . 

(1 Art. 2. Le droit de propriété esi,born$,, ,cpmme tous 
. . .  

les autres, par l'obligation de respecter !es d!-ojts d'au- 
trui. n ', ,: .' . - ,. , 

Ainsi Robespierre met en opposition la iibekté et l a  Pro- 
priete'. Ce sont d<iix droits d'origine ditrérente :, I 'i~n vient 
de 1.a natu're, l'autre est d'insiitution sociale. Le est ... 2 :.:, 8 

naturel, lt! sec6hd'conL;èntionnd. ' ' 
f V I  , 

La limite uniforme que ' R6b'é~~iir i .é '  pose i ccs , deux 
droits auraittdû, ce,semble, I'indiiiié 'Yii$éri.ser qu'ils'ont la ' 
même sourc'e.-soit qufil s'agisse dc. libertd ou de  piopriété, 
respecter le droit dtaulrui; cc n'cst.pasldétru'ire ou aliérer le 
droit, c'est le reconnaître et le contiinier. C'ést pri'cisement 
parce que la propriété est un droit anidimieÙr'i In loi, aussi 
bien qiie,la' liberté, que l'iin et  l'autre n'existent qu'à Iacon- 
dition de respecter ledroit d?auirui, et la loi'a pour'mission 
do. faire respecler. celte ,limite, ,:ce: qiii eSE~rdc6nnaîire' et 
maintenir le principe in6mc.l . ' :  L ;  .- ' .. ,. , . - 

Quoi qKil cn ,soit, il. est 1.cei.tain que.  Robespierre, à 
I'eaeinple de Rousseau, considérait: la -  piYipi-iéié ,cornme 
une; insiituiion .sociale, commc -une c6nvention: ' 11 ne.la 
ratlachait nullement à son \yCritablc.titre,.qui est. le travail. 
C'est le droit, disait-il, de disposer de la portion de biens 
garantie par la loi. . . , .,' . ' I !  , . I . 

l e  n'ai pas besoin, de rappeler ici qu'à travers Rousseau 
et Robespierre la notion romaine sur !a . propriélé, s'est 
transmise à toutes nos écoles,diles socialistes. .On sait que 
le premier volume de Louis Blanc, sur la Révoluiion,, est un 
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dithyrambe au philosophe dc GénèVe e i  au clief de. 1fi Con- 
vention. : .. . . . .*.. _ . ,  < . 

,. Ainsi, 'cètte'idée , qiic .le diioit de propriété..est d?insii- 
tiltion sciciaie,' qu'il .est, une invention du législateur, une 
création de l a  loi, en d'autres .termes,. qu'il est. inconnu à 
I'homme dans l'état de-nature,,. cette,idée, dis-je, s!est.trans- 
mise des Romains jusqu'à.. nous,.: à-tcavers I'cnseigncment 
du droit, les études classiq~ies,. les ,pubJicistes du dix-hui- 
tiCme siMc, les .révoluiionriair.es dc:93, ct les modernes or- 
ganisate~rs. : , ' , , . :  . ;: 

Passons rnaizena'nt auxconséquences des deux systèrpes 
que je vicns de mclirc cn opposition, .et (commençons! par le 
syslème jiiriste: , , . . , ,  I ,. . s  ; .  

La premi6i.e :est d'ouvrir.un .champ isans'limite à.l'ima- 
ginatmion deS;utol)istes. . . . : , . , '  . I  ., , ..! ) .  . . ,  . . .  , 

Cela -est :évident. .Une fois : qu'on. pose en:.principe;que la 
Propriëté tient son existence de; la &oi;..il~ y a l'autant- de 
modes pc's,sibles dloi.ganisation .du trarail,..ju'~il y a~de .  lois 
possiblcsdans la: tete des rereurs. 'Une foisttqulon poseen 
principeque le législateur cst chargé d'arranger, combiner 
et  pétrir son &ré les personnes et les ~propriCtés, il ,n'.y a 
pas.de:. bornes aùx modes imag,inables..selon lesquels les 
personnes el  Ics propyiétCs,pourront être arrang6es;:combi- 
nées,et.pétries. En ce moment, il y a certainement en.,cir- 
cula1ion;'ii I'aFis, l5lusde'cinq cents pcojets sur'l~organisation 
du travail, sans compter un nombre égal de projets,sur I.'or- 
ganisatinn clu'créc!it. Sails doute .ces plans sont contradic- 
toires.entye eu%, h a i s  tous -ont. cela de commun qu'ils repo- 
sent:siir.cette~pctiSée.: La loi crée. 1e:droit de prapriété ; le 
législateur dispose en, maître absolu d,cs travailleurs et  des 
fruits du travail. 1" 

Parmi ccsprojets, ceus qui ont le plus attiré 1,'atlcntion 
publique sont ceux de.%ouriei., de $aint:Simon, d'Owen, 
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de Cabet, de Louis Blanc. Rlais ce serait folic decroire qu'il 
n'y a quc ces cinq modes possibles d'organisation. Le 
nombre en est illimi~é. Cliaque matin peut en faire éclore 
un nouveau,'plus séduisantque cclui de ln veille, e t jc  laisse 
à penser ce qu'il adviendrait de i'humanité si, alors qu'une 
de  ces inventions lui serait imposée, il s'en révélait tout 
coup une autre plus spécieuse. Elle serait réduite a l'altcr- 
native ou de clianger tous les matins son mode d'existence, 
ou de persévérer A tout jamais dans une voie reconnue 
fausse, par cela seul qu'elle p.serail iiiie fois entrée. 

Une seconde conséquence est d'exciter cliez toiis les rê- 
veurs la soif du pouvoir. J'imagine une organisation du tra- 
vail. Exposer mon système et attendre queles hommes l'n- 
doptent s'il est bon, cc serait supposer que le principe 
d'action est en eux. Mais dans le système quej'examine, le 
principe d'action réside dans le Législateur. « Le Idgislateur, 
commc dit Rousseau, doit se sentir de forcc à transformcr 
la nature Iluniaine. » Donc, ce à quoi je dois aspirer, c'est 
1 devenir législateur afin d'imposer l'ordre social de mon 
invention. 

Il est clair encore que les systèmes qui ont pour base 
cette idée qiie le droit de propriété est d'insti~ution sociale, 
aboutissent tous ou au privilége le plus concentré, ou au 
communisme le plus intégyal, selon les mauvaises ou les 
bonnes intentions de I'inventcur. S'il a des desseins sinis- 
tres, il. se servira.de la loi pour enrichir quelques-uns aux 
dépei~s de tous. S'il obéit à des senliments philantliropiques, 
il voudra égaliser le bien-être, et, pour cela, il pensera à 

'stipuler en faveur de cliacun une participation légale et 
uniforme aux produits créés. Reste à savoir si, dans cette 
donnée, la création des produits est possible. 

A cet égard, le Luxemboiirg nous a présenté récemment 
un spectacle fort cxtraordinairc. N'a-t-on pas cntendli, en 
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plein dis-neuvibme siècle, quelques jours apriis Id rébo- 
lution de Février, faite au nom de la liberté, un Iioiniilci 
plus qu'un ministre, un membre "du gouverneinent provi- 
soire, un fonctionnaire revêtu d'une autorité révolution- 
naire et illimitée, demander froidement si, dans la répar- 
tition des salaires, il était bon d'avoir égard à la force, au 
talent, à l'activité, à l'habileté de l'ouvrier, c'est-à-dire à la 
richesse produite ; ou bien si, ne tenant aucun compte de 
ces vertus personnelles, ni de leur effet utile, il nt! vaudrait 
pas mieux donner h tous désormais une réniunération uni- 
forme? Question qui revient à celle-ci : Un mbtre de drap 
porté sur le marclié par un paresseux SC vendra-t-il pour le 
même prix que deux mètres offerts par un -1ioinme labo- 
rieux? Et, chose qiii passe toute croyance, cet homme a 
proclamé qu'il préfërait I'uniforinité des profits, quel que 
fût le travail offert en ventc, et il a décid6 ainsi, dans sa 
sagesse, que, quoique deux soient deud par nature, ils ne 
seraient plus qu'un de par la loi. 

Voilà où l'on arrive quand on part de ce point que la loi 
est plus forte que la nature. 

L'auditoire, à ce qri'il paraît, a compris que la constitu- 
tion même de l'homme se révoltait contre un tel arbitraire ; 
que jamais on ne ferait qu'un mètre de drap donnât droit à 
la même rémunération que deux mètres. Que s'il en était 
ainsi, la concurrence qu'on veut anéantir serait remplacde 
par une autre concurrence mille fois plus funeste ; qlie clia- 
cun ferait à qui travaillerait moins, à qui déploierait la 
moindre activité, puisque aussi bien, de par la loi, Io récom- 
pense serait toujours garantie et égale pour tous. 

Mais le citoyen Blanc avait prévu l'objection, et, pour 
prévenir ce doux far-nienle, hélas I si naturel à I'liomme, 
quand le travail n'est pas rémunéré, il a imaginé de faire ' 
dresser dans chaq~ie commune un poteau où seraicnt ins- 
crits les noms des paresseux. Mais il n'a pasdit s'il ÿ aurait 



des inquisiteurs pour découvrir. le 'péché de paresse, dcs 
tribunaux pour le juger, e tdes  gendarmes pour exécuter 
1 a sentence. II est à -remarquer que les iitopistes ne se préoc- 
cupent jamais de 1'immense.m'achinc 'gousernementale, qui 
peut seule mettre en rnouveme.n'tt, leuri~mécanique légale. 

Comme les délSgués du Luxembourgi se .m'entraient quel4 
que peu incrédules, est apparu le,ci tbyen;..$idal,' secrétaire 
du citoyen Blanc, qui* a. a~hevé:la,~enséé:.(lui~*maitre. A 
l'exemple de Rousseau, .le cito~en!\!jda'l. ne~.se:propose xien 
moins que de changer la nature :de l'homme-et l e s  lois de. la 

, 8 .  1)rovidencc 1. ; . . . - - .  , . -. . . - .  . ,, I, ::$. . . : ! ~ ; , t  : 1 !. 

IL a plu à la Pro.vidence de ; placer .dansiil'individu les 
besoins et  leiirs conséquences,: 1es'~fizcultés e t  .;leurs consé- 
quences, créant ainsi. I'intf'rêt..pejson+ bautrement.dit; 
l'instinct de; l a  conserriiiion .et I'amoül', du développement 
comme le grand ressort de I'humanité.:M. Vidal va changer 
tout cela. Il a regardé l'œuvre8.de,Dieu; et i1:a.v~-qu'elle 
n'était pas bonne. En conséquence, partant .<de .ce principe 
qiie la loi,et le Ijgislateor peuvent tout, il va .supprimer, par 
décret, I'intérét personnel. II y substitue le .2pinl' d'honneur. 

Ce n'est.plus pour vivre,f~iirc.,viqre et:éle'ver,leur famille 
que les hommes t~.availlei.,ont; mnis .pour: obéir a i ~ . ~ o z @  
d'honneur,. pour éviter le fatal potequ, comme:si ce nouvefiu 
mobile ii'étaiî pas encore de 1'inférêt.personnel d'une autre 

. .  . espéce. , ,. ; , ! ...,. ,. ! . t . ,  

M. T7idal cite sans cesse .ce que le point d'honneur fait 
faire aux armées. Mais, hélas !.il faut toutdire, et  si.l!on vent 
enrégimenter les travailleui.~, qu'on. nous; dise donc si le 
Code militaire, .avec ses trente cas. de peine dc mort, de- 
viendra le Code.des ouvriers? . . + , ., . . . 

. .. 
O , ,  . . . , . . l  

< 1 . . ; - . , .  
i Voy., au torne~er, le compte rendu de i'ouvrage dc M., vinal sur la 

R@arl,tion des richesse!, ~t au toiiie 11, la iépotkè h cinq lettres pu- 
bliéos par M. Vidal dans le journal In l'?.esse. !. ' iil'ole rle l'éditeiir.) 



Un effet plus frappant encore du principe funeste qiie je 
m'efforce ici- de combattre, c'est I'incerlitude qu'il tient 
toujours sispendue, comme l'épée de  Damoclès, sur le tra- 
vai1,lc capital, le commerceetl'industrie ; et ceci est si grave 
que j'ose réclamer tolite l'attention du Iccteur. 

Dans'un pays, comme aux États-unis, où l'on place l e  
droit de Propriété au-dessus de la Loi, où la force pu'bli- 
que n'a pour mission que de faire respecter ce droit naturel, 
chacun peut en  toute confiance consacrer à la production 
son capital et ses bras. Il n'a pas à craindre que ses plans 
et ses combinaisons soient d:un.instant à l'autre 'boulever- 
sés par la puissance législative. 

Mais quand, au contraire, posant en principe que cc  
n'est pas le travail, mais la Loi, qui est le fondement de la 
Propriété, on admet tous les faiseiirs d'utopies à imposer 
leurs combinaisons, d'une manière générale et par S'auto- 
rité des décrets, qui ne voit qu'on tourne contre le progr'ès 
indusiriel tout ce que la nature a mis de prévoyance ci d e  
prudence dans le cmur de l'homme ? 

Quel est en ce moment le hardi spéculateur qui oserait 
monter une usine ou se livrer à une entreprise? Hier on 
décrète qu'il ne sera permis de travailler qiie pendant un 
nombre d'herires déterminé. A~ijoird'liui on décrète que 
le salaire de tel genre de travail sera fixt! ; qui pent prCvoir 
le décrcl de demain, celui d'après-demain, ceux des jours 
suivants? Une fois que le Iégislatcur se place à celte dislance 
incommensurable des autres hommes; qu'il croit, en tonte 
conscience, pouvoir disposer de leur tcmps, de leur travail, 
de leurs transactions, toutes clioses qui sont des Propriél~;~, 
quel Iiomme, sur la surface du pays, a la moindre connais- 
sance de la position forcée où In Loi le placera demain, 'lui 
et sa profession ? Et, dans de telles conditions, qui peut,ct 
veut rien cntrcprendre? 

Je  ne nie certes pas que, parmi les innombrables sys- 



tèmes quc cc faux principe fait éclore, un grand nombre, 
le pliis grand nombre même ne partent d'intentions bicii- 
veillantcs et généreuses. Mais ce qui est redoutable, c'est Ic 
principc lui-même. Le but manifeste de cliaqiie combinai- 
son particuli6re est d'égaliser le bien.être. Mais I'cTTet plus 
manireste encore du principe sur lcqucl ccs coinbinnisons 
sont fondécs, c'csl d16galiser la misère ; je ne dis pas acscz ; 
c'est de fairc descendre aux rangs dcs misérables Ics fa- 
milles aisées, et de décimer par la maladie et l'inanition 
les fanîilles pauvres. 

J'avoue que je suis effrayd pour l'avenir de 111011 pays, 
rjuandjc jcongc à la gravité des difficultés financières que ce 
dangereux piincipe vient aggraver encore. 

Au 24. février, nous avons trouvé un badget qui dépnssc 
les proportions auxquelles la France pcut raisonnableinent 
atteindre ; et, en outre, selon le ministre actuel des finances, 
polir prés d'un milliard dc dcttes immédiatement exigibles. 

A partir dc cette situation, déjà si alariilante, Ics dépenses 
ont été toujours grandissant, et Ics recettes diminuant sans 
cesse. 

Ce n'est pas tout. On a jeth au public, avec une prodiga- 
lité sans iuesure, deux sortes de promesses. Selon les uiics, 
on va le mettre en possession d'unc foule innombrable 
cl'institutions bienfaisantes, maiscoûteuses. Selon les autres, 
on va dégrever toiis les impôts. Ainsi, d'une part, on va 
muliiplier Ics crcches, Icssalles d'asile, les écolcs primaires, 
les écoles secondaires gratuitcs, les ateliers de travail, les 
pensions de retraite de  l'industrie. On va indemniscr Ics 
propriétaires d'esclaves, dédommagcr les esclaves eux- 
mênics; 1'Btat va fonder des instituiionsdc crkdit; prêter aux 
travailleurs dcs instruments de travail ; il double I'armee, 
réorganise la marine, etc., etc., et d'autre part, il supprime 
l'iil.ipôt di1 sel, l'octroi et toutcs les contributions les plus 
impopulaii-es. 



Certes; quelque idée qu'on se fasse des ressources dc la 
France, on adnieltra di] moins qu'il faut que ces ressources 
se développent pour faire face cettc doiible entreprise si 
gigantesque et, en apparence, si contradicioire. 

Alais voici qu'au milieu de ce mouvement exiraordiriaire, 
e t  qu'on pourrait considérer comme au-dessus des forces 
humaiiies, même alors que toutes les énergies du pays sc- 
raient dirigbes vers le travail procliictif, un cri s'élè\c : Le 
d r o i t  de propriétéest  ztne cre'ation de l a  loi. Eu conbéquence, 
l e  Iégislatrrir peut rendre à cliaque instant, et selon les théo- 
ries systémaliques dont il est imbu, des dCcrets qui boule- 
versent tolites les cornbinaisons de l'iiidustrie. Le 11-avail- 
leur n'est pas propriétaire d'une cliose ou d'une valeur parce 
qu'il l'a créée par le travail, mais parce que la loi d'aujour- 
d'hui la lui garantit. La loi de demain peut retirer cette ga- 
?qti,c, et alois la propriC1é n'est plus legitime. 

Jekdemande ,  que doit-il arriver? C'est que le capital et 
le travail s'épniivantent ; c'est qu'ils ne puissent plus compter 
sur l'avenir. Le capital, so~is le coup d'une telle doctrine, 
sc cachera, désertera, s'anéantira. Et que de\iendront alors 
les ouviicrs, ces ouvriers pour qui vous professez une n k c -  
tion si vive, si sincère, mais si peu éclairée? Seront-ils 
mieux nourris quand la produciion agricole sera arrEtée? 
Seront-ils mieux vêtcs quancl nul n'osera fonder une fa- 
brique? Seront-ils plus occupés quand les capitaux aiiront 
dis par^^ ? 

Et l'impôt, d'où le tirerez-vous? Et les finances, conirxeiit 
se rétabliront-ellzs? Cornnient paierez-vous l'armée? Coin- 
inent acquitterez-vous vos detics? Avec quel argent prêic- 
rez-vous ies iilstruinents di1 travail? Avec qiielles ressources 
souiiendrez-vous ces ingitutions cliaritables, si faciles B 
décréter? 

Je me hàte d'abandonner ces iristes considérations. II me 
reste 8 examiner daus ses conséquences le principe opposi 

IV. 1 7  
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à celui qui prévaut aiijourd'liui, le principe économiste, le 
principe qui fait reinonter au travail, et non à la loi, le droit 
de propridti.,, le principe qui dit i La Propriélé cxiste avant 
la Loi; la loi n'a pour mission quc dc faire respecter la pro- 
priété partout oh elle est, partout où elle se formc, de 
qt~clque manière que 19 travailléur la crée, isolément ou par 
association, pourvu qu'il respecte le droit d'autrui. 

D'abord, comme le principe des jurislcs renferme virtuel- 
lement l'esclavage, celui des économistes contient la liberté. 
Lx propriélé, le droit de jouir du fruit de son travail, le droit 
de travailler, dc'sc ddrelopl\er, d'exercer sesfacnltés, comme 
on l'entend, sans que l'État intervienne autrement qac par 
son action protectrice, c'est la libcrté. - Et je ne puis en- 
core comprendre p'ourqiioi les nombreux partisans dcs sys- 
tèmes opposés laissent subsister sur le drapeau de la Répu- 
bliquc le mot liberté. Ou dit que quelques-uns d'entre eux 
l'ont effacé polir y substituer le mot solidarité. Ceux-là sont 
pliis francs et plus conséqiients. Seulement, ils auraient dij 
direcommunisme, el non solida~.ité; car la solidarité des in- 
tdrêts, comme la propriété, existe en  dellors de la loi. 

II implique encore I'uniti. Nous l'avons dejà vu. Si le lé- 
gislateur crée le droit de propriété, il y a pour la propridté 
alitant de manières d'être qu'il peut y avoir 'd'crreurs dans 
les tdtcs d'utopistes, c'est-à-dire l'infini. Si, au contraire, le 
droit de propriété est un fait providentiel, antérieur à tonte 
législation humaine, et que la législation Iiumaine a pour but 
d~ fiiire respecter, il n'y a place pour aucun autre systèmc. 

C'est encoro la sécurité, et  ceci cst 'de toute évidence : 
qu'il soit bien reconnu, au scin d'un'peuple, que chacun doit 
polirvoir h ses moyens d'existence, mais aussi que chacun a 
:lus fruits de son travail un droit antérieur et supérieur à la 
loi ; que la loi humaine n'a été nécessaire et n'est intervenue 
que pour barantir à tous la liberté du travail et  la propriété 
J c  ses fruits, il est bien évident qu'un avenir de sécurité 
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con~pléte s'ouvre devant l'activité humaine. Elle n'a plus à 
craindre qiie la puissance législative vienne,.décret Sur dB- 
cret, arrêter ses efforis, déranger ses combinaisons, dérouter 
sa prévoyance. A l'abri de cettc sdciirité, les capitaux se 
forn~eront rapidement. L'accroissement rapide des copi taux, 

1 de son côté, &t la r~ison'uniqtie dc l'accroissement dans la 
valeur du travail. Lesclasses otivrières seront donc dans I'ai- 
sance ; elles-mémes concourront à former de nouveaux capi- 
pitaux. ~11es.seFont plus en mcsurc de s'affrancliir du sala- 
riat, de s'associer aux entreprises, d'en fonder pour leur 
compte, de reconquérir leur dignité. 

Enfin, le principe éternel qiie'l'État nc doit pas être pro- 
ducteur, mais procurer la sécurité aus.producteurs, entraîne 
nécessaireinent :l'éconoGi6 et 1"ordre sans les finances pu- 
bliques; par conséquent, ieul'il rend possible la bonne as- 
siettect la juste répartition d ~ l J i m p ô t .  ' ' .: 

En effet, l'bat, né l'oublions jaillais, n'a pas de ressources 
qui lui soient propres. II n'a rien, il ne.possèdc: rien qu'il ne 
le prenne aux travailleurs. L'ors donc qri'il s'inkhrc de tout, 
il substitue la triste et coûteuse activité de ses agents à I'ac- 
tivité privdè: - Si,. comme a& États-unis, . on en venait à 
reconnaître qiic !a mission de l'Éiat est'de procurer à tous 
unc complète sécurité, ccttea,niission, il pourrait la remplir 
avec quelques cmtaines dc nlillions. Grgce à cette écono- 
mie, cori~binée'avec là pro~~é~ité~industriel l 'e ,  il serait enfin 
possible d'éiablir,l'impôt direct, unique, frappant exclusive- 
ment 16 p+opFi(té réalisée de tot'ite nature. 

Mais, pour cela, il faut attcndreque des expériences, peut- 
être cruellcs, aient diminué quelque peu notre, foi dans 
l'Etat et augmenté notre fui dans 1'Huinanité. 

J e  terminerai par quelques moiS sur l'Association du libre- 
échange. On lui a beaucoup reproché cc titre. Ses adver- 
saires se sont réjouis, ses partisans sc sont affligés de ce que 
les lins et les autres considéraient comme une faute. 
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a Poiirquoi semer ainsi I'aiarmc? disaient ces tleriiicrs. 
Pourquoi inscrire snr vot redrapea~ un prit~cipe? Pourqiioi 
ne pas vous borner à réclamer diins le tarif des douancs ces 
modifications sages et priidcntes que le temps a renducs rié- 
cessaires, et dont l'expérience a constaté I'opportunit6? » 

Pourquoi? p:irce rluc, à iiies yeux du .moius, jamais Ic 
libre-échange n'a été une question tlc doliane et dc tarif, 
niais une question de droit, de jiistice, d'ordre public, de 
L'ropriété. Parce qiie Ic privilége, sous qiiulquc fornic qu'il 
se manifeste, implique In négation ou le mépris de la pro- 
priété ; parce que l'intervention de l'État pour niveler les 
fortunes, pour grossir la pari dcs uns auxdépens des autres, 
c'est d ~ i  communis7ne, commc une goutte d'cau est aussi 
bien de l'eau qiic l'Océan tout enlier; parce qiic je pré- 
voyais que le principe de la propriété, une fois ébr? . n I e ' ~ o u s  
une forme, nc tarderciit pas ?I Cire att:iqiié soos millc formes 
divcrscs; parce que je ii'avais pas quitté ii i i i  solitude pour 
poursuivre iine modificatioii pariiellc de tarifs, qui alirail 
impliqué mon adlidsion h cette fausse iioiion que la loi est 
antérieure à la  propriété, mais pour rolcr iiii sccotirs di1 
principe opposé, comproiiiis par le régime protecteur; parce 
que j'étais convaincu qiie les propriétaires fonciers ct les cü- 
piialistcs avaient eux-niêincs déposé, clans le tarif, le germe 
dc ce communisme qui les effriiic maintenant, puisqu'ils dc- 
mandaient à la loi dcs suppléments de profits, au prt4judice 
des classes oiivribrcs. J e  voyais bien qiie ces classes ne tar- 
deraient pas à réclamer aussi, en vertu dc \'égalité, le béné- 
fice dc la loi appliquée à niveler le bien-être, ce qui est le 
communisme. 

Qu'on lise le premier acte émané de notre iissociation, 
ic progranime rédigé dans uiie séance préparatoire, le 
10 mai 18q6; on se convaincra que ce fut 18 notre pensée 
dominante. 

II L'Éclinnge eut on droit .naturel commc la PropriGtC. Tout citoycii 



qiii a créé ou acquis un prodoit, doit avoir l'option ou dc l'appliquer iiii- 
inédiatcrneiit A son usage, oii de Ic &der a i  qiiiconqiic, sur la surface du 
globe, consent A loi doiiner cil échango l'objet de ses d6sirs. Le-priver de 
cette faculté, quaiid il ii'cil fait aiiciiii uslige contraire ti l'ordre public 
et  aux bonnes mœurs, e t  uniqiiemeiit pour satisfaire la conveiiaiice d'lin 
autre citoyen, c'est légitimer une spoliation, c'est blesser la  loi d e  
justice. 

1~ C'est cncore violer les coiiditions de l'ordre ; car qiiel'ordre peut 
exister au sein d'iiiie société où clitrquc iiidustrie, aidSe en cela par la  loi 
et la force publique, cherchc ses s~iccbs dans l'oppression de toutes les 
autres ? 1, 

Nous placions tellement la question au-dessus des tarifs, 
que nous ajoutions : 

11 Les soussignés ne contestent pas h Iü sociétd le droit d16tablir, s u r  
les niarchandiscs qiii passcnt la frontière, des taxes destinécs aiin dé- 
penses comniiiiics, pourvu qu'elles soient dBtermiiiécs par les besoins 
du TrBsor. 

iiiilais sitôt que la taxe, perdant son caractère fiscal, a pour but de re- 
pousser Ic prodiii~étrangcr, audetrimcnt du fisc lui-nieme, afin d'exliaiis- 
ser artificicllemcnt le prix di1 produit national siinilaire, e t  de ranconner 
irinsi la coinmuniriité aii profit d'iine classc, des cc moiiicnt la I'i~otcction, 
ou plutôt la Spoliation se maiiifestc, e t  c'esr ~..i le principc (lue I'Asso- 
ciation aspire h ruiner dans les esprits ct à etFacer conipléteuicnt de nos 
lois. ,> 

Certes, si nous n'avions poursiiivi qu'une modification 
immédiate des tarifs, si nous arions été, comme on l'a pr6- 
tendu, les agents de quelqiies intércts conimerciaux, nous 
nous scrio11s bien gardés d'inscrire sur notre drapeau un 
mot qui implique un principe. Croit-on que je n'aie pas 
pressenti les obstacles que nous susciterait cette déclaraiion 
de guerre à l'injustice? Ne savais-je pas très-bien qo'en lou- 
voyant, en eacliant le but, en voilant la moitié dc ilotre 
pensée, nous arriverions plus tôt A telle ou telle conquête 
partielle? Mais en  qiini ces trioniplies, d'ailleurs &plié- 
inhrcs, eussent-ils dégagé et sauvegardé le grand principe 



dc la I'ropriété, que nous aiirions nous-mêmes tenu dans 
l'ombre et mis Iiors de cause? 

Je le répitte, nous demandions l'abolition di1 rdgimc 
protcctcur, non comme une bonne mesure gouvernemcn- 
tale, mais comme une justice, comme la réalisation de la 
libertd, conime la conséquence rigoiireuse d'lin droit siipé- 
rieur ii la loi. Ce que nous voulions au fond, nous ne de- 
vions pas le dissimuler dans la forme '. . 

Le tcnips approche où l'on recorinaîlra que nous avons 
eu raison de ne pas consentir à mettre, dans le titre de notre 
!issociation, un leurre, un piégc, une surprise, une 6qui- 
voqiie, mais la franche expression d'un principe éternel 
d'ordre et de justice, car il n''; a de  puissance que dans lcs 
principes; eux seuls sont le flambeau des intelligences, Ic 
point de ralliement des convictions égarées. 

Dans ces derniers temps, un tressaillcmcnt universel n 
parcouru, comme un frisson d'effroi, la France tout en- 
tière. Au seul mot de communisme, toutes Ics existences se 
sont alarniées. En voyant se produire au gr  and j c ur et 
presque officiellement les systèmes les plus étranges, en 
voyant se succéclcr des décrets subvgrsifs, qui peuvent 
Ctre suivis de décrets plus sul~vei.sifs encore, cliacun s'est 
demantlé dans qiielle voie nous marcliions. Les capitaux 
se sont effrayés, le crédit a fui, le travail a été suspendu, 
la scie et  le marteau se sont ai;rctés au niilieu de 1ei.r 
œuvre, comme si un funeste et universel courant électriql-e 
eiit paralyse toiit à coup les intelligcnccs et les bras. Et 
pourquoi.? Parce que le principe de la propriété, déjii corn-. 
promis esseniiellcment par le régime protccieur, a éprouvé 
de nouvelles secousses, conséquences tlc la première ; pareo 
que l'intervention de la Loi en matière d'industrie , et 

1 Voy., ail tome ICr, la lettre adressée,.dbs jüiirier 1845, h RI. de La- 
martine sur le Droit au trooail. (Note de l't'dileur.) 



comme moyen de pondérer les valeurs et  d'équilibrer les ri- 
chesses, intervention dont le régime protecteur a été la pre- 
mi6re rnanifestation, menace 'de Ise manifester: sous mille 
formes connues ou inconnues. Oui, je3le dis liantement, ce 
sont les propriétaires fonciers, ceilx,b que l'on considère 
comme les propriétaires +par exc&l!ence, qui ont ébranlé Ic 
principe de la propriété, puisqu'ils en ont 'appelé à la  loi 
pour donner à leurs terres et à leurs produits rine valeur 
factice. Ce sont les-capitalistes qui'>ont suggéré l'idée du 
nivellement des fortunes par la loi.  Le protectionisme a Cté 
l'avant-coureur du communisme; je dis  lus, il a été sa pre- 
mière manifesiation. Car, que deinandent aujourd'hui les 
classes soi.ffrantes? Elles ne demandent pas autre chose 
que ce qu'ont demandé et obtenu les capitalistes et les pro 
priétaires fonciers. Elles demandent I'znterveniion de la  loi 
pour équilibrer, pondérer, égaliser la richesse. Ce qu'ils 
ont fait par laldouane, elles veulent Ic faire par d'autres 
institiitions; mais le principe est~toujours le inCme, prendre 
législaticement az,x uns pour donner uux aur7es; et certes, 
puisque c'est vous; propriétaires et capitalistes, qui avez fait 
admettre ce funeste principe, nc vous récriez donc pas si 
de  plus ilîalhcnreux que vous en réclament le bénéfice. Ils 
y ont au moins un titre qrie vous n'aviez pas 1. 

Alais on ouvre les jeux entiti, on voit vers quel abîme 
nous pousse cette première atteinte portée aux conditions 
essentielles de toute sécurité sociale. N'est-ce pas une ter- 
rible leçon, une preuve sensible de cet enchaînement de 
causes et d'effets, par lequel apparaît à la longue la justice 
des rétributions providentiellcs, que de voir aujourd'hui les 
riches s'épouvanter devant l'envahissen~ent d'une lausse 

i Voy. ,  au tome I I ,  la réunion des articles sur In qiiestion des suhsis- 
tances et, ci-aprks, P~~olec t io~~i sn ie ' e t  Communisme.' 

(Arole de I'éditeur.) 



doctrine, dont ils ont ciix-mêmes posé les bases iniques, cP 
dont ils croyaient faire paisiblement toiirncr Ics consé- 
quences à leur seul prurit? Oiii, proliibitionistes, vous avez 
été les promoteiirs du conimuiiisine. Orii, prc~priéiaii~es, 
voiis avez détruit dans les esprits la vraie notion de la Pro- 
lwiété. Cette notion, c'cst ~'Éconoinic politique qui la donne, 
et  vous avez proscrit l'l~conoinic politiqiie, parce que, ail 
nom du droit de propriété, clle combattait vos iiijiisies prj- 
vildges f .  -Et quand elles ont saisi le pouvoir, quelle a ét6 
aussi la première pcnsée de ces écolcs modcriics qui vous 
e tkn ien~?  C'est dc siipprimer ~~Econoiiiie poiitiqiie, car Ia 
scicncc économique, c'est une protestation perpétuelle 
contre cc niuellenrent léyal que vous avez rcctierclié et que 
d'aiitres recherclicnt atijourd'hui à votre excmple. Bous 
avez demandé à la Loi autre chose et plus qii'il ne faut de- 
mander i la Loi, auti-e cliosc et plus que la Loi ne peut 
donner. Vous lui avez dem:indé, non la sécuriié (c'i ût été 
votre droit), mais la plus-value de ce qui vous appartient, 
cc qui ne pouvait vous Arc accordé sans porter atteinte aux 
droits d'aiitrui. Et niainlenant, la folie de vos pr6tcntions 
est devcn~ie la folie iiiiiversellc. - Et si vous voulez con- 
jurer l'orage qui menace de vous engloutir, i l  ne vous rcste 
qu'iine ressource. Reconiiaissez votre erreur ; renoncez ti 

vos piiviléges; faites rentrer la Loi dans ses at~ributions, 
iciifermcz le Législatetir dans son rôle. Vous nous avez dé- 
Iiiissés, vous nous avez altiiqués, parce que vous ne nous 
coii1r)reiiiez pas sans duuie. A Saspect de I'abirnc que vous 
:ivcz ouveit de vos propres mains, lidtez-voiis de vous rallier 
i nous, dans notre propiigaiide en faveiir du droit de pro- 
priCté, cn donnant, je le rél~éie, à cc mot sz signification 
la pliis liirge, en y comprenant et les facultés de I'lionime 

' \'oy., nu tonie V ,  Spoliulion et Loi; - Gzce~rc  aii l  chn i~es  cl'éco- 
7aniie politiqtte. (Nole de i'édileur.) 



ut tout ce qu'elles parviennent à produire, qu'il s'agisse de  
travail ou d'écliange ! 

La doctrine que iious défendons excite une certaine 
défiance, i raison de son extréitie siinplieito ; elle se borne 
à deinander à la loi sÉccnr~É pour tous. On a de In peine 
ii croire que le mécanisme gouverneinental puisse être 
réduit à ces prnportioiis. De plus, conime cette doctrine 
renferme la Loi dans les limites rle la Justice u)ziuers~lle, on 
lui reproche d'exclure la Fraternité. ~'Éconornie poliiiquc 
n'accel~te pas I'acc~isa~ion. Ce sera l'objet d'un prochain 
arlicle. 



~'l$cole économiste cst cn opposition, sur unc fotile de 
points, avec les nombreuses l?coles socialistcs, qui se disent 
plus avancées, et qui sont, j'cn conviens volontiers, plus 
actives et plus populaires. Nolis nvons pour adversaires (je 
ne veux pas dire pour dktracteurs) Ics coinmunistes, les 
fouridristes, les owénistcs, Cabet, L. Blanc, Pi.oudlion, 
P. Leroux et bicn cl'aulres. 

Ce qu'il y a de singulier, c'est que ces écoles difïèrent 
cntrc ellcs au moins autant qu'elles difièrent de noiis. 11 
faut donc, d'abord, qu'cllcs admettent un principe commun 
à toutes, que noiis n'admettons pas; cnsiiitc, que ce prin- 
cipc se prête à l'infinie diversité que nom voyons entre 
elles. 

Jc  crois que ce qiii nous sépare radicalement, c'est ceci : 
' L'lSconomie politique conclut à ne demander A LA LOI quc 

la Justice universelle. 
Le Socialismc, dans ses branches diverses, et par cles ap- 

plications dont le nombre est naturcllcmcnt indéfini, de- 
mande de plus A LA LOI la réalisation du dogme de la Pra- 
tcrnité. 

Or, qu'est-il arrive ? Le Socialisme admet, avec Rousseau,. 

1 Article inséré ail II" dix 15 juin 1848,  dii Jou~naldesécoiion~istes. 
(Nole de l'dditeur.) 
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que l'ordre social tout entier est dans la Loi). On sait que 
Rousseau faisait reposer la société sur un contrat. Louis 
Blanc, dès la première page de son livre sur lti  Révolution, 
dit : « Le principe de la Iraternité est celui qui, regardant 
comme solidaires les membres de la grande famille, tend 
à organiser un jour les sociétds, .ceuure de t'homme, sur le 
moclèle du corps humain, œuvre de Dieu. a ,: 

Partant de ce point, que la société estl'œuvre de Z'iiomme, 
i'œiivre de la loi, les socialistes doivent en induire que rien 
n'existe dans la société, qui n'ait été+ordonné et arrangé 
d'avance par le LCgislateur. < .  , 

Donc, voyant ~ ' ~ c o n o m i e ~ ~ o l i t i ~ ~ e  ~ e ~ t i o r n e r  à demander 
A LA LOI Justice partout et  pour to~is, 'Justice universelle, 
ils ont pcnsé qu'elle n'admettait !pas la Fraternité dans les 
relations sociales. 

Le raisonnement est serré. (i Puisque la société est toute 
dans la loi, disent-ils, et puisqae.vous ne demandez à la 
loi que la justice, vous excluez donc la fraternité de la loi, 
e t  par conséquent de la société. 1) 

De là ces imp'utations de rigidité, de froideur, de dureté, 
de  sécheresse, qu'on a acciimulées sur la science économi- 
que et sur ceux qui la professent. 

Mais la majeure cst-elle admissible? Est-il vrai que toute 
la socié~é soit renfcrmée dans la loi ? On voit de suite que 
si cela n'est pas, toutes ces imputations croiilerit. 

El1 quoi ! dire que la loi: positive, qui agit\ toujours avec 
autorité, par voie de contrainte, appuyée sur une force 
coerciti~e, montrant pour sanction la baïonmtte ou-le ca- 
cliot, aboiitissaiit une clausc pénale ; dire que la loi qui 
ne décrète ni l'affection, ni i'amitié, ni l'amour, ni l'abné- 
çation, ni le dévouement, ni le sacrifice, ne peut davantage 
décréter ce qui les résume, la Fraternité, est-ce donc 
anéantir ou nier ces nobles attributs de notre nature? Ron 
certes ; c'est dire seulement que la société est plus vaste 



i p c  1'1 lui ; qu'un grand noinbre d'actes s'accoinpliss~iit, 
clu'u~icîoule de sentiments se nieuvent en dcliors et au- 
dessus de la loi. 

Quant h moi, ;iu nom de la science, je protcste de toutes 
n ~ c s  forces contre cette interprétation 11iis6rable, selon la- 
qiielle, parce que nous recoiiniiisbons à la loi unc limite, 
on nous accuse de nier tout ce qui est au delà de cette li- 
mite. Ali ! qu'on veuille le croii.~, nous alibsi nous saluons 
avcc trarisport ce mot Pratcrnité, tonilié il y a dix-liui~ 
siccles du Iiaiit de la montagne sainte et inscrit pour tou- 
jours sur notre drapeau rép~iblicain. Nous aussi nous dési- 
rons voir les individus, les Samilles, Ics nalions si;issocier, 
s'ciitr'aider, s'entre-serourir diins le péiiible voyage de la 
vie mortelle. Nous aussi nnus sentons battre llc~trt3 cmur ct 
couler nos larmes au récit des actions gdnérciises, soit 
qu'elles brillent dans ' la vie tlcs siinl)les ciioyciis, soit 
clii'cllcs rapprochent et confondeiit les classes diverses, soit 
siirtout qu'elles préi:ipitent Ics peuples prddcstiiiés ailx 
avant-postes du progrus cl dc la civi1isati:iii. 

.Et nous récluira-t-on à parler dc nous-mêmes? Eh bien ! 
qii'on scrute nos actes. Certes, nous voulons bicn adniettre 
que ces nombreux ~)ubl ic is ts  qiii, de nos jours, veiilcnt 
dtouffer dans le cœur de I'hun~ine jusquJ:iri sentinlent dc 
l'intér31, qui se montrent si impitoyables envers ce qu'ils 
appelleiit I'individualisinc, dont la bouclie sr: i*ciiiplit in- 
cessaminelit des mots dévouement, sitcrilice, fr;ilerilité; 
iious voiilons bien adnietirc qii'ils obéissent csclusi\.emcnt 
à ces subliines mobiles qu'ils conscillerit aux iiutrcs, qu'ils 
tlorinenl des cxcmplcs aussi bien que dcs conseils, qu'ils 
c l i i t  eu soin de mettre leur conduite en harnionie avcc leurs 
Joclrincs; nous voulons bien les croire, sur leur parole, 
pleins de désinidressement et dc charité: iniiis ciifiii, il 
iious sera permis de clire quc sous ce rapport iious ne re 
clniitons pas la cornparaison. 



Chacun de ces Di.cius a un plan qiii doit réaliser le bon- 
Iiciir de I'liumanité, et tous ont l'air de dire que si nous les 
combattoiis, c'est parce que nous craignons ou pour notre 
forlune, ou pour d'autres avantages sociaux. Non ; nous les 
combuttons, parce que nous tenons leurs idées pour fausses, 

.leurs projets polir aussi puérila qiie d6sastrciiu. Que s'il 
nous btait clémoiitré qu'on peut faire dcscendre à jamais 
le borilieur sur terre par une organisation factice, ou en 
décrétant la fraternité, il en est parini nous qui, quoique 
économistes, signeraient avec joie ce décret de Id dernière 
goutte de letir sàng. 

Alais il ne  nous cst pas démontré que la fraternité se 
puisse imposer. Si même, partout où elle se inanifesle, 
,elle excitc si ~ ivement  notre sympathie, c'est parce qu'elle 
agit en dehors de toute coa~raiiite légale. La fraieinité est 
spontan6e, ou n'est pas. La décréter, c'cst I'eiié~ntir. La 
LOI pciit bien forver l'homme à restcr juste ; vaincment elle 
essaierait de le forcer à être dévoué. 

Ce n'est pas moi, du reste, qui ai inventé cette distiric- 
tion. Ainsi qiic je le disais tout à I'liciirc, il y a dix-huit 
siècles, ces paroles sortirerit de la bouche du divin foncla- 
tcur de noire religion : 

(( L a  loi vous d i t  : N e  fuites pas ccux auh.es ce que vous ne 
oourl~vez pas q u i  vous JÊct fait. 

(( 6'1 moi,  je  C O U S  dts : Faites n u s  autres ce que vous 
voudrtez que les autres lissent pour vous. )) 

Je  crois que ces parole5 fixent la liiiiitc qiii sépare la Jus- 
tice de la Fraternité. Je crois clu'ellcs tracent en outrc une 
ligne de démarcation, je ne dir'ii pas absoliie et irifran- 
cliissable, mais tliéoriqiie ct rationnelle, entre le doinainc .. 
circonscrit de la loi et la région sans bornc clc la spon- 
tanéil6 Biimaine. 

Quand un grand iiombrc J e  familles, qui toutes, pour 
vivre, su déve!opper et se perfectionner, ont besoin dc tra- 



vailler, soit isolément, soit par association, mettent en 
conimunu ne partie de leurs forces, que peuvent-elles c!eman- 
der à cette force *commune, si ce n'est la protection 
de toutes les personnes, de tuus les travaux, de toutes les 
propriétés, de tous les droits, de tous les intérêts? ccla, 
qu'est-ce autre eliose que la 'Justice univcrscllc ? Évidem-. 
nient le droit de chacun a pour limite le droit absolurnent 
semblable de tous les autres. La loi lie pcut donc faire 
autre chose que reconnaître cette limite et la faire res- 
pecter. Si clle permettait a cluelques-uns de la' franchir, 
cc serait ail détriment de quelques autres. La loi serait in- 
juste. Elle Ic serait bien plus 'encore si, au lieu de tolérer 
cet empiétement, elle l'ordonnait. . 

Qu'il s'agisse, par exemple, de propriété : le principe 
est que ce que chacun a fait par son travail lui appartient. 
encore que ce travail ,ait été comparativement plus ou 
nioins habile, persévérant, lieukeux, et par suite pliis ou 
moins prodactif. Que si deux travailleiirs \reulcnt unir leurs 
forces, polir partager le produit suivantldes proportions 
conveniics, 011 échanger entre eux leurs produits, 011 si 
l'un veut faire à l'autre un prét ou un don, qu'est-ce qu'a 
à faire la Ici? Rien, ce me semble, si ce n'est exiger l'exé- 
cution des conventions, cnipêclier ou punir-le dol, la vio- 
lence èt la friiucle. 

Cela veut-il dire qu'elle interdira les actes de dévoucm ent 
et de générosité? Qui pourrait avoir une telle pensEc? Mais 
ira-t-elle jnsqu'à les ordonner? Voilà précisément le point 
qui divise les économistes et les socialistes. 

Si les socialistes veulent dire que, pour des circonstances 
extraordinaircs, pour des ces urgents, 1'Etat cloit préparer 
quelques ressoiirccs, seco~irir certaines inl'ortuncs, ménager 
certaines transitions, mon Dieu, nous serons d'accord ;cela 
s'est fait; nous désirons que ccla se  fasse mieux. Il est ce- 
pendant un point, dans cette voie, qu'il ne faut pas ddpas- 



scr ; c'est celui oii.la prévoyance gouverne me nia le^ iendrait 
anéantir ia prévol ance individuelle en s'y substituint. Il est 
de toute évidence que la charité organisée ferait, en ce cas, 
beaucoup plus de mal permanent que de bien passager. 

Mais il ne s'agit pas ici de mesures exceptionnelles. Ce 
qiie nous recherchons, c'est ceci : la Loi, considérée au point 
dc vue général et théorique, a-t-elle polir mission de con- 
stater ct faire respecter la limite des druits réciproques 
préexistants, ou bien de faire directement le bonheur des 
hommes, en provoquant des actes dc dévouement, d'abné- . 
gntion et de sacrifices mutuels? 

Ce qui me frappe dans-ce dernier système (et c'est pour 
ccla que dans cet écrit fait à'la hâte j'y reviendrai souvent), 
c'est l'incertitude qu'il fait planer sur I'acti~ité liumaiue et 
scs résultats, c'est l'inconnu devant lequcl il place la société, 
inconnu qui est de nature à paraljser ioutes ses forces. , 

La Justice, on sait ce qu'elle est, où elle est. C'est un point 
fixe, immuable. Quc la loi la prenne pour guide, chacun' 
sait à quoi s'en tenir, ct s'arrange en conséquence. 

Mais la Fraternité, où est son point déterminé? quelle est 
sa limite ? quelle'est sa forme? fividemment c'est l'infini. 
La fraternité, en définiti~e, coi~siste à faire Lin sacrifice pour 
autrui, à travallltr pour autrui. Quand elle est libre, spon- 
tanée, volontaire, je la conçois, et j ' j  applaudis. J'admire 
d'autant pllis le sacrifice qu'il est plus entier. Nais quand 
on pose au sein d'une société ce principe, que la Fraternité 
sera imposCc par la loi. c'cst-h dire; en bon fiançais, que la 
répartition des fruits du travail sera faite I~gislatirement, 
sans égard pour les droits di1 travail loi-même; qui peut dirc 
dana quelle mesurc cc principe agira, de quelle forme un 
caprice di1 legislateur peut le revêtir, dans quelles institu- 
tions un décret peut du soir au lendemain l'incarner ? Or, je 
demande si, à ces conditions, une société peut exister? 

Remarqiiez que le Sacrifice, de sa nature, n'est pas, 



comme la Justice, une cliose qui ait une limite. II peut s'é- 
tendre, depuis Ic don de l'obole jetée clans la sébile du men- 
diant jusqu'nii don de la vie, usque ad mortem, ntot-lrm au- 
tetn crttcis. ~'Étrangilc, qui a cnseigné la Fratcriiité aux 
Iiommes, l'a expliquce par ses coriseils. II nolis a dit :  
11 Lorsqii'on voris frappera sur la joue clroitc, présentez lii 

joue gauclie. Si quclqu'iin relit voiis prclidre volrc veste, 
donnez-lui encore votre mantciiu. )) II a fait plus que dc 
nous expliquer la frateriii~é, il noils cn a donné Ic pliis 
complct, le plus toucliant ct Ic plus subliiiic excinple ail 
somniet du Golgotlia. 

Eli bien! dira-t-on que la LCgislation doit pousser jiisque- 
là la réalisation, par mesure adriiinistrativc, l u  dogiiie de la 
Fratcriiité? Ou bien s'iirrêiera-t-elle cn cliemiii ? .\lais a 
quel dcgré s'arrêtra-t-elle, et selon quelle règlt!? Cela dé- 
pendva aujoiircl'liui d'un scriiiin, dcmaiii d'uii autrc. 

Rlême iiicertitude qiiant à la forme. II s'agit d'imposer 
dcs sacrifices A qiielqiies-uns pour tous, ou à loris 113iir 
quelqiics-uns. Qui pciit nie dire comment s'y prendra la 
loi ? car on ne peut nier qiic le noiubre des furii1ules frii- 
ternitaires ne soit indéfini. II n'y a pas dc jour où il  lie in'cii 
arrive cinq ou six par la poste, et ioiitcs, rcmarqiiez-le bien, 
complétement clin'6reiites. En vérité, n'est-cc pas f<.#lie de 
croire qu'une nation peiit goûter qiielqiie repos moinal et 
quelque prospérité rnatoricllc, qiiantl i l  est admis en prin- 
cipe qiie, du soir au lendemain, le législateur peut lii jeter 
toule entière dans I'iin dcs cent niille ilionles Sratcrriitaires 
qu'il aiira momentanérncnt préféré? 

Qu'il me soit permis de mettre cn présence, dans leurs 
conséqiicnccs Ics plus s~iillantes, le systCme économistc ct  
lc système socialiste. 

Si~pposciis d'abnrd une nation qui adopte pour base (le 
sa législation la Justice, la Jiistice universelle. 

Su~iiosons que lus c i to~cns  disent au gouvernement : 



JUSTICE ET PR.4l'EliIill ' ll .  3 O 5 

« iVous prcnons sur nous la responsabilité de notre propre 
existcrice; nous nous chargeons de notre travail, de nos 
transactions, de notre instruciiori, de nos progrbs, de notre 
culte; pour vous, votre seule mission sera de nous contenir 
tous, et sous tous les rapports,dans les limites dc nos droits. 1) 

Vraiment, on a essayé taiit de choses, je voiidrais que la 
fantaisie prît uri jour à mon pius, ou à un pays quelconque, 
sur la sui face du globe, d'cssajer au ii-ioins cellc-là. Certes, 
le mécanisme, on ne le niera pas, est d'une simplicité mer- 
vcilleiise. Cliacun exerce tous ses droits coninle il I'eiitend, 
pourvu qu'il n'empiète pas sur les droits d'autrui. L'épreuve 
serait d'autant plus iotéi.essante, qu'en point de fait, les 
pcuplcs qrii se rapprochent le plus de ce système surpas- 
sciit tous les autres en sécurité, cn prospérité, en égalité et 
en dignité. Oui, s'il me resic dix ans de vie, j'en donnerais 
volontiers neuf poiir assister, pendar~t un an, a iinc telle cx- 
périencc faite dans nîa patrie. - Car voici, ce nie semble, 
ce dont je serais l'lieureux iéinoin. 

En premier lieu, chacun serait fixé sur son avenir, en 
tant qu'il pcut être affecté par la loi. Ainsi qiie je l'ai fait 
remarquer, la justice exacte est une cltose tellenient déter- 
minée, que la législation qui n'aurait qu'elle en vue serait à 
peu prhs immuable. Elle ne pourrait varier que sur les 
inoyensd'atteindre de pluScn plus ce but uniquc : fairc res- 
pecler les personneset lcurs droiis. A i n s i ,  chacun pourrait 
se livrer à toiites sortes d'entrcpriscs honnêtes sans crainte 
ct  sans iricertitu'de. Toutes les carrières seraient oiivertes à 
tous; cliac~in pourrait exerccr ses filcultés librement, selon 
qu'il serait déterminé par soi1 intérBt, soi1 penchant, son 
aptitude, ou les circonstanccs; il n'y aurait ni priviléges, ni 
inonopolcs, ni restrictions d'aucune sorte. 

Ensuite, toiites les forces di1 gouvernemeilt étant appli- 
quées à prévciiir et A réprimer Ics dols, les fraiides, les dé- 
lits, les criincs, les violcnccs, i l  est à croire qu'elles attein- 



3 0 6  PADIPIILETS. 

draient d'autant mieux ce but qu'elles ne seraient pas 
disséminées, comme aujoiird'hiii, sur une fotile innom- 
brable d'objets étrangers à leurs attributions essentielles. 
Nos adversaires eux-niêmes ne nieront pas que prdvenir et 
rbprimer l'injustice ne soit la mission principale de l'lhat. 
Pourquoi donc cet art précieux de la prévcntioii et de la ré- 
pression a-t-il filit si peu de progr& chez nous? Parce cjuc 
I'giat le néglige pour les mille $titres fonctions dont on l'a 
chargé. Aussi la Sécurité n'est pas, il s'cn faut de beaucoup, 
le trait distinctif de la société française. Ellesserait complète 
sous le régime dont je me suis fait, polir le moment: l'ana- 
lyste; sécurité dans l'avenir, puisque auciinc utopic ne 
pourrait s'imposer en empruntant la force publique; sécu- 
rité dans le présent, puisque cette forcc serait exclusivement 
consacrée à combattre et anéantir l'injustice. ; . 

Ici, il faut bien que je tlisc :un mot dcs conséquences 
qu'engendre la Sécurité. \'oilà donc la Propriété sous scs 
formes diverses, foncih-c, mobiliére, industrielle, iutellec- 
tiielle, manuelle, complétcment..gnrantie. La voilà à l'abri 
des atteinies des inalfaiteurs et, qui plus cst, des atteintes 
de la Loi. Q~iclle que soit la natiire des services que les tra- 
vailleurs rendent à la société ou se rendent cntre eus, ou 
échangent au dehors, ces services auront toujours. leur va- 
leur na lu~e l l e .  Cette valeur scra bien encorc afl'ectée par les 
événements, mais au moins elle ne pourra jamais l'être par 
les caprices dc la loi, par les exigences de l'impôt, par les 
intrigiics, les pi-étentions et les influences' p.arlcmentaires. 
Le prix des clioses et du travail subira donc le minimuni 
possible de fluctuation, et sous I'ensciiiblc'de toutcs ces 
conditions réunies, i l  n'est pas possible que l'industrie ne 
se développe, q ~ i c  les richcsscs ne s'accroissent, que les ca- 
pitaux ne s'acctimulent arec kinc prodigicuee rapidité. 

Or, qiiand Ics capitaux se rriultiplient, ils se font concur- 
rence entre eus ; leur rémunération diniinue, ou, en d'autres 



termes, l'intérêt baisse. II pèse de moins t n  moins sur le 
prix des produits. La part.proportionnelle du capiial dans 
l'œuvre commune va décroissant sans cesse. Cet agent du 
travail plus répandu devient à .la portée d'un plus grand 
nombre d'hommes. Le prix des objets de consommation est 
soulagé de toute la part que le capiial prélére cn  moins ; la 
vie est à bon marché, et c'est une première condition esaen- 
tielle pour 1'affrancfiissement.des classes ouvrières l .  

En même temps, et par un effet cle la'niême cause jl'ac- 
croissement rapide du capiial), :es salaires haiissent de toute 
nécessité. Les capitaux, en effet, ne rendent abso1r:ment 
rien qu'à la condition d'être mis en œuvre.. Plus ce fonds 
dessalaircs est grand et occripé, Glativernent à un nombre 
délerminé d'o~ivriers, plus le salaire hausse. 

Ainsi, le résultat nécessaire dc ce régimede justice exacte, 
et par conséquent de liberté et de séciirité,,c'est de relever 
les classes souffrantes de deux manières, d'abord en leur 
donnant la vie h bon marché, ensuite en élevant le taux des 
salaires. 

Il n'est pas possible que le sort des ouvriers soit ainsi 
naturellement et doublement amélioré, sans que leur con- 
dition morale s'élève et s'épure. i\'ous sommés donc daus la 
voie de l'l?galité. Je  ne parle pas sculement de cette égalité 
devant la loi, que le ~ ~ s t 6 m . e  impliqoe évidemment puis- 
qu'il exclut toute injustice, mais de l'égalité de fait, au 
pliÿsiquc et au moral, résultant de ce que la rémunération 
du trar:lil augmente à mesure et par cela mCmc que cclle 
di1 capiial diminlie. 

Si nous jetons les yeux siir les rapports de ce peuple avec 
les autres nations, nous irouvons qu'ils soijt tous favorables 
h la paix. Se prémunir contre toute agression, voili sa seule 

1 Voy., an tornc V ,  le pan~plilet Capi ta l  et Rente, rt aiix H~iv~~zc~tlies 
écolioniiques, tomc VI, Ic cliapitrèvrr. (Note de l'edit~uv.) 



politique. II ne nienace ni n'est menacé. I l  n'a pasde diplo- 
matie et bien moins encore de diploinatic armée. En vertu 
du principe de Justice uiiiverselle, niil citoyen ne ponsant, 
dans son intérCt, faire intervenir 1 î i  loi poiir cmpcchcr un  
autre citoyen d'acheter ou de vendre ail deliors, ics rela- 
tions coiiimcrcialcs de ce peiiple seront libres et très-&en- 
d:ies. l'ersonne ne conteste qiie ces rclaiions ne contri- 
buent au maintien de la pak.  Elles constitueront pour lui 
i i r i  véritable et précieiix système de défense, qui rendra à 
peu prBs inutiles Ics arseriaiix, les places fortcs, la niarine 
militaire et les armées permanentes. Ainsi, toutes les forces 
de ce peuple seront tilïectées à des traraiix productifs, nou- 
velle cdiise d'accroiss~ment da capitaux avec toutes les coii- 
séqttcnces qui en dbrivcnt. 

11 est aisé de voir qu'au sein de cc peiiplc, le gnuverac- 
ment est réduit à des proportions fort exiguës, et les rouages 
adminisiratifs à une grande sin1l)licité. De quoi s'iigit-il? de 
donner à la force piibliqiie la missiori uiiiqiie de faire ré- 
gner la justice parnii les citoyens. Or, cela se peut faire ii 
peu de frais et  ne coùie arijoiird'bui niCine cn France que 
vingt-six millions. Donc ccttc niitioii ne paiera pour ainsi 
dirc pas d'impôls. II est méine certain qiic la civilisaiion et 
Ic progrbs tendront à y rendre le gouvcriieinenl cleplus et1 
plus siinple et éconoiniqiie, car plils la justicc scra le fruit 
de bonnes liabitiides sociules, plus il sera opportun rie ré-  
duire la force org;inisoc pour I'iinposer. 

Quand une nation est écrasée de taxes, rien n'cst pllis 
difficile et je pourrais dirc impossible que dc les répartir 
dgalcrnciit. Les siatisticiens et les financiers n'y asl)irent 
plus. Il y a cependant une chose plus impossible encore, 
c'est de les rejeter sur les riclies. L'ktat ne petit avoir beau- 
coup d'argent qii'cn épuisant toiit le monde et les inasses 
surtoiit. Nais dans le régime si simple, aiiqucl je consacre 
cet iiiutile plaidoyer, régime qui rie réclaine que quclques 



dizaines de millions, rien n'est plus aisé qu'une répartition 
équitable. Une contribution iiiiique, proportionnelle à la 
propribté réalisée, pi-élevée en famille et sans frais. au sein 
des conseils miinicipaux, y siiffit. l'lus de  celte fiscalite te- 
nace, de cette bureaucratie dtivorante, qui sont la mousse 
et la vermine du corps social ; pllis de ces contributions in- 
directes, de cet argent arraclié par b rce  et par ruse, de ccs 
piéges fiscaux tendus sur toiitcs les voies do travail, de  ces 
entraves qui nous font plus de mnl encore par les libertes 
qii'elles nous ôtent que par les ressources dont elles nous 
privent. 

Ai-jc besoin de montrer que l'ordre serait le résultat in- 
faillible d'lin tel régime? D'cù pourrait venir le désordre? 
Cc n'est pas dc la misère ; elle serait probablement incon- 
nue dans le pays, ail moins i l'éiat chroniqiie ; et si, aprés 
tout, il se r8vélait des souffrances accidentelles et passa- 
gères, nul ne songerait à s'en prendre à I'fitat, au gouver- 
nement, à la loi. Ar!jourd'liui qu'on a admis en priucipe 
que 1'Gtat est institué pour distribiier la richesse à tout le 
monde, il est naturel qu'on lui demande compte de cet en- 
gagement. Pour le tenir, il multi~~lie les taxes ct fait plus 
de misères qu'il n'en guérit. Noiivelles exigences de la part 
du public, nouvelles taxes de la part de l'lhat, et nous ne 
pouvons que marcher de révolution en révolution. Alais s'il 
étai1 bien entendii que l'État ne doit prendre aux travailleurs 
que ce qui est rigoiireusement indispensable pour les gii- 
rantir contre toute fraiide et touie violence, je ne puis apcr- 
cevoir de quel côté viendrait le désordre. 

II est des personnes qui penseront qiie, sous Lin, ri,' 'oimc 
aussi simple, aussi facilement réalisable, la société serait 
bien morne et bien triste. Que devicndriiil la grande poli- 
tique? à quoi serviraient les Iionimes d'ktat? La représen- 
talion nationale elle-même, réduite P perfectionner le Code 
civil et le Code pénal, ne cesserait-elle pas d'ofïrir à la cu- 



rieuse avidité du public le spectacle de ses débats passionnds 
et de  ses liittes drainatiqiies? 

Ce singulier scrupulc vient de l'idée que gouvernement 
et société, c'est une seule et même chose; idée fausse et 
funeste s'il en fut. Si cette identité existait, simplifier le 
gouvernement, ce serait, en effet, amoindrir la société. 

Mais est-ce que, par cela seul qiic Ia.forcc publiquc se 
bornerait à faire régner la jiistice,cela retrancherait qiielqiie 
diose h l'initiative des citoyens? Est-ce que leor action est 
renfermée, même aujoiird'hui, dans des limites fixées par 
la loi ? Ne leur serait-il pas loisible, pourvu qu'ils ne s'écar- 
tassent pas de .la justice, de former dcs combinaisons infi- 
nies, des associations de toute nature, religieuses, cliari- 
tables, industrielles, agricoles, intellectuelles, et même 
plialanstérienneset icariennes?  e est-il pas certain, au con- 
traire, que l'abondance des capitaux favoriserait toutes ces 
entreprises? Seulement, chacun s'y associerait volontairo- 
ment a ses périls et risques. Ce que l'on veut, par I'intcr- 
vention de I'Etat, c'est s'y associer aux risques et aiix frais 
du public. 

Oo dira sans doute : Dans ce régime, nous voyons bien 
la justice, l'dconomie, la liberté, la richesse, la paix, I'orJrc 
et l'jgalité, mais nous n'y voyons(pas la fralernité. 

Encore une fuis, n'y a-t-il dans le cœur de l'liomme que 
ce que le législateur y a mis? A-t-il fallu, pour que la fra- 
ternité fit son apparition sur la terre, qu'elle sortit de l'urnc 
d'un scrlitin? Est-ce que la loi voiis interdit la cliaritd, par 
cela seul qu'elle ne vous impose que la justice? Croit-on que 
les femmes cesseront d'avoir du dévoi~cme;it et un cœur ac- 
cessible à la pitié, parce que le dévouement et la pitiéne leur 
seront pas ordonnés p.ir le Codc? Et quel est donc I'arti- 
cle di1 Codc qui, arrachant la jeiine fille aux caresscs de su 
mère, la pousse vers ces tristes asiles où s'étalenl les plaics 
liideuscs du corps ct les plaies pliis Iiideuses encorc de I'in- 



telligence ? Quel est l'article d ~ i  Code qui'détermine la voca- 
tion du prêtre? A quelle loi écrite, à quelle intervention 
gouvernementale faut-il rapporter la fondation du christia- 
nisme, le zEle des apôtres, le courag? des martyrs, la bien- 
faisance. de Fénelon 'ou de François de Paule, ?'abnégation 
de tant d'l-iommes qui, de nos jours, ont exposé mille fois 
leur vie pour le triomphe de lacause populaire ' 1 . 

Cliaqae fois que nous jugeons un'acte'bon et beau, nous 
voudrions, c'estbien naturel,'qu!il se généralisât. Or, voyant 

' 4 .  . . 
( ~ a n s ' l a  p h i n e ,  les ho?;nes ont toujoiirs distingiii! entre iin nm>.che' 

et  uii acte de pure bienveillance. J e  rne suis quelquefois à observer 
I'homiiii. le pliis.cliaritable, le..'cœur Ic ~plus;dévoub, I'ànie la pliis frater- 
nelle quc je coniiaisse. Le ,curé de mon village poiisse ii unZrare degré 
I'ainoiir du prochain et par t ic i i l i$~ment  du pauvre,. Cela va s i  loin qiie 
lorsque, pour veuir au secours du pauvre, il de soiitirer l'argent 
du riche, le brave homme 'n'est pas tr8s-sirupuleux sur le clioix des . . . .  in0yCiis. , . 

II avait letir<.cliez lui une religieuse,,septi~agdnnire, dc celles que la 
r6voliitioii avait dispersées dans le monde, Pour donner une heure de dis- 
traction h sa  pensionnaire, lui, q u i  n'avait jamais touclié une carte, apprit 
le e t  il fallait le ;oirse doniiei- l'air dlOtre passioiiné pour le jeu, 
afin qiïi  la religieuse se persuadât A elle-menie qu'elle était utile à son 
bieiiktiteiir. Cela a dufi! quinze ans. Mais voici ce qui transformerin actc 
de siiiiple condescendance en véritable héroisrne. - La bonne religieose 
était d$vo$e d'un cancer, qui repandait ago i i r  d'elle une horrible puan- 
teor, dont elle n'avait pas la conscience. Or, on rcmarqua que le curi! ne 
prenait jamais de t,?bac peiidniit la partie, de peur d'éclairer la  pauvre 
irifirme Sur sa triste positioii. - Combien de gens ont eu la  croix, ce 
1" niai, incapables de faire un seul jour ce que niori vieux pretre n fait. 
pendan! guiiizc années ! 

Eli bien! j'ai observe ce pratre et je puis assurer quc, lorsqo'il ftiisait 
lin niarclid, il était tout aussi vigilant qu'un horiorable commerçant du 
Marais. Il défendait son terrain, regardait nu poids, à ln mesure, h In 
qualitd, au prix, et ne se croyait riullenicnt tenu de melcr la  charitc! e t  
Iii iraternite il cette affaire. 

Ddpouillons donc ce mot Fraternitd de tout ce que, dans ces derniers 
temps, on y a joint de faux, de puéril e t  de déclamatoire. 

(i?baitche i d d i t e  d e  l'azllea,;'dcrile cers Zn f i n  de 1847.) 



au sein de la société une force B qui tout ci:de, notre pre- 
mière pcnsCe est dc la faire concourir à decrétcr ct imposer 
l'acte dont il s'agit. Mais la question est dc savoir si l'on ne 
déprave pas ainsi et la natiire de cette force et la naiiirc 
de l'acte, rcndii obligatoire de volontaire qu'il était. Pour cc 
qui me concerne, il ne peut pas m'entrer dans la tete que 
la loi, qui est la force, piiisse Ctre utilement appliquCc à au- 
tre chose qu'à réprimer les torts ct maintenir les droiis. 

Je  viens de décrire une nation oii il en serait ainsi. Sup- 
posons maintenant qu'au scin de ce peuple l'opinion pré- 
vale qiie la loi nc se bornera plus à imposcr la justice; 
qu'elle aspirera encore à iniposer la fratcrniié. 

Qu'arrivera-1-il ? Je  ne serai pas long h le dire, car le lec- 
teur n'a qu'à ref<iire cn le renversant le tablean qui précèdc. 

D'abord, une inccrtitiide elTroyable, une insécurité mor- 
telle planera sur tout le domaine de I'activiié priréc ; car la 
fraternité peut r-evCtir dcs milliards cle formes inconnues, 
et ,  par c011séquent, des milliards de décrets iinl)réviis. D'in- 
nombrables projets viendront cliaqiie jour menacer toutcs 
les relations établies. Au nom de la fraternité, l'iiii deinan- 
dera l'uniformité de: saluircs, ct voilà les classes laborieuscs 
rdduites à l'état de castes iiidicniies; ni I'liabilcté, ni le cou- 
rage, ni l'assid~iité, ni l'intelligence ne pourront les rclevcr; 
une loi de plomb pksera sur cllcs. Ce molide Ieiir sera 
comme I'enfer du Dante : Lasciate ogni speranzn, roi ch'en- 
trale. - Au nom de la frntcriiité, un autrc demandera que 
le, travail soit rdtiuit ?I dix, à Iiuit, à s is  à quatre Iieu:.cs; 

.et voilà la prodoctio~l arrêtée. - Comme i l  n'y aiira plris 
de pain pour apaiser la fkiiiii, de driip pour garnntir du froid, 
un troisième imaginera de reniplilcer Ic pain ct le driip par tlii 
papier-monnaie forcé. i\"cst-ce pas avec des écus que nolis 
aclietons ces clioses? i\lultiplier les éciis, dira-t-il, c'est mul- 
tiplier le pain el le drap; iii~iltiplier Ic papier, c'cst niiilti- 
plier les éciis. Concluez. - Un quatrième exigera qii'oii 
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décrète l'abolition de la concurrence ; - un cinquième, 
l'abolition dc I'intéret personnel ; - celui-ci voudra quc 
17Gtat fournisse du travail ; celui-IR, de l'instruction, et cet 
autre, des peiisions à tous les citoyens. - En voici un autre 
qui veut abattre tous les rois sur la siirfacc dci globe, et 
décréter, au noin de la fraternité, la guerre universelle. J e  
[n'arrête. II est bien évident qiic, dans cette voie, la source 
des utopies est inépuisable. Elles seront rcpnussées, dira- 
t-on. Soit; mais il est pwsible qu'clles ne le soient pas, et 
cela suffit pour créer l'incertitude, le plus grand fléau Jii 
travail. 

Soiis ce régime, les capitaiix nc pourront se former. Ils 
seront rares, chers, coiiceritrés. Celaveut dire quc les salaires 
baisseront, et que l'inégalité creus?ra, entre les classes, ii i i  

abîme de plus en plus profond. 
Les finances piiblirliies ne tarderont pas d'arriver à un 

coinplet désarroi. Comment poiirrait-il en être autrement 
quand l'dtat est chargé de fouimir tout tous ? Le peuple 
sera écrasé d'iinl)ôts, on fera eillpriint siir emprunt; après 
avoir épuisé le prhsent, on dévorera l'avenir. 

Enfin, comme il sera admis en principe que l'ktat est 
chargé de faire dc la fraternité cn faveur dcs citagens, on 
verra le pcuple tout entier tr,insft~rmS en solliciteur. Pro- ,  
priété foncikre, agriculture, industrie, commcrcc, rnnrine, 
coinpagnirs inrl~istriellcs, tout s'agitera pour réclamer les 
faveurs de I'Btat. Le Trésor public sera littéralement au pil- 
lage. Chacun aura de bonnes raisons pour prouver que la 
fraternité I6gale doit Citre entendue dans ce sens : (( Les 
avantages pour moi et les charges po:ir 'les autres. 1) L'ef- 
fort de tous tendra à arraclier h la ldgislature un lambeau d e .  
privilége fraternel. Les classcs souffrantes, quoiqrie arant 
le plusde titres, n'auront pss toujours le plus dcsuccès; or, 
leur miiltitiide s'accroîtra sans cesse, d'où il suit clu'oii ne 
pourra marcher que de révolution en révolution. 

IV. 18  
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En un mot, on verra se dérouler tout le sombre spectacle 
dont, 'pour avoir adopté cette funeste idée de fraternité ié- 
gale, quelqiies sociétés modernes nous offrent la préfdce. 

J e  n'ai pas besoin de le dire : cette pensée a sa  sourcedans 
des sentiments généreux, dans des intentions purcs. C'es1 
même par là qu'ellc s'est concilié si rapidement la sgmpa- 
thie des masses, et c'est par 18 aussi qu'elle oiivrc un abîme 
sous nos pas, si elle est fiiusse. . . 

J'ajniite que je serai lieureu.);., poui? mon compte, si on 
me démontre qu'elle ne l'est pas. Eli ! mon Dicu, si l'on peut 
décréter la fraternité universelle, et donner cfficacemcnt à 

* ce décret 1a.sanction de la force publique ; si, comme le 
veut Louis Blanc, on peut fairc disparaiire du inonde, par 
assis et levé, le ressort de i'intérêt personnel ; si l'on peut 
réaliser législatirement cet article du programme de la Dé- 
mocratie.paei6que : Plus d'égoïsme; si l'on peut fairc que 
l'État donne tout H tous, sans rien recevoir de personne, 
qu'on le fasse. Certes, je voterai le dicrct et me réjouirai 
que l'humanité arrive à la perfection ct au bonheur par un 
chemin si court et si facile. 

Mais, il fautbien ledire,de tellesconccptionsnoussemblent 
chimériques et futiles jusqu'à la puérilitd. Qu'cllcs aient 
évcillé des cspérancesdans la classe qiii travaille, qui soulïre, 
et n'a pas le temps de réflécliir, cela n'est pas surprenant. 
Mais comment peuvent-ellcségarerdes publicistesdemérite? 

A l'aspect des souffrances qui accablent un grand nombre 
de  nos frères, ces publicistes ont pensé qu'elles étaient im- 
putables à la IibertCqiii est la justice. Ils sont partis de cetlc 
idée que le systéme'dc la liberté, de la justice exacte, avait 
été mis légalement à l'épreiivc, et qu'il avait failli. Ils en ont 
conclii que le temps était venu dc faire faire à la législation 
un pas 'de plus, et qu'elle devait enfin s'imprégner du prin- 
cipe de  la fraternité. De Ih, ces écoles saint-simoniennes, 
fouridristes, coinmunistcs, owénistes ; de l i ,  ces tcntativ'cs 



d'organisation du .travail ; ces déclarations que lldtat doit In 
subsistance, le bien-être, I'édncation à tous les citoxens; 
qu'il doit être généreux, cllaritable, présent à tout, dévoué 
à tous ; que sa mission cst,d'allaiter l'enfantce, d'instruire la 
jeunesse, d'assiirer du travail aux forts, de  donner des re- 
traites aux faiblcsi; en un mot, qu'il a à intervenir directe- 
ment pour soulager toutes les soufïranccs, satisfaire et pré- 
venir tous les besoins, fournir des capitau,~ A toutes les en- 
treprises, des lumières à toutes les intelligences, des baumes 
à toutes les plaies, des asiles,à.toutes les,infortunes, et même 
des secours et du sang français à tous lcs opprimés sur la 
surface du globe. - : , 1 

Encore: une fois; ,quis ne ,voudrait voir tous q1s bienfaits 
découler sur le monde de la loi.comme d;une soyrce intaris- 
sable? Qiii nc serait heureux de voir l'État assumcr sur lui 
tolite peine, toute prévoyance, toute responsabilité, tout 
devoir, tout ce qu'une Providence, dont ,les desseins sont 
impénétrables, a mis de,laborieux el  de'lourd à la charge de 
l'humanité, e t  réserver aux individus dont cllese composele 
côté attrayant et facile, les satisfactions, les jouissances, la 
certitude, le caline, le rcpos, un présent loujours assuré, un 
avenir toujours riant,tla fortune sans sojils, la fainille sans 
charges, Ic crédit sans. garanties, l'existence sans efforts? 

Certes, nous voudrions tout cela, si cJéfctit possible. Mais, 
est-ce possible ? YoilàL la question. :Nous ne pouvons com- 
prendre ce qu'on désigne par l'État. Nous croyons qu'il y a ,  
dans cette perpétuelle .personnification de l'gtat, la plus 
étrange, la plus humiliantedes mjstifications. Qu'est-ce donc 
que cet fila1 qui prend h sa charge tontes les rcrtus, tous les 
devoirs, toutes les libéralités? U'où tire: t-il ces ressources, 
qu'on le provoque à épancher en bienfaits sur les individus? 
N'est-ce pas des individus eux-mêmes? Comment donc ces 
ressources peuvent-elles s'accroître en passant par les mains 
d'un intermédiaire parasite et dévorant? N'est-il pas clair, 



au coiilraire, que ce rouage cst dc nature à absorber beau- 
coup dc ftlrces ~itilcs et ii idduirc d'aiitaiit la part des ira- 
vaillcii!.~? fie voit-on pas aussi que ceux-ci y laisseront, avec 
iine portion de leur bien-Strc, iiric poriion de  leur liberté? 

A qi~elqiic point de vue que je considère la loi humaine, 
je ne vois pas qu'on puisse i~üisonnablc.n~cnt lui demander 
:iutrc cliose que la Justice. 

Qu'il s'agisse, par acniple ,  de religion. Certes, il serait 
à désirer qu'il n'y eilt qu'une croyance, une foi, un culte 
dans le monde, à la condition que ce fût la craie fui.  Mais, 
quelqiie désirable que soit I'Ciiité,- la diversiti., c'est-à-dire 
la recherclie et la discussion ~ a l e n t  mieux encore, tant que 
ne luira pas pour les inielligcnccs le signe infaillible auquel 
cette vraie fo i  se fera reconnaître. L'iiiteruention de l'];;tat, 
alors même qu'elle prciidrait pour prétexte la Fraternité, 
serait donc unc oppression, une injustice, si elle prétendait 
fonder 1'C:iiiié; car qui nous &pond que l'gtai, à son insu 
peut-être, ne travaillerait pas à étouffer la vérité au profit 
de I'erreiir ? L'Unité doit rCsulter dc 1'univcrsc.l asseiitinient 
tle coiivictions libres et de la natiirelle attraction quc la vé- 
rité excrce sur l'esprit des Iiommcs. Tout ce qu'on peut donc 
demander à la loi, c'est la libcrié pour toulcs les croyances, 
quelque anarcliie qui doive en rdsiilier dans le iiioiide pcii- 
sant. Ctir, qu'est-ce que ceite aiiai-chic prouve? que l'Unité 
ri'cst pas h l'origine, niais A la fin de l'évolution intellec- 
tuelle. Elle n'est pas un point de départ, elle est iinc iésiil- 
tante. La loi qui l'imposerait serait iiijusle, ci si la ji!sticc 
n'implique pas nécessairement la fraternité, on conviendra 
du moins que la fraternité esclut I'injiisiice. 

De mcme pour l'enseigiiernent. Qui ne convient que, si 
l'on pouvait être d'accord sur le meillcur cnscigiieriient pos- 
sible, quant à la matifrc et  qiiant à la inéiliodc, I'criscigne- 
mcnt unitaire ou gouvcrneniental serait préférable, puisque, 
dans l'IiypotIiCse, il ne pourrait csclure Iégislaiivcmcnt qiie 



l'erreur? Milis, tant qiie ce criieriiim n'est pas trouvé, tant 
que le législateur, le niinistrc de I'inslriiction piibl pile, ne  
porteront pas sur leur front un sigrie irréciisable d'infailli- 
l~ilité, la meilleure chance pour qiie la. vraie métliode se dé- 
couvre et absorbe les autres, c'est la diversité, les épreuves, 
l'expérience, les efforts individuels, placés sous l'influence 
de I'in/érè! au succès, en un mot, la liberté. La pire chance, 
c'est l'éducation décrétée et unifurme ; car: dans ce régime, 
I'Erreur est perrnancnte, uni\eiselle et irrémédiable. Ceux 
donc (lui, poussés par le sentinierit de la fraternité, dciiian - 
dent qiie la lo i  dirige et iriiposc l'éducation, dcvraicnt se 
dire qii'ils courent la chance qiie la loi ne dirige et n'impose 
que l'erreiir ; que I'inierdiclian Iégiile peut frappcr la Vérité, 
cn frappant lcs intelligeiices qui croient.en avoir la posscs- 
sion. Or, je le deniande, est-ce une fraternité ~ér i table  que 
celle qiii a recuursà la force pour imposer, ou tout ari nioiiis 
pour ~ ' i h q l l ~ ~ '  d'inlpos~r l'Erreur? On redoute la divcrsi16, on 
la flitrit sous le nom d'anarcliie ; mais elle résulte forcément 
de la clivcrsité m6ine des intelligences et des convictiqns, 
diversité qui tend d'ailleiirs à s ' ehce r  par la discussion, 
l'étude ct l'expérience. En aitendaiit, quel titre a iin sgst6mc 

prévaloir sur les autres par la loi ou la force ? Ici cncore 
nous trouvuns que cettc prétendue fraternité, qiii invoque la 
loi, ou la coritr~iinte légale, est en opposilion avec la Justice. 

J e  pourrais Paire Ics mêmes réflexions pour la prcsse, el, 
en vérité, j'ai peine à comprendre pourquoi ccux qui de- 
mandCnt llEducation Unitaire par l'État, ne réclament pas 
la l'rcsse Unitaire par l'ktat. La presse est un e i i s~ ' ,  bl~lnl:mant 
aussi. La presse adinet la discus~ion, puisqu'elle en vit. 11 y 

-a donc 18 aussi diversité, anarchie. I'orirquoi pas, clans ces 
idécs, créer un ministkre de la p~iblicité et le clinrgcr d'in- 
spirer tous les livres et toiis les jnurnniix de France? 011 
l'gtat es1 iiifaillible, et alorsnous lie saurions mieux faireque 
de lui soumeiire le domaine entier des intelligences; ou il 

4 s .  



ne l'est pas, et, en cc cas, i l  n'cst pas pliis rationnel de lui 
livrer 11Vdiication qiie la presse. : 

Si jc oonsidère nos relations avec les étrangers, je nc  vois 
pas non pllis d'autre rhglc prudente, solidc, ncccptablc pour 
tous, telle enfinqii'ellepuissedev~nirune loi, que la Justice. 
Sounicttre ces rclaiions au principe de la fraternité légale, 
Forede, c'est décréter la guerrc perpétuollc, universelle, car 
c'cst mettre obligatoircmenl notre forcc, le sang et la for- 
tune des citoyens, au service de quiconqiie les réclamera 
pozlr servir une caiise qiii excite lasyinpatliie du législateur. 
Singulière fraternité. II J a longten~ps que Cervantes en a 
personnifié la vanité ridicule. 

Mais c'est surtout en matibre de travail que lc dogme de 
lafraternité me semble dangereux, lorsque, contrairement . 
à I'idée qrii fait I'cssence (le ce mot sacré, on songe à le 
faire entrer clans nos Codes, avec accompagnement de la 
disposition pénale qui sanctionne toute loi positive. 

La fraiernité iiilplique torijoiirs I'idée de ddvoucment, de 
sacrifice ,c'est enccla qu'el!enc se ii~anifestepassansarrncher 
dcs larmes d'admiration. Si l'on dit, coinine certains socia- 
lisles, que scs actes sont proklables à leur auteor, il n'y a 
pas B Ics dbcréter ; l c s  hommcs n'ont pas besoin d'une loi 
ponr 6tre déterminés b fairédcs profits. En outre, ce point 
de weravale  et ternit beaucoup I'icléc dc fraternité. 

Laissons-lui donc son caract8i.c, qui est renfcrmé dans 
ces mots : Sacrilice volontaire d i t e rmin i  par le senliment 
FaterneS. 

Si vous faites de la fraternité unc prescription légale, 
dont les actes soient prévus et rendus obligatoii-es par le 
Code indiistriel, quc reste-1-il de cette définition ? Ricn - 
qu'une cliose : le sacrifice; mais Ic sacrificc involontaire, 
fo~cé ,  cléterminé par la crainte du clràtiment. Et, dc bonno 
foi, qu'est-ce qu'un sacrifice de cette nature, imposé ù 
I'nn au prufit de l'autre? Est-ce clo 1ii fraternité ? Non, c'est 
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de I'injustiec ; il faut dire le mot, c'est de la spoliation légale, 
la pire des spoliations, puisqu'elle est systématique, perma- 
nentc et inévitable. 

Que faisait Barbès qoand,~ dans la séance du 15 mai, 11 
décrétait un impôt d'un milliard en faveur des classes souf- 
frantes? Il mcltait en pratique volre principe. Cela est si 
vrai, que la proclamation de Sobrier, qui conclut commc le 
discours de Barbès, est précédée de ce préambule: (i Con- 
sidérant qu'il faut que la fraternité ne soit plus un vain mot, 
mais se manifeste par des actes, décrète :. les capitalistes, 
connus comme tels, verseront, etc. 11 . 

Trous qui vous récriez, quel droit avez-vous de blâmer 
Barbés et Sobrier? Qu'ont-ils fait, si ce n'est être un peu 
plus conséquents que vous, et pousser un peu plus loin votre 
propre principe ? 

Je  dis que lorsque ce principe est introduit dans la Iégis- 
lation, alorsmême qu'il n'y ferait d'abord qu'une apparition 
timide, il frappe d'inertie le capital et le ti-avail ; car rien ne 
garantit qu'il ne se développera pas indétiniment. Faut-il 
donc tant de raisonnements poiir démontrer que, lorsque les 
hommes n'ont plus la certitiide de jouir du fruit de leur 
travail, ils ne travaillent pas ou travaillent moins ? L'insCcu- 
rité, qu'on le sache bien, est, pour Ics capitaux, le principal 
agent de la paralgsation. Elle les chasse, elle les empêche 
dc se former; et que deviennent alors les classes mêmes 
dont on prétendait soulager les souffrances? Je  le pense 
sinc+renîcnt, cette cause seille suffit pour faire descendre en 
peu de temps la nation la plus prospère au-dessous de la 
Turquie. 

Le sacrifice imposé aux uns en faveur des autres, par 
l'opération des taxes, perd ésidemrnent le caractère de fra- 
ternité. ~ " i  donc en a le mérite ?Est-ce le législateur? 11 ne 
lui en coûtc que de déposer une boule dans l'urne. Est-ce 
le percepteur? Il obéit à la crainte d'êire destitué. Est-ce le 
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contribiiahle ? II paie à son corps ddfenclani. A qiii donc 
rapportera-1-on Ic mérilc que le clévouenicnt iniplique? O ù  
cn clicrcliera-1-on la moralité? 

La spoliation extralégale soulCve ioutes les répiigniinccs, 
elle taurne contre elle tourcs les fcrccs clc I'upiiiioii et les 
inet rii hariiionic avec les iiotioiis de jiistice. Ln spoliation 
Iégalc s'accon~plii, au contraire, sans qiic la coiisciciice cn 
soit troublée, ce qiii ne peut cju'aflaihlir ail sciii d'un peuple 
le sentimeiit moral. 

Avec dii courage et dc la prudciicc, oii lieut se nicure h 
l'abri de  la spoliation contraire aux lois. Rien ne peut soiis- 
traire à la spoliation legale. Si quelqii'tin l'cesaie, quel est 
I'affligeaut slicctacle qui s'offre à la soci6té? Uii spoliateur 
armé de la loi, une viciinle résistant à la loi. 

Quand, soiis prétexte de fraicinité, le Code impose aux 
citoyens des sacrifices rCciproqiics, la nature Iiiiintiiiic ne 
perd pas pour cela ses droits. ],'effort de cliaciin consiste 
alors à apporter peu à la masse des sacrifices, et à en retirer 
beaucoup. Or, dans cette luttc, sont-cc Ics plus innllicureus 
qui gagnent? Eon certes, niiiis Ics p1i:s iiifluents ct les plus 
intrigants. ' 

L'union, la concorde, l'liarinaiiie, sont-ellcs ail moins le 
I'ruit d e  la I'raterniié ainsi ccmprise? Ali ! sails doute, la 
fratcrnité, c'est la cliaine d i ~ i n c  qui, h la longiic, corifondra 
dans l'unité les individus, les familles, les nations et ICS 
races; mais c'est à la condiiion de rester ce qu'elle est, 
c'est-A-dire le plus libre, le plus spontané, le plus volontaire, 
Ic plus méritoire, le plus religieux des sentinieiits. Cc n'est 
pas son masque qui acccmplira le prodige, ct la s[)oliation 
légale aura beau emprunter le noni dc la fratei~riitd, et sa 
figure, et ses formules, ct ses insignes ; elle lie scra jamais 
qu'un principe de discorde, de coiifiision, de préientions 
iiijustcs, d'elïroi, de miscrc, d'ineriie et de liaines. 

Ori nous fiiit une grave objection. On nous dit : Il cst bieu 



vrai qiie la liberté, l'égaliié devant la loi, c'est la justice. 
Mais la jribtice exacte reste neutre entre le rit.11~ et le pauvre, 
lc fort et le f~ible ,  le savant et I'ignoraiit, le proprié1ai1.c et 
le prolétaire, le compatriote et l'étranger. Or, I f s  inlér&/s 
étant naturellement anlagonipues, laisser ailx Iiomrnes leur 
liberlé, ne faire intervenir erltre eux que des lois justes, c'est 
s.icrifier le payvre, le faible, l'ignonint, le prolétaire, l'a- 
tliléte qui se préseute désarmé au conibat. 

(1 Qiic pouvait-il résulter, dit M. Coiisid6rant, de cette libcit6 indus- 
trielle, sur laqtielle on avait tant compt,6, de ce fanieiix principe do 
libre conc~ir~.ence, que I'on croyait si forteineiit doué d'un cnïactbrc 
d'organisatioii démocratique ? II n'i:n pouvtrit sortir que l'asservissement 
général, I'iiif&odation collcctive des inasscs dépoiirviics de capitaux. 
d'nrmns iiidustriclles. d'instruments de t,rnvnil, d'6duc:ltion enfin, A la 
classe indiistrielleniciit poiiivue et  bien aimue. On <lit : u La licc est oii- 
verte, tous les iiidividiis soiit appelés au combat, les conditions sont éçnles 
pour tous les combiittants. )i Fort bicii, oii n'oublie qu'iiiie seule cliosc, 
c'est que, sur  cd grnrid cliamp dc guerre, Ics uns sont instruits, aguerris, 
équipés. arinés jiisqii'aur dents, qii'ils ont eii leur possession i i r i  graiid 
train d'approvisioiiiiemeiit., de maidricl, de miinitions et de inachiiics 
de guerre, qu'ils occiipciit toiitcs les positions, e t  que les autres dé- 
pouillés, nus, igriorants, ntï:imds, soiit obligés, pour vivre au jour 
le jour et  faire vivre leurs femmes et leiirs eiifaiits, d'iinplorer d c  
leurs aduersu'~.es eux-méines un travail quelcoilqiic et  un rnaigrc 
salaire 1. n 

Quoi ! I'on compare le travail A la guerre ! Ces armqs, qu'oit 
iionime capitaux, qui consistent en appr~ivisionneinenls 
de to~ite esphce, et qiii ne peiirent jamais Ctre cniplogés 
qu'à vaiiici.~ la nature rebelle, on les assiiilile, par un 
sophisme déplorable, à ces armes sanglantes que, dans les 
comb:its, Ics Iiomines tournent les uns contre les autres ! 
En rc'rito: i l  es1 trop facile de caloiniiier l'ordre industriel 

1 Voy. ci-sprbs P~.op).idtd et Spdintion, y conipris la i:ote tiiinle. 
Voy. aussi, au tome II, la réponse A une lettre de M. Coiisidéraiit. 

( N o i e  cle I'idilcur.) 



quand, pour le décrire, on emprunlc tout le vocabulaire 
des batailles. 

t a  dissidence profonde, irréconciliable snr ce point entre 
les socialistes ct les économistes, consiste en ceci : Les so- 
cialislcs croient à l'antagonisme esscnlicl dcs intérêts. Les 
économistes croient à l'liarmonie naturelle, ou plutôt à 
i'lliarmonisatioii nécessaire et progrcssivc des intérêts. Toiit 
est là. 

I'artünt de cette doniiée que Ics intérêts sont naturclle- 
inen1 antagoniques, les socialistes sont conduits, par la force 
de la logique, à clicrclier pour les i i i téi .6~~ une organisation 
arti/2ielle, ou même à éto~iffer, s'ils le pcuvent, dans le 
coeur de I'lliommc, le scn~iment de l'intéret. C'est ce ciu'ils 
on't essaye au Luxen~bourg. Mais s'ils sont assez fous, ils ne 
sont pas assez foris, et il va sans dire qu'aprbs avoir décla- 
mE, dans leurs lirres, contre I'intlividualisme,.ils vcndcnt 
1cus.s livres et SC condiisent absolumeiil coinme le viilgiiirc 
dans le train ordinaire dc la vie. 

Ali ! sans doute, si lcs iiitérEls sont naturellement antn- 
goniques, i l  faut fouler aux pieds la Jusiice, la Liberté, 
I'Egali~é devant la loi. II faut refaire Ic monde, ou, comme 
ils di~cctt, reconstituer la société sur Lin des plans nonibreua 
qu'ils ne cesscnt d'invcnter. A I'intBrEt, principc désorgani- 
saleur, il faut substituer le dévouement légal, imposé, invo- 
lontairc, forcé, en iin niot la Spoliation organisée ; et comme 
ce nouveau principe ne peut qiic ~ o u l e \ ~ c r  des répugnances 
ct des résistances infinies, on essaiera d'abord de le. faire 
acceptcr sous le nom menteur de Pratcrnité, aprcs quoi on 
invoqiicra la loi, qiii est la force. 

hlais si la Provitlciicc rie s'est pas trompée, si ellc ii ar- 
rarig6 Ics choses de tellc sorte que les iniérêle, sous la loi de 
justice, arrivent nalurellement aux combinaisons les plas 
liarinoniqiies ; si, selon l'expression de M. de Lamartine, ils 
se (ont par In liberté une justice que l'arbitraire nc peut 



leur faire ; si l'égalité des droits est l'acheminement le plus 
certain, le plus .direct vers l'égalité de fait, oh ! alors, no,w 
pouvons ne demander à la loi qiie justice, liberté, égalilé,. 
comme on ne demande que l'éloignement des  obstacles 
pour qu&+cliacune des gouttes d'eau qiii forment 1'0céa-n 
prenne son niveau. 

Et c'est là la conclusion à laquellc arrive l'ficonomie pa- 
litique. Cette conclusion, elle ne la cherclie pas, elle la 
trouve ; mais elle se réjouit de la trouver ;, car enfin, n'est- 
ce pas une vive satisfaction pour l'esprit q,ue dc voir i'liar- 
monie dans la liberté; quand d'autres sont récluits à Laide? 
mander à l'arbitraire ? 

Les paroles liaincuses que nQus adressent souvent 1i:s 
socialistes sont en vérité bien étranges ! Eh quoi ! si par 
malheur nous avons tort, ne devraient-ils pas le déplorer? 
Que disons-nous ? Nous disons : Après mûr examen, il f a u ~  
reconnaître que Dieu a bien fiiit, en sorte que la meilleurs 
condition du progrCs, c'est la justice et la liberté. 

Les Socialistes nous croient dans l'erreur ; c'est.leur droit. 
Mais ils devraient au moins s'en affliger ; car notre erreur, 
si elle cst démontrée, impliqiie l'urgence de substituer! l'ar- 
tificiel au naturel, l'arbitraire à la liberté, l'invention con- 
tingente et humaine à la conception éternclle et divine. 

Supposons qu'un professeur de chimie vienne dire : u Le 
monde est menacé d'une grande catastrophe ; Dicu n'a pas 
bien pris ses précautions. J'ai analysé l'air qui s'échappe 
des poumons humains, et j'ai reconnu qu'il n'était plus 
propre à la respiration ; en sorte qu'en ca l~ula~nt  le volume 
de l'atmosphérc, je piiis prédire le jour où, il serd vicié toub 
entier, et où l'humanité périra par la pl-ithisic, & moins. 
qu'cllc n'adopte un mode de respiration artificielle de mon 
invention. D 

Un autre professeur se présente et dit : (1 Non, l'humanité 
ile pdrira pas ainsi. Il est vrai quc l'air qui a scrvi à la vie 



anirnnle est vicié pour cette fin ; mais il est propre à la vie 
végCinlc, ct  cclui qli'eshalcnt les vhgétaux cst favorable à la 
respiration de l'homme. Une étiide incomplcte avait induit 
à peliser qiic Dieu s'était trompc! ; une reclicrche plus 
exnctc niontrc qii'il a mis l'harmonie dans ses œ~ivrcs. Les 
hoinmes peuvent continuer à respirer comme ln nature l'a 
voulu. 1) 

Qiie dirait-on si le premicr professeur accablait le second 
d'iiijiires, eii disant : (( Vous êics un chiniisie au cœur dur, 
sec ct froid ; vous prêcliez I'liorriblc laissez faire ; Gous 
n'aimez pas I'liiimanité, puisque vous démontrez l'inutilité 
dc mon appareil rcspiratoirc ? n 

Voilà toute notre querelle avec les socialistes. Les uns cl 
les autres nous voulons l'harmonie. Ils la cherchent dans 
les combinaisons innombrables qu'ils veillent que la loi 
iinposc aux hommes; nous la trouvons dans la nature dcs 
Iioniincs ct des choses. 

Cc serait ici le lieii de démontrer quc les intérets tendent 
$ I'hariiionic, car c'est toiite la question ; mais i l  faudrait 
faire lin couis d'économie politiqiie, et le lcctcur in'cii dis- 
pensera pour Ic iiioinent +. Je  dirai seulement ceci : Si 
'l'lconomie politique arrive à reconnaître I'liarmonie des 
int6rEts, c'est qu'clle ne s'nrr0ic pas, commc le Socialisme, 
aux conséqlieiiccs immédiates des p l i é n ~ ~ è n c s ,  mais qu'ellc 
va jiisqu':~ux cfycts iiltéricurs et définitifs. C'est là toiit. le 
secret. Les <ICIIX écoIesdifïCrent esacicment coinme les deus 
cliiinistes doni je vicns de parlcr ; I'iine voit la partie, et  I'au- 
trc l'enscmble. Par exemple, quand Ics socialistes voudront 
se donner la pcine ile suivi.e jusqu'au bout, c'est-h-dire jiis- 
rlii'au consoinriiateiir, au lieu de s'arrêter ail productci:r, 

1 Déjh plusieiirs chapitres dcs firr~.i)loities dcononziqzces avaielit alors étJ 
lx1bli6s daiis la Jou~.iir,l des ~co~ ,omis lcs ,  ell'aiiteur iic dcvüit pas tarder 
A cgiiti~iuPi. cct oiirr:içc. (hTole (le l'c;tlilerrr.) 



le; effefs de la concurrence, ils vcrn)nt qii'elle cst le pllis 
puissant agunt égiilitaire et ~progi.essif, qu'el le se fasse H 
I'intérieiir on qu'elle vicnneldu dcliors. Et c'est pai-ce qiie 
l'économie politiqiie trouve;dans cet effet définilif', cc qui 
constitue i'lirirmonie, qu'elle dit : Dans mon domaine, 
il y a bearicoc~p à apprendre et peu à faire. Bcaiicoup à 
apprentlre, puisque I'cncliiiîncnienL dus elrets nc peul être 
suivi qii'avec une grande application ; peu à faire, piiisque 
de l'cfi'et définitif sort. I'liarmonie du phéiioin&ne tout 
entier. 

Il m'est arrivé de discuter cette question avec l'homme 
éminent qiic la Révolii~ion a élevé à une si gi~aiide hau- 
teur. Je  lui disais : La loi agissant par voie dc coiitrainte, 
on ne peiit loi demander que Id jiistice. II pcii3ait qiie les 
peuples peuvent de plus'attendre d'elle la Irriternilé. Aii 
inois d'a001 dernier, il m'écrivait : ii Si jamais, dans un 
temps de crise, jc parviens ail tiinon des araires, votre idée 
sera la moitié de mon symbole. » Et illoi, je Iiii réponds 
ici : r La seconde moitié t e  votre sgmbole é~ouffera 1;) 
premibrc, car vous ne pouvez faire de la fraternité Iégalt: 
sans faire de i'iinjiistice l6galo '. » 

En terminant, je dirai allx Socialistes : Si vous crojez que 
l'économie politiqiic repousse I'associalion, l'organisation. 
la fraternité, vous êtes dans l'erreur. 

L'association! Et  ne savons-nous pas que c'est la société 
in6iilc. se perîectionnant sans cesse ? 

L'organisation ! Et ne savons-nous pas qu'elle fait toulc 

1 Aii moment où I'nn préparait h Blarseillc, en août 1847, une réunion 
j)iihliqiie en faveur de la liberté des 6cliaiiges, Bastiat reiicontra 81. de 
Lamartine en cettc ville et s'ciitretinl loiiguerr,ecit avec lui  de Iir liborté 
commerciale. puis de la liberte eii tocite cliose, dogme fondaninntal de 
I'Gconomie politique. - Voy., au tome II ,  la note qui silit Ir discours 
proiioiicd a Mxrseille. Voy. aussi, au tome ICI, Irs deux lettres A fil. dr 
1.3martine. (hTo te de l'Pdit~.u~..) 

IV. f 9 



. . 
la diffbrencc qu'il y a cntre un amas d'éléments hétéargi~nes 
ct lcs cliefs-d'ceuvrc de laanaturc? 

La Fratcrnitd ! EL ne savons-nolis pas qu'elle est à la jus- 
tice ce que les élans du cœur ,sont aux froids calciils de 
I'espri t ? 

Nous sonimcs d'accord avec vous là-dessus; iioiis applau- 
dissons à vos cff orts pour répandre sur le cliamp de l'hiinia- 
iiité une semencc qui portera ses.fruits dans l'avenir. 

Mais nous nous opposods li vous; dbs l'instant que vous 
Faites intervenir la loi et la taxe, c'est-à-dirc la contrainte et 
In spoliation ; car, outrc que cc recours à la forcc témoigne 
qtie vous avez plus de foi .en vous que dans le génie de 
l'liumanité, il suffit, selon nous, pour altérer la nature iiiême 
et  l'essence de ce dogme dont vous poursuivez la rdalisa- 
tinn 1. 

1 ,! 11 y a trois rfipions pour I'HiiinanitiJ : unc iii@rieiirc, cclle de la  
Spoliation ; - uiic supdricurc,' cclle de la Cliaritc!; - une iiitcr"!é- 
diaire, celle dc la Justice. 11 

,< LCS Goiivcrneiiients n'ercrceiit jamais qii'iinc action qui s pour 
sniiction la  Force. Or, il cst permis de brccr  Quelqu'aii d'erre juste, 
non de le forcer d'0trc cliaritnble. La Loi, q;and cllc vciit faire par  
la force ce que la iiiorale fait -hicc par Irr pcrsuasioii, bien loin de 
s'dlcver L la  région de la Cliaritd, to-mbc dans l e  domai~ic dc la Spo- 

u liation. II 

~c propre domaine dc la Loi' e l  des Go~iverncnieiits,'c'e~st Iu'Jus: 
u ticc. II G 

Cette pcnsCo de I'autcur fut Bcrite dc sa nisiii sur iiri alùnm d'aiitogrrr- a 

plies, qii'ciivoya la socidtc! dcs gens de lettres, cii 1850, b I'crpositio? de 
Londres. Sous la rcprodiiisons ici, parce qu'elle nous semble r8sumer lé 
~i ' i ipl i lc t  qui pricéde. (Xole de l'éditeur.) 

. . 



. . 
Je voudrais .qii'on fondât un prix, non de cinq cents 

francs, mais d'un million, avec couronn~s,,crois et rubans, 
.el1 faveur de celui qui donnertii t unc bonné,' sinlplé et' in- 
tclligible dofinition de ce mot : I I ~ T A T .  

Quel .imycnse service ne rendrait-il pas à ' ia  société ! '., 

T,?ET!A* ! Qu'est-ce ? où est-il ? q i e  rait-ili?,qui devrait~il 
faire ? 

Tout cc que nous en' savoiis, c'est que c'est uii person- 
nage mystérieux, et assurément le plus ,sollicité, le Plus 
tourmenté, le plus affairé, le ~liis,conseillë; le pius accusé, . . 

le plus invoqué ei  le'plus provoqué qu'il y ait an moride. 
Car, Monsieur, je 'n'ai pas l'honneur de vous connaître, 

maisje gage dix contre un que depuis six mois vous faites 
des utopies.; et si 1;ous en faites, je gage dix contre un qiie 

. .. . .  , .  . , 

vous chargez ~ 'ETAT de les réa1ise.r. 
Et vous,'Madame, je suis $ir que vous désiriz c h  fond du 

;mur guérir tous les maux de la triste humanité, et que vous 
n'y seriez nullement embarrassée si l'lh~i roulait SCLIIC- 
ment s'y prête.!. 

Mais, hélas-! le malheureux, comme ~ i g a r o ,  ne sait iii 
qui entendre, ni de quel côté se,tourner. Les cent mille 

Poiir expliquer la forme de cette composition, rappcloiis qti'clle fcit 

insertre au Joirrtinl des Dc'bnts, II" du 25 septembre 1S4S. 
(Nole (le i'édiieur.) 
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bouches cle,la presse ct de la tribune lui cricn+t&la fois : 
(1 Oi.gariis'ez le travail ct les traraillcurs. .-, ' 
Exiirpez l'dgoïsrii~. 
Rdpriincz \'insoien& et la tyrannic (lu capital. 
Faiies des expéricnccs siir Ic fiiinier cl sur les ccufs. 
Si\orincz Ic pays de chcn~iiis de fer. 

mes. Irriçiiez les pl?' 
Boisez les montagiics. 
Fondez des Icrmcs-modCles, 

a Fondcz des ateliers liarmoiiiques. s 
Colonisez l'Algérie. 
Allaitez les ciil'aiits. . 
1risti:uiscz la jeiincsse. 
Secourez la vieillesse. 
I3ii\oyez dans Ics campagnes les habitants dcs villes. 
I'ondércz Ics profits de loutes les industries. 
I'rCtez de l'argent, ct saiis intérêt, à ccux qui cn dé- 

sirent. 
An'ranchisscz l'Italie, la Pologne ci la 1Iongrie. , 

glevcz ct p2rfectioniiez le clicval dc.sc!le. 
Eiicouragez l'art, formcz-nous des musiciens et dcs dnn- 

scuses. 
Proliibez le commerce ct, du nlêmc coup, créez une ma- 

rinc marchande. 
Découvrez la véritC et jelcz dans nos t6tes un grain de 

raison. L'gtat a pour niission d'éclairer, de dGvclopper, 
d'agrdiidir, de fortifier, de spiriiualiscr et dc sanctifier l'àmc 
des pciiplcs l .  )) 

- I( EIi ! hlcssieurs, un peu de patience, r%pond I'ETAT, 
d'un air Pitcux. 

(( J'essaicr,ii dc vous satisfaire, inais pour cela il nlr; faut 

1 Ce:te dernier; plirase cst de M.' de Lamnrtinc. L'aiitciir lu cite dc 
nouveau dans le pamplilct qui va sitivrc. (Note  de i'editeio..) 



quelques ressources;'J'ai préparé clcs projets conçcrnai,t 
> - -:ri> . 

cinq ou .sin impôts tout no~ivearix et 'les plus béiiini du 
monde. Vqiis veisrez quel plaisir on a à les pnyer. n . ' 

&lais alors:un grand cri s'diéve? ::- CI Haro ! Iiaro ! Ié beau 
mérite de faire qiielque cliose'ayc des rcisources ! II ne 
vaudrail pas la peine dc s'appeler ~'ETAT. Loin de noiisfrap- 
per de nouvelles taxes, nous vous sommons de, retirer les 

A', 

anciennes. Supprimez :' 
L'impÔtdu.s~I; ' 

4 . . 
L'impôt des bois soi;‘^ ; 

< - 
L'iinl~ôt deç%ttrci;. 
L'octroi ; . ... . . y,-. . :  
Les patentes ; %.. . 

. '3' . 
Les i'restaii6ns. » i. 
Au milieu de ce' tainiilte,..et apri:s quc lè:'pajs!a change 

cleux 01'1 ti'ois fois sqp &AT P~ i i r .$ 'A~~~iP  saiisfi~ii à iouies 
ces dcmarides, j'ai voul! hi,& okerver qii'ellcs étiiieiit cOn- ;- 
tradictoires. De quoi ri-ie Shis-jc avisé, bon Dieu ! rie pou-,' . 
vaisje ga~.dei..~oai. moi ceiie malenconticuse reinarque?. 

Me voilà discrédité à toutjamais ; et il est maintei!aiit TCÇU 

G e  je suis uii :li&,@nie so i s  E ~ U T .  e t  sans entrailles; un pli/- 
losoplie seF, un individualiste, un t;onrgcois, et, pocr 101:t 
dire eu un &ot, un économiste de l'école avklaisc 911 aillé; .. 

>. . ricaine. : 5::. 
Oh! pardhnnez-moi, écrivains ?\~blimes, que rien n'ar- 

rête, pas niême les con~ratlic~,~ons. J'ai tort, sans duilte, et 
je me rétracle de grand cœur. Je  ne demande pas riiicui. 
soyez-en surs, qiie vous agez vraiment decohvert, eii déliors 
dc nous, un être bienfaisant 'et inépuisable, s'appelant 
I'ETAT, qui aii.dii pain pour toiitesles bocclies, c lu  travail pour 
tous les bras, des c%apitaiix- poui; toutes:les entreprises, du 
crédit pour tous les projets, de l'liuilc pour toutes les plaies,.. 
d1.i bntime pouc,.toutes les souffi,ances, des conseils pour 
toiiies les p+pi&ités, cles sblutiOns po"r4tous les doutes, 

\ i?  
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des véjités pour toutes ~ + j n t e l l i g ~ n c e s , , d c s  distractioris 
'pour tous les ennuis, du lait pour l'enfance, du vin pour la 
"vieillesse, qui po"rvoie à tous n'os besoin:; prévienne tous 
nos débirs, satisfasseit6utcs nos curiosit.6~~ redresse toiilcs 
nos erreurs, toutes nos fautes, et iiouCdiapensc tous désor-. 
mais de  prévoyance, de prudehce, de jugenieni, dc saga- 
cité, dlexp.éricncc; d:ordre, 'd'éconoinie, de tbmpérance ct 

.d'activité: .. + ,  

Et pouri;oi ne Ic désirerais-jé pas? Dieu rnè pardonne,' 
plus j'y réflecI;js, plus je troÜyc q ~ c  la chose est commode, ' 
el il me t a ~ d e  d'avoir;hoi nu&, h 1$ntportée; bette source 

'intai issablc de ricllesses et  de luiiii~res, ce médecin univer- 
sel, ce trésor sans fond; ce conseiller infai!lible'quc VOLS 

. nqmincz ~'ET,AT. 
. "ussi je cleinancle:qu&n - %.. me le moiilre, qu'on inc Ic (lé- 

,lipisse, ct 'c'est pourjuoi;jé propose la fondation Ji111 pris < cpour le premier qui Jéionvri!*a ce pliéhix. Car eiifin, on 
m'accordera bien,quc'cettc découverte précieuse n'a pas 
encore 'été bite, ;iCisrlue, jusqo:jci, tout cc -qiii sc préscilte 
sous Ic non1 dlE.ra'r; le peu~lc;le r"envers.c~aiissitôt, précisé- 
1nenL parde qu'il ne remplit p~ts  les co8hitions qiiclqiic &u 
coniraclictoires du programme. .- .: 
. - FLLU'~ il le (lire? jc criiiiis que,iious ne soyons, h cct épard, 

Jupes d'une cles plus bizarres illusions qui se soicnt j,~nlaia 
emparécs dc l'esprit l i~inain.  - ' 

L'homnlc répugne h la l'&ne, à la S~i i f i~ l i icc .  Et cepen- 
dant il est clndamilé par la nature à la Souffrance J e  la 

F 
Privfitioii; s'il ne prenxPF la Péine du Travail. II n'a donc 
que le clioix entre'ccs dbux maux: Coinmcnl faire pour Ics 
éviter t011S deux? II il'n jiisqu'ici trouvé'et ne ti-ouvcrn ja- 

' 
q a i i  qo'iin mjeen,: E'est de jouir  d u  trauàil  d 'auiru i ;  c'est 
de fairc en sortc que 1a'I'einc ct-la'~ii'tiil~iction n'incomhcni. 
1)"s à cliacun sslon la ~)ropoi..tion naturelle, mais quc to~ilb 

? la ilcilie soit pour les Lins et toutes les s~~tisl 'acjio~i pour Ica 
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autres. De là l'esclavage;,d<là eiicore.la spoliatiôn, qiiclqiic 
forme qu'elle prenne : guerres, iiiipostiires, violeiiccs, res- 
trictions, fraudes, etc., abiis'monstrueus, maisconséquents 
avec la pensée qui leur a donné naissance. On doit Iiair et 
conibattre lès opl,-esseurs, on ne peut pas dire q~i'ils soient 
abs ircles. . . 

L'tsclavaie s'en va, grâce au Ciel, et, d'un autre c6t4. 
cette dispsition où nous sommes à défendre notre bien, 
fait que la Spoliation directe et naive n'est pas facile. Une 
cliose cependant c&;r~stée, C'est- ce~mallieiireus penchant 

, primitif quc porte&t en cux tous les Iiomincs à faire deus 
. paris du lot complexe de la vie, rejetantla Peine sur autrui 
. et g.$dant la Sati;faclion pour eux-inêrnes. Reste à voir 

solis quelle fo~me'nouvelle se inanifeste cette triste tondance. 
- L'pppresseiir -n'agit plus' directelnerit par ses propres 

fÔrcrs sqr .l9?pprirné. Non, notre consciccce est devenu!: 
trop nléticiilcuse pour cela. II .y a bien encore le t) ran et Iri 
victinle, niais en t rë  ;us s,y.+lacc'iii intermédiaire qui'cst 
l'ktat, &est-A-dire la 16i elle-même. Quoi de pliis'propre A 
fairgtnire ilos scru~ules  et, cc qui est peut-être pliis appré- 
cié; à \aincrë les résistances? Donc, tous, à un titre quel- 
conque, sous Lin préteste ou,>$us Lin iutre,  nous noiis aclses- 
soiis à 1'Etat Xous lui disons : (( Je  ne trouve pas qu'il 3 ait, 
cntrc mes jouissances et.nion travail, une proportion qui nlc 
satisi'assck, Je  voudrais bicn, pour établi? I'éqiiilibre désiré, 
prcridrc &elqiie peu sur ld j i cn  d'autrui. Alais c'est dange- 
reus.  Ne pourri~z'~ous me faciliter laechose.? ne  pourrie^- 

Z 
vous nie donnebune bonne p l ~ c d  ou bien gêner I'iiidi~stric 
de mes concurrciits 7 ou bien encore me prSter grat~iiteinent 
des -capitaux que vous aurez pris'à leurs possesseurs ? ou 

. élever mes ènf'tnts aux frjis du fliblic? ou m'accorder des 
priines d'encouragement? ou m'assurer le bieii-être quaiid 
j'aurai cinquaule ans? Piiï ce mojeii, j 'arri~erai à mon but 
cn toute quiétude de conscience, car la loi elle-n16ine aurii 
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agi pour moi, ct j'aurai tous les avantages dc la spoliatioii 
sans en avoir ni les risques.ni l'odieux ! 

Commc i l  est certain, d'un cô~é, que nous adrcsso, s tous 
i i'giat quelqiie requêie seinblirble, ct qnc, d'une autre 
part, il est ardré que I'lCiat iic peut procurer satisfticlion 
aux uns sans ajoiitcr ai1 travni! des'aiitrcs, cn aitctitlarit unc 
autre d8liiii~ioii de ~ ' E t ~ t ,  je me crois auioi*isd i doniicr ici 
la mieiinc. Qui sait si elle ne rcniporlcra pas Ic pris ? La 
voici : 

L'E I a.r, c'est la grande Jic!ion- à travers laquelle TOI~T  

L E  ilORIiE s'(.ffo~ce de 2-ivre aux dépens de Tour L E  ~UonnE. 

Car, aiijuurd'liui comme aiitrcfois, cliacun; 1111 peu glus, , 
uii peu niuiris, voudrait bien profiter clb travail d'iiutrui. (Zc 
scntinicnt, on n'ose l'afficlicr, on se le clissiiiiulc à soi- 
même; et alors que fait-on? 011 imagine un intcrniddiairc, 
n n  s'adrcssc l'Kra r ,  et cliaqiic clitssc ,tour à toiir sicnt*lui 
dire : u Vous qiii pouvez preiidrc lojalcmcnt, IioiiiiBtcnieiit, 
p r a ~ e z  au public, et nous piirtiigerons. )) IIClas ! I'Etat n'a 
( ~ U C  tioii do pentc à siiivit lc diaboliqiic conscil; ciir il est 
criniposd de iiiinisircs, de functioniiaires, d'lioniirics enfin, 
cliii, coniiiie tous les lioninics, ~OI'!PIII. ait ce i i r  le désir et 
saisissciit toujoiirs avec ciiiprcsscmciit l'ocaisioii de voir 
grandir Icurs ricliesscs et lciir iiifliicncc. I,'éti~t coiiiprcnd 
ldoiic bien vite le ps i4  qu'il peut tircr clu rôle que I C  piiblic 
Ir i i  cotilic. II sera l'arbitre, Ic miiiire de touics Ics tlcstinCcs; 
i l  prendra beaucoup, donc il' lui restera beau;oiip à lui' 
niBrne; il miiltiplicra la nonibre de Sei agents, i l  Clai.gira le 
cerclc de ses altribuiioris; il finirci par acqudrir des propor- 
tions kcr,:santcs. 

b1:luis ce qu'il faul bien remarquer, c'est I'étonnaiit avcu- 
gleinent dii public cn tout ceci. Qiiaiid des soldats Iicurcux 
r6duisiiicnt les vaincus en cscli\agc, ils éttiierit barbares, 
niais ils n'btaiciit pas ubsurdcs. Le.ir but, curriiiie Ic nôtic, 
(;tait tlc vivre aux dépens d'autrui ; &ais, coniiiie nous, tic: 
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ne le manqiiaient pas. Qiie dcrons-nous penser d'un pciiplc 
oii l'on ne ptira'it pas se douter quc le piiloge réclproque 
n'en est pas moins pillage parce qii'il est récipropre ; qii'il 
n'en cst pas moins criniincl parce qii'il s'eudcute 1t:g;rlement 
et avec ordre; qii'il n'ajoute rien ail bien-être public; qu'il 
le diminue au contraire de tout ce..qac coûte cet interiné- 
diaire dispendiciis qiie nous nommons ~ ' ~ T A T  ? 

Et cette grande cliimCrc, nous l'avons placée, polir I.'édi: 
6cation.d~ peuple, au frontispice de la Constitution. Yoic i 
les premiers mots du 1)rdambule : 

(( La France s'est constituée en Répiiblique pour ... al,- 
peler tous les citoyens h un degré toiijours plus éle\é de 
inoralité, de lumi& et dc bien-Ctrc. » . 

Ainsi. c'es? la France ou I'abstrûcfion qui appelle Ics)  
Français ou Ics réalités à .la moralité, au bien-être, etc. 
N'est-ce pas abonder dans le scns dc cette bizarrc illUsion 
qui noris porle à tout attendre d'une au!rc énergie que la 
iiôtrc? N'est-ce pas donncr à enlendre qu'il y a, à côté ct en 
deli6rs des Français, un  61rc reriueux, dc1nii.é; riche, qui 
peut et doit verser sur eux scBs bienfaits? S:est-cc pas sup- 
poser, et certes bicn gratuitement, qu'il y a cntre la France 
e t  les Français, entre la simple dériominatinn abrégéii, abs- 
traite, de toutes lesindividualités et ces i~~dividualitésn~Ciiles,  
cles rapports de père à fil., de tiiteur à piipillc, de prufcsseiir 
A écolier? Jc  sais bicn qii'on dit qiielquc~fois métaphoriqac- 
nlent : La pairie est unc mfire tendre. Mais pour prendle cri 
llagrant délit d'inanité la proposition constitntiorinelle, i l  
siiffit de montrer qu'cllepeiit Ctre retournée, je ne dirai pas 
sans ii~conrénient, mais incme avec avantage. L'esactitudc 
soufliirait-clle si le préan~bule avait dit : 

a Lcs Français se sont coilstitués en Républiqiie poiir ap- 
ocler la France à un degré toujours plus élevé de morii- 
lité, de IumiEre et de bicn-cire? a 

Or, qilelle est la valeur d'un asioine oit le sujet et 1'atti.i- 
1 9 .  



but pciivent chasser-croiser sans inconvdnieiit? 'Io~tt le 
monde coml,rcntl qu'on dise : l a  miire alliiitcra 1'c:nfant. 
Alais il seniit ridicule dc dire : I'cnfant allaitera la iniire. 

Les A!ii6i.iciiins se fiiisaiciit, une autrc idée dcs relations 
clcs ci~ogens ayec l ' l h t ,  quand ils placèrent en tête de leur 
Consiitotion ces simples parole  : ' 

« Nous, le peuple dcs Eints--Unis, pour former une union 
,plus pai.faite, Ctiiblir'l,~ 'jcisticc,- assurer la trailquillité iiit6- 
rieurc, pourvoir à I n  défcnse coininLine, accroître le hicn- 
ètr; géiiéral et assiircr les bienfaits dc la liberté nous- 

.niêmes ct B notrc'postérité, décrét~iis ,  ctc. )) 
Ici point de créiitioii chiniérique; point d'atstraction'à 

laqiielle les citoyens deniandciit tont:Ils n'attendent rien que 
d'eux-mêmes et de leur p&bre énergie. 

Si je me suis perinisdo.critiquer les prcmiéres.paroles de 
r1oti.c Constilutioii, c'est qu'il Inc s'agit pas, conlnlc 011 

pourrait le croire, cl'uiiè -l>ure subtilid m6tapliysiq~ie. ,Je 
prétcnds giie cette personni/&tion de I'ETAT ,a été dans le 
pnsjrl ct scia aans  l'avenir une source féconde dc ca!aniiiés 
et de r6Cblutions.' 
' Voili le Public d'un côté, 1'Btnt"de l'autre, considdrds, 

comiile deux êtres distincts', ccliii-ci tenu, d'éijaiidre sur 
~~clui-lh, celui-lh ayant droit dc réclamer J e  cclui-ci le tor- 
rcn t des félicités li~imaines. Qiic doit-il afrivcr ? 

t i r ]  fait, l'État n'est pas nlanchot et nc pcul l'ôtrc. II a 
dciis mains, I'uiie pour recevoir et l'autre pour donner, 
nutrcment dit, la main rude et la main douce. L'activitB de 
1:) seconde est i~éccssnii*ciiient siibordoiinéc à l'activité de In 
prcnii4i.c. A la rigueur, llgt;it peut prcntlre el nc pas rendre. 
Cela s'est vu, et s'cxpiiqiie In nature poreuse et absor- 
b a n t  de ses iiiains, qui reticiinent toujours une partic et 
quelquefois la totalité de ce (lii'clles toiiclien t. Alais cc qui 
nc s'est jitn~aia vu, cc q u i  ne SC vciai.a jaiiiais et nc SC /)cul 
niC111e C O I I C C V U ~ ~ ,  c'est qiie ~'Étut rende au public plus qu'il 



ne lui a pris. C'est donc bicn'f~.~llement que noüs prenons 
autour de lui l'liuiuble attitiide cle mc!ndiants. II lui est radi- 
calement iinpossiblc de conférer Lin avantage particulier 
que!ques-unes des individualités qui constituent la commu- 
nauté, sans infliger un doinrnage supérieur d la C O ~ I ~ ~ L : -  

nauté entière. 
I! se troive donc piacé, par nos exigences, dans iin cercle 

iiicieux manifeste. 
S'il refuse le bien qu'on exige de lui, il est accusé d'iiil- 

puissance, de mauvais voùloir, d'incapacité. S'il cssaie de 
le réaliser,.il est réduit a frapper le peuple de taxes rcdou- 
blées, à raire plus de mal que de bien, et à s'attirer, par (in 
autre bou t,l~clésaffecii6n générale. ' 

A ,Ainsi;dans le public deux èspérances, dans le gouuern~-  
- ment deil? promesses : beaucoup de bien faits et pas d'irnpdts . 

Espérances et' promesses qui, étant contradictoires, ne se 
: réalisent jamais.' 

N'est-ce pas là la cause 'de toutes nos révolutions? Ciir 

'entre l'État, qujvprodigue les -promesses inlpossibles, et le 
public, qui a conçu des espérances irréalisables, viennent 
s'interposer dcux classes d'homincs: les ambitieux et les 
utopistes..Leur rôle est tout tracé par la situation. Il suffit 
à cescourtisans de popularité de crier aux oreilles du apeuplc : 
u Le pouvoir te trompe ; si nous étions à sa place, nous tc 
comblerions de bienfaits et,t'affrancliirions de tases.))) . 

Et le peuple croit, et le peiiplc esph-., et le peuple fait 
unc révolution. J 

Ses amis ne sont pas plus tôt aux affaires, qu'ils sonteoril- 
més de s'exécuter. (( Donnez-moi donc dii tra<ail, du pain, 
des secours, di1 crédit, de l'iiistruction, dcs colonies, dit le 
peuple, et cependant, selon vos l)ionlesses, délivrez-moi des 
S C ~ L ' C S  du  fis,:. , 

~'k ta t  nouveau n'est pas moins eniharrassé rliie l'dtat 
ancien, car, cn fait d'impossible, on peut bien promettre, 
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inais non tciiir. Il cherclic h giignvr du temps, i l  I i i i  eii faut 
pour iiiiirir scs vastes projets. 1)'abord i l  fait quclilues iiini- 
des essais; tl'uii côlé, il étend qiielque pcu I'iiisiriiction 
priii~aii-e; de l'autre, il inodilic quelque peu l'impôt des 
boissons (1'830). filais la contrittliction. sc dresse to~ijours 
dcrarit I~ii : s'il rciit être pliilaritlirope, il est forcd de rester 
liscal ; cl s'il renonce à la fiscalité, il Taiit qu'il rciiouce a~issi 
H In ~~liiliintliro~~ie. 

Ces (leus promesscs s'empêchent ioiijoiirs ei ndccssitirc- 
iiiciit l'une l'aiitre. Uscr du cvbdit, c'est-il-dire ddvorcr I's- 
\cuirB, est bien un moyen actuel de 1- concilier ; oii cssdic 
de fi1ii.c un pcu de bicii dans le présent aux dél~ciis de 
beaucoup de iiial dans l'aveiiiiu. Mais ce procédh dvoquc Ic 
spectre de la banqiieroiiie cliii cliasse le crédit. Qiie faire 
clonc? r\lors l'État nouveau prend son parti cii brave; il 
i-6linil cles Lrccs pour se maintrnir, il CtoulFc I'opiiiion, il a 
i~~co i i r s  à l'arbitraire, i l  ridiciilise ses ancicnncs iiiii~iiil~s, il 
~~~~~~~~e qu'on nc pciit administrer qu'à la condition d'Cire 
iinpopiilaire ; bref: i l  se proclnme gouuernemenlal. . . 

Et c'cst là quc (I'autrcs courtisans de ~)ol)ularité I'atten- 
tient. 11sexploitent la inêine illiisioii, passciit par hi niCine 
vciie, obtiennent le même succCs, et vont bientôt s'engloutir 
dans le maine guufl're. 

C'est airisi que nous sommes iiri.i~és en Povricr. A cetlc 
épcqut!, I'iiiusioii qiii fait le sujet dc cet article avail péiléti.8 
plus avant que jniniiis dans les iddes du peuple, avec les 
doctrines soiialisies. I'lüs qiie jainais, il s'atieridait à ce que 
l 'ktal ,  sous la fornie républicaine, oiivrii,ait touie graride la 
source tlcs bieiifaits et ferinerait celle dc l'impôl. (( 011 m'a 
souvciit trompé, disait 12 peiiple, mais je veillerai inoi- 
meme h ce qu'on ne me ti.ompe pas encore une fuis. » 

Que pouvait fairc le gouverncmeiit provisoire? liélas ! ce 
(1~1'011 f i t i t  to~ijotirs CII pareille conjoncture : pr«lliCtlrC, et 
ç:igiieib du tcnips. II n'y inanqua pas, et pour doriner ;i S ~ S  



promesses pliis de solennité, il les fixa dans des décrets. 
(( Augmentation de bien-être, diminution de travail, Fecours, 
crédit, instruction grniuite, .colonies agricoles, JCfriche- 
ments, et cn même temps roduction siir In taxc du sel, des 
boissons, des lettres, de la viande, tout sera accordé ... 
vienne 1'Assemblbe nationale. )) 

L'Assemblée nationale est renne, et comme on p c  peut 
réaliser deux contradictions, sa tàclie, sa tribte tâclie, s'est 
bornée à retirer, le plus doucement possible, l'un-après 
l'au!re, tous les décrets clii gouvernement provisoire. 

' 

Cependant, pour ne pas rendre la dbception trop~riicl le,  
' 

il a bien fallu transiger quelque peu. Ccrtains ençRgc~ment's 
ont été maintenlis, d'autres ont reçu un tout Petit cornmeri- 
cemcnt d'exécution. Aussi I'adininistra~ion actuelle s'ef- 
force-t-elle d'imaginer de nouvelles taxes. 

Maintenant je me transporte par la pensée à qiiclqucs 
mois dans l'avenir, et je me demande, la tristesse dans 
l'âme, cc qu'il adviendra quand des agents de noiivelle ' 
création iront dans nos campagnes prélever les nouveaus 
inîpôts sur les successions, sur les reveniis, sur les profil- 
de l'exploitation agricole. Que le Ciel démente mes pfcssen- 
timents, mais ,je vois encore là un rôle à jouer pour lcs 
courtisans de populai-ité. 

Lisez Ic dernier Ma-nifeste des Montagnards, celui qii'ils 
ont émis à propos de l'élection présidentielle. II es1 iin peu 
long, mais, après tout, il se résunie en daux mots : L'Elnt 
doit beaucoup donner* aux ciioyens.et peu leur prendre. C'est 
toujours la même tactique, ou, si l'on veut, la mênic erreur. 

« L'fitat doit gratuitement l'instruction et I'éJucation à 
tous les ci to~ens.  II 

II doit : 
(1  Un enseignclment général et professionnel approprié, 

autant que possible, aux besoins, aux vocations et itux cap'] 
cités de chaque cilogeri. I) 
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Il doit : 
« Lui appreodrc ses devoirs envers Dicii, envers les hom- 

nies. et envers lui-meme ; dérelopper scs seniinients, ses 
ap~iiudcs el ses facultés, lui donr!cr enfin la science de son 
tratail, l'intelligence deses intérêts et laconntiissance de ses 
droits. )) 

II doil : 
a ( (  Alettre à la' portée de tous les lettres et les arts, le pa- 

,triniuinc de la pensée, les trésors de I'csprit, toutes les 
jouissances intellectuelles qui élkvent et fortifient l'lime. )) 

Il doit : 
II Réparer, tout sinjstrc, incendie, inondation, etc. (cet 

et ccetera en dit plus n'est gros) hprouvd par lin ci- 
toyen. )) 

-9 Il doit : 
« Intervenir dans les rapporis du capital avec le travail et 

1 se faire le régulateur du'crécl,it. v 

Il doit : 
(1 A I'agriculiurc des eiicouragemeuis sérieux ct une pro- 

tection éfficace. 1) 

Il doit : 
((Racheter les chemins de fer, les canaux, les mines, )) et 

sans doute aussi les adniinisti'er arec cette capacité indus- 
tricllc qui Ic caractérise. 

11 doit : 
(( Provoqucr'les tentatives g6n6re~ises, les encourager el 

Irs aider par .toutes Ics ressources capables de les faire 
trion~plier. Régolatcur du crédit, il commanditera largc- 
mcnt les associations industrielles et agricoles, afin d'en 
assurcr le succès. )) 

L'ktat doit tout ccla, sans préjudice dcs services ansquels 
i l  fait face aujourd'hui ; et, par eseml)lc, il faudra qu'il soit 
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toujours h .  lJ+gard des é ~ r a ~ ~ c i s  clan$;une attitude mena- 
çante ; car; disent les si6nataires dü-programnîe, <:liés 
par cette solidarité sainte ei par les précédenis de la France 
républicaine, nous poïtons nos ~ œ u x  et nos espérances au 
dela dcs bai*riL:res que le despotisme élève entre Ics palions : 
le droit qiie nous voulons pouc nous, n o ~ i s ~ l e  voulons pour .. 
tous ceils qu'opprime le joug des ty~onnies ;  nous voulons 
que noire glorieuse- armée #soif encbre,-s'il' le faut,' l'arinée 

. ' : . .  * .  de la liberté. II . . 
Voiis ~ o y e z ' : ~ u e  main douce de l'lhat, 'cette. boiine 

main - donne, et. 'qi~i répand, s e r a  fArt oEcupée sous le 
gouveriienlent , d e s  Ptlon,tagnards, V%IS, croyez peut-ttre 
qu'il en sera de même ?e !?:main. rude, de cette main qui . ' .  
pénbtrc et {uise dans nos po61i6s? ' 

9 .  * DBtronipez-vous: Les covrtisans deipopulariié rie sa& 
raient pas leur rnéjier, s'ils n"avai4nt l'art, en montrant la;.; 
main douce; de caclièr la main riidè. 

Leur rbgnc sera assurément le jubilih6 contribuablb;. 
((C'est le s~iperflu, clisentii~s~, non 16 nécessaire que I'iin-. 

. , , . . ,  . - 
pôt doit atteindre. 

Ne ~ e ~ a ' - c e ' ~ a s  un bon t&~pS ,que'celiii où, pour nous 
ascablcr de- bienfaits, Te 6sd'se;Qontentera d'éc0rn.c.r notre 

, -: . . . - ,  

Supetnu ? 
Ce n'est pas tou~ .  Lei Montagvhrds aspirent à 'ce qùe 

« l'impôt perde son caracGre oppressif et rre soit plus qii'uii 
.. . acte de fraternité; )) 9 . .  

~ o r i i é  du ciel ! je savais bi!:n qu'il est de n~ode'de'four- 
rer la fraternité partout, mais je nc me, doutais pas qu'on 
-la pût nlcitre dans le bulletin du perccptcur. - 

Arrivant aux déiails, lès signataires du programnle 
diseni : 

(( Nous voulons l'abolition inmédiate des impôts qui 
frnppcnt les objets de preliiièrc nécessité, conlrne le sel, les 
boissons, et  ccetera. 



(( La réforme de l'impôt foncier, dcs octrois, dcs pa- 
tentes. 

(I La jiistice gratuitc, c'cst-à-dire la simpliûcalioii des 
formcs ct la réduction des frais. I) (Ceci a sans doutc trait 
ail timhre.) 

. Ainsi, imprit foncier, octrois, patentes, timbre, sel, bois- 
sons, postcs, tout y passc. Ces messieurs ont lrouvé lesecret 
de donner une activité brûlante à la main douce de 1'1;:~;i~ 
tout cil. paralysant sa main ?.ude. 

Eh bien, je  le demande au Iccteiir iml!artinl, n'es!-ce pas 
1A de l'enf;intillage,~ct, de plus, dc I'eril'aiitillagc dongc~i~ciis? 
Comment le peuple nc ferait-il pas révolution sur révolii- 
lion, s'il est unc fois décidé A,nc s'arrcter qiie lorsclii'il aiira 
réalisé cetie contradiction : CI' Nc rien donner à l'l>tai et eii 
recevoir bcaucoiip I 1) .# 

Croit-on que si les hTontagliards arrivaient aii poiivoir, 
ils ne scraicnt pas les viciiiries des inojcns qii'ils emploient 
pour le saisir? 

Citoyens, dnns tous les temps deux sjstbmcs politiqiics 
oiic été cn présence, et toiis les dcus peuveril se s~u tcn i r  
par de bonnes rnisons. Selon I 'ui~, I'gtat .doit beaucoul~ 
faice, mais aiissi il doit bcaiicoiip prendre. D'iiprbs l'autre, 
sa double action doit se faire peu sentir. ICiitre'ccs deux 
spstEmcs il füiit opter. Mais quant aii troisikinq sysibme, 
participant des deux aiitrcs, et qiii consiste tout csiger tlü 

1'Etat sans lui ricn donner, il est cliimériqiie, :ibsiii~tle, 
puéril, coniradictoire, darigercus. Ceux qui Ic meltcnt en 
avant, pour se donner Ic plaisir d'accuser tous les goiiver- 
nemeiits d'impuissance et les esposer ainsi à vos coups, 
ceux-lh voiis flCiticnt et vous trompent, ou du moins ils se 
trompcrit eus-mêmes. 

Quant à nous, nous pensons que I'gtal, ce n'est on ce ne 
devrait t t rc autre chose quc la force commune instituée, 
non polir 5trc entre tous Ics cilogcils un instrumeiit d'op- 



pression ct de spoliation réciproque, mais, au conii.aire, 
pour garantir à cliaciin le sien, et faire régner la justice CL 

la sécuritd i .  

Voy. au tome VI, le chap. xrri des Frarvzonie.~, et nu tome Ir', I'opos- 
culc de 1830, intitule : Aux dll~cleurs'du dépal-lernent des Landes. 

. . (Npte de I'édifeur 



* 
La loi pervertie! La loi - et &sa suite toutes les forces 

collectives de la nation, - la Loi, dis-jc, non-seulenielit 
, 'dktoiirnbe dc son but, inais appliquée à poursllivre u n  but 

dirccteinent contraire! La Loi devcniic l'instrument (le toutes 
Ics cupidités, au lieu d'en &ire le frein! La Loi acconil)lissant 
ellc-même l'iniquité qu'elle avait pour mission dc punir! 
'Certes, c'csl 1ù un fait grave, s'il existe, et siir lequel il doit 
m'êlre permis d'appeler l'attention de nies concitoyens. 

Bous tenons de-Dieu le don qui pour nous Ics renferme 
tous, la Yic, - la vie physique, intellectuelle et morale. 

Riais In vie ne SC soutient pas d'elle-mênic. Celui qui nous 
I'a donnée nous il laissé le soin de l'entretenir, dc la dhvc- . 
lopper, dc la perfeclioiincr. 

I>uur cela, i l  nous a pourvus d'un ensemble de Pacultbs 
merveilleuses ; il nous a plongés dans un niilieu d'Clé~ri~lits. * 

.divers. C'est par l'applica~ion de nos facultés à.ccs élémeiits 
quc se réalise le phéiioinCiie de I'Assi~nilation, de 1'Appro- 
priatlon, par Ieqiiel la rie parcourt le cert:!c qui lui'a Clé as- 

,%igné'. . 
Existence, Faciiltbs, Assimilation, - en d'autres termes, 

l'ersonnalité, Liberté, Propribté, - voila l'homme. 

1 CI: fut eii juin 1650 que I'aii!eur, peiidaiit quelques jours passL's dans 
sn fan~ille h Mugron, 6crivit ce paaiplilet. 

I - (iYole cEc l ' ck l~ teu~. )  
P 
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C'cst de ces trois cl~oses qu.'on peut~.,dirc, en d e l i o r ~ , d e ~ : ~ .  
to.ute subtilil6 démag&ique; 'q11'elles sont a11térieiircs'ktC:sti~~ 

. A' périeui.6~ A tonte ~législ'ation liuinainé. - . .  .i3 

Cc'n.'est pas parce que les'hommès. ont édicté des Lois 
(lue l a  Personnalité;-la Liberié.et in  opri ri été existcct. ,An 
contraire; c'est que 'la ~ersorinalité,..lh Liberté &la 
Propriété(préeFjstent' que les liommes. font des Lois. 

~i~'est:&-.d$nc que la-Lo'i?   ins si que je l'ai dit ailleurs, 
; c'est I'or,ga'nisation~colleSiive du Di-oit individuel de legitiae 
défense t..? . . - O,: ' . -: ' "  . t 

. -  . .. , , '. -... . , Q 

! Ciliacun de  noiis t ient~er ta~nei l ient  de-1; & t u r c , ~ ~ e ~ ~ i c i i ,  
le droit.de d6fëndi:é)s;tilPerso~nn~,,;~a:~1,ibert~, ~ropi?i$é,,,~ - 
puisc~ue~ce sont ies,kriis é~éinents ddnstitii.iiîs oii conserv+L: 1 

ieurs de la Vie;+.éléinetitstqui sé'copplèténl l'un par l'autre 
' 

et  iic Se peuvent c6rnprendre'îrun sans l'$ut.re.'~ar que sont . 
nos Facultés, sirion un prolongement de n 2 r c  Personnclité, ,, 

et qu'estlce quc 1a.Propriété si"ée n'est un prolongeiiient de 
nosFacultés? - 1. .: . . . . ' .-. ,.. 

. . Si cliaquc homme a jedroi t  de d$yiiilke, mt.iilc par la 
force, s,a 'Péqnr ic ;  S;:.~iherté;sa PropriBté, ' l ~ l u s i e u ~  ' 

"IionIimés onil{,.~r»itde se coi!certer, dc s'entendre!, d'?:-$a- - 
niser une Force con~iliuuc pour ' p ~ ~ r ~ ~ i r ' ~ é g u l ~ ~ ~ m e ~ i t ) S  

w celte déîeilse. ,. . . . .  . 

,,Le ~&it~collectif a donc son principc,'sa raison d'être, sa , . ' 
l(&iiitnit~*daii; le ~r6iii%dividiiel ; et;kaForce c$~n iune~ne  . - a  C,  

pcut aioir .ratioilnelNcntrdJaiiti.e biii, il'iutrc mission que , 

les forces isolées auxquelles elle se subsiitue. : ' . 

Ainsi, comme 'l$%"rce .d'un in'dividh ne peut. légitime- 
,,meiit attenteri la P$r$onac,àla.-Liberté, à .~ l ; .~ropr i~té  . d'in. .. 
auii.efihdividu; p a l  ia-liii&$i$irais:l~ Fuiéevcomiriune n e  
peiit18tre 16~itiiiiei1Ii~nt-appliquée:$~~~ir~îirc I i  ~c r sonnc ,  la 
Litic:.ié, la 1)ropriété des individus ou-des classes. 

1 +op. s u  tome i ,  les deticdernieres pages du pam6hjét, Spoliclhon et 
(hrofe de"lVédl te:?.) Lot. 

3 



Car cctte perversion de la Porce serait, en un cas commc 
clans I'aiitre, en contradiction avec nos prémisses. Qui osera 

""dire qiie In Force nous a &té donnée non pour défendre nos 
Droits, mais pour anéantir Ics Droits 6giiiix de iios freres? 
Et si cc-la ii'est pas vrai dc clinqiie force indiriduclle, :igis- 
sant isolémènt, commcnt cela scr:iit-il vrai de la forcc col- 
lective, qiii ii'cst que l'union organisde dcs forces isolécs? 

Donc, s'il est une chnsc évidente, c'cst ccllc-ci : La Loi, 
c'est l'organisation clil. Droit iiniurel de Idgitime d6fcnse ; 

-%est la substitution de la force collective aux force, iiiclivi- 
du'ellcs, pour agir dans le cercle où celles-ci ont Ic droit d'a- 
gir, poiir *f~ii.e cc qué êellcs-ci ont Ic droit de l',tire, pour 
garantir le: Pcrsoniics, les Libcités,,lcs Propriétés, pour 
maiiitenir c11acu11'dans son Droit, polit faire rCgiier cntrc 

, tous la J U ~ T I L E .  . . 
!" 

9, 1St s'il csisiait iiii pcuplc constitiié siir celte hasc, il iiic 
semble qiie 1'ord;:e y prévaudrail dans Ics faits coininc dans 
Ics idécs. 11 nie semble que ce peuple aurait le gouverne- 
ment le plus simple, le pliis.dconoiiiique, le mo-ris lourd, 

+ "le inoiiis senti, le inoins respons~blc, le'iplis juste, cl  par 
cons6qiient lc plus solide qii'oii puisse imaginer, q~icllc (lue 
fhî cl'ailleuys sa'formc politique. 

Car, Soiis r i r i  tel rbgimc, cliocuri coinprendrait bien qu'il 
a toutc la plénitude coninie toule la responsabiii~é (le soi1 . E;uistence. I'oiirvu que la personne fût rcspcctde, le travail 
.ibre ct Ics fr;it~sd~i travail gciraiitis contre toute iiijitslc at- 
leinte, i i i i l  ii'aurait rien h dérn~lci!jvec ~ 'É t i~ t .  Heurciix, iious 
ii'aurions,pas, il est vrai, U le remcrcier.de nos succ6s; mai:: 
malheureux, nous ne nous eri prenr1:ions pas plus à lui de 
nos revers quenos paysans ne lui attribuent la g r d e  ou Iii 

çeléc. Nous ne le conna~trions que par l'inestimable bicniail 
de la SUIILTÉ. - 

On peut affiriuer ciicore quc, grâce j. In iion.intervcntioii 
,? de llÉiat dan? les nn'aires pri\.éc.s, lcs Bcsoiiis ct les Siiiis- 
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fa:tions se développeraient dans l'ordre naturel. On ne ver- 
rait poii~t les ~~n~illespnuvresclierclier l'instruction 11ttéraii.e 
avantd'av~ir  di] pain. On ne verrait point la ville se ~,euplcr 
aux dépens des campagnes, ou les campagnes aux dépens1 
des villes. On ne verrait pas ces grands déplacements de 
capitaux, de travail, de population, provoqiiés par des mc- 
snreslégisli~tive~, déplacemenis qui rendcnt si incertaines el  
si précaires les sources nicmes dc I'cxiùtence, et 'aggravent 
par l i ,  dans une si grande nicsure, la responsabilité des 6011- 
verncments. 

I'ar ii~allieur, il s'en faut que la Loi se soit renfermée dails 
son rôle. hlénie il s'cn faut qu'elle ne s'cn soit écartée quc 
dans des vrics ncutrçs ct discutables. Elle a fait pis : ellc a 
agi contrairement à sa proprc fin; elle a détruit snn proprc 
Ilut; ellé s'est appliqiiée à anéantir cette Jiistice qri'clle cle- 
vait faire régiîei., à cffilcer, entre les Droits, cette limite que 
sa mission était de faire respecter; elle a niis la force collec- 
tive ari service de c e - ~ x - ~ u i  veulcnt exploiter, sans risqiie ct 
sans sernpule, la personne, la Liberlé ou la Propriété d'au- 
trui ; elle a converti la Spoliation en Droit, pour la prolbger, 
et la légitime dcfense cn crime, pour la punir. 

Comment cetie perversion de la Loi s'est-ellc accoiiiplie? 
Qiielles eiî ont été les consCquences? 

La Loi s'cst pervertie soris I'iiifiucnce dc deiix causes bien 
différentes : I'égoïame inintelligent et la fausse philaii- 
thropie. 

Parloiis de la première. 
Se conserver, se dé\.elopper: c'est l'aspiration commuiic: 

& tous les Iiommes, de tellc sorte que si cliacun jouissait dn 
libre exercice de ses lacultés et de la libre disposition de 
leurs prodiiits, le progrès social serait incess.Int, ininter- 
rnnipu, infaillible. 

Mais i l  est une autre disposition qui leur est aussi com- 
iiiiine. C'est de vivre et de se déielopper, quand ils le peu- 
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vent, aux dépens Ics uns dcs autres. Ce n'est pas l i  une 
'imp~itation Iiasard6c, émanée d'un esprit çliagrin et pessi- 
miste. L'liistoirc en rend témoignage par les guerres inces- 
santes, les migrations de peuplcs, les oppressions sacerdo- 
tales, l'universalit6 dc I'csclavagc, les fraudes industrielles 
et les monopoles dont ses annales sont remplies. . 

Cette disposition ft~nesic prend naissancc datis la consti- 
tution mémc de l'homme, dans ce sentiment primitif, uni- 
versel, invincible, qui le pousse vers le bicn-8trc et lui fait 
fuir la douleur.' 

,L'!iomme ne peut vivre et jouir que par une assimilation, 
une appropriation perpétuelle, c'est-à-dire par une perpé- 
tuelle application de ses fac~i!tés sur les qlioses, oti par Ic 
travail. De là la I'ropriété. . . ,  

Mais, cn fait, il peut vivre et jouir en s'assiinilant, en 
s'apprqriant le produit des facultés de son semblable. De 
là la Spoliation. 

Or, le travail étant cn 1;i-même une peine, ei.,i1liomme 
étant naturellement port6 a fuir la peine, il s'ensuit, I'his; 
taire est là pour, le prouver, que parlout où la spoliationcst 
moinsonércuse que le travail, elle prévaut ; clle pr6vaut sans 
quc ni religion ni morale puissent, dans ce cas, I'crnpb- 
clicr. 

Quand donc s'arrBte la spoliation? Qtiand elle devient 
plus onéreuse, plus dangereuse que le travail. 

II cst bien évident quc la Loi devrait avoir pour but d'op- . 
poser le puissant obstacle de la force collective à cette fu -  
nesle tendance ; qu'elle devrait prcndre parti pour la Iwo- 

,1 ion. - priéid contre la Spoli t' 
Mais la Loi cst faitc, le plus souvent, p Ir un Iiomn~c oi i  

par une classc d'liomines. Et la Loi n'existant point sans 
sanction, sans l'appui d'une force prépondéranie, il nc se 
peut-pas qu'ellc ne mette en défiililive cettc force aux milins 
de ceux qui légifèrent. 
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Ce phénom'ène inévitable, combiné avec le funeste pen- , 

chant que nous ayons constaté dans le cœur de:l'hoinnie, 
ekplique la perversion h peu près un i~e r sc l l e~de  la Loi. On 
conçoit comment, au lieu d'être ,un frein à l'injustice, elle 
devient un instrument et le plus invincible instr,oinent d'in- 
justice. On conçoit que, selon la puissance du législatetir, 
elle détruit, A son profit, et à divers degrés, chez-;le reste 
des homincs, la Personnalité~par.l'esclavage, la4Liberié'pai %+ 
l'oppression, la Propriété par la spolialion. * , .<- -1-a 

II est dans la nature des lionimes de ~réagir~contre l'ini- 
' 

quité dont ils sont victimes. Lors donc que la Spoliation est 
organisée par la Loi, au profit des classes qui la font, toutes 
les classes spoliées tendent, par des voies pacifiques ou par 
des voies révolutionnaires, à entrer pour quelque cliose dans 
la confection des Lois. Ccs classcs, selon le degré de lu- 
mibres où elles sont parvenues, peuvent se propOser deus 
buts bien différents quand elles poiirsiiivent ainsi la con. 
quête de leurs droits politiques : ou elles véulcnt faire cesser 
la spoliation légale, ou elles aspirent à y prendre part. 

Malheur, trois fois inallieiir aux nations où cette dernibre 
pensée domine dans les masses, an moment où elles s'em- 
parent à leur tour de la puissance législative! 

Jusqu'à cette époque la spoliation légale s'exerçait par Ic 
petit nombre sur le grand'nombre, ainsi qu'e cela se voit 
chez lés peuples où le droit de légiférer est concentré en 
quelrlues mains. Mais le voilà devenu universel, et  l'on 
cherclie l'équilibre dans l a ~ s ~ o l i a ~ i o n  universelle. Au lieu 
d'eslirper ce que la société contenait d'injustice, on la gé- 
ndralise. Aussitôt que les classes *déshoritées. ont recouvrd 
ieurs droits politiques, la premibre penséequi les saisit n'est 
pas de délivrer de la spoliation (cela supposerait en elles 
des lumières qu'elles ne peuvent avoir), inais d'organiser, 
contre les autres classes et à leur propre détriment, un sys- 
tBme de représailles, - comme s'il fdllait, avant qiic le 



ri.gnc de la justice arrive, qu'une cruclle rétrihiition vînt 
Ics frapper toutes, les tincs à cause de leur iniquité, le: 
antres h causc de leur ignordncc. 

II ne pouvait donc s'iniroduire dans la Société lin plus 
grand cliangeinenl et lin pliis grand mallieur que cclui-Ii : 
la Loi convertie en insirunient de spoliation. 

Qut:llt.s sont les conséc~iicnccs d'unc telle perturbation? 
II faudrait des voliimes pour les décrire toutes. Contcntons- 
nous d'indiquer les plus saillai~tcs. 

La, première, c'est d'cfïacer dans les conscicnces la notioii 
du juste et de l'injuste. 

Aucune société ne pcut exister si le respect des Lois n'y 
rbgnc à quelque degré ; mais le plus silr, poui- qiie les lois 
soient respectées, c'es1 qu'elles soient respcctablcs. Quand 
1 i Loi cl  la &foraie sont en contrar-liction, le citoycn SC trouve 
cians la ci*uelle alternative ou de pcrdre In notioii dc Alorale 
ou dc! pcrdre le rcspcct de la Loi, dcux iiiallirturs aussi 

. grands l'un qiie l'autre ct cntre~lesquels il cst difficile de 
clioisir. 

II est tellement de la nnturc dc la Loi de fiiirc régner lit 

Justice, que Loi et Justice, c'est tout un, dans l'esprit des 
masses. Nous avons tous une forte disposition à regarder ce 
qiii cst Idgirl iomine légitime, U ce point qu'il y en a beau - ' 

coup qui font découler faussement toute justice dc 1ii Loi. 
Il suffit donc qiic la Loi ortlonne et consacre la Spoliatiori 
pour quc la spoliation semble jiistc et sacrée à ~ C ~ I U C O U ~  clc 
consciences. L'esclavage, la restriclion, lc monopole trou- 
vent des défenseurs non-seulement dans ceux qui en pro- 
fitcnt, mais encore dans c'eux qui en soiifTrent. Essayez dc 
proposer quelques doutes sur la moralité de ccs institutieiis. 

\'eus êtes, dira-t-on, un novateiir dangereux, un i~Jopislc, 
1111 tliéoi.icicn, un conlernpteur d r s  lois; vous ébranlez la 
basc sur lacluclle repose .la société. D Faites-rdus un cours 
tle inorale, o:i d;êconoiiiic ~bolitique?~ Il se trouucra (les 



corps officiels pour faire parvenir'. au gouverneinent ce 
vœll : 

II Qiie la science soit désormais enseign&, non plus au seul point de 
vue dii Libre-l?çliaiige (de la Liberté, dc la Proprifté; de la Jusiicc), aifisi 
que cela n eu lieil jusqu'ici, niais nussi e t  surrout ail point de vue dcs 
faits e t  de 13 législation (contraire A la Libertd, .A la Propriétf, A I a J o s -  
tice) qui régit l'iiidiistrie Srai~qiiise. n 

s Que, dafis les cliair(is piib!iqiies salariées par le Trfsor, Ieprofesseiir 
s'abstienne rigoureiiseinent de portef la moindre atteiiite au respect dii 
aux lois en uigueurl,  etc. )i 

Eu sorteqiie s'il cxisie une loi qui sanctionnel'esclarageoi~ 
le monopole, l'oppression ou la sjioliiition sous une h r m e  
quelconque, il ne faudra pas mPme en parler; car commeiit 
en par1c.r sans ébranler le respect qu'elle iiispire? Bien pliis. , 

il fitlidra enseigner la morale et I'écoiiomie politiqiie au 
point dc vue de cetie loi; c'est-à-dire sur la supposition 
qu'elle est juste par cela seul qii'elle est Loi. . 

Un ailtrc etïet de cettc déplorable perversion dc'ln Loi, 
c'est de donner aux passions ct aux luties politiqiics, et, cn 
général, à la politi-que proprement dite, iine piépondérance 
exagérée. 

J e  pourrais prouver cette proposition de millc manières. 
Je  me bornerai, par voie d'exemple, à la rapprocher du sii- 
jet qui a récemment occupé tous les esprits : le sufbage 
iiniversel. 

Quoi qu'en penscnt les adeptes de 1'Ecole de Rousseau, 
Iagiielle se dit trts-avancée ct que je crois re2uMe dc vingt 
siècles, le suffrage îrniversel (en prenant ce mot dans son 
acception rigoureûse) u'est pas UII de ces dogmes s:icrés, h 
l'égard desquels l'examen et le d6ute m6me sont dvs 
crimes. - 

On peut lui opposer de graves objections. 

1 Conscil g.JnCrül des inanufactiires, de l'agriculture et du roinnicrcp. 
(Sbance du ü mai 1850.) 

IV. '2 O 



D'abord le mot universel cache un grossier sopliisme. II 
y a en ~ r a n h c  trente- six millions d'habitants. Pour que le 
droit de sufiage fiit universel, il faudrait qu'il fiit reconnu 
à trente-six millions d'électeurs. ~ a n s ' l e  système le plus 
large, on ne le reconnaît qu'à neuf millions. Trois person- . 
nes sur quatre sont donc exclues et, qui plus est, cllis le 
sont par cette qcatrième. Sur quel principe se fonde cette 
exclosion? sur le principe de l'Incapacité. Suffrage univer- 
sel veut dire : suffrage universel des capab1es:Restent ces 
qiiestions de fait : quels sont les capables? l'âge, le sexe, 
les condaninations judicinircs sont-ils Ics seuls signes aiix- 
quels on puisse reconnaître l'incapacité? 

Si l'on y regarde de près, on aperçoit bien vite le motif 
pour lequel le droit de soKrage repose sur la présomption 
de cnpacitd, le système le plus large ne différant ù cet égard 

.e . 
du plus restreint que par I'appréciatibn des signes auxquels 
cette capacité peul sc rcconnailre, ce qiii ne constitue pas 
une différcncc dl? principe, mais de degré. 

Cc motif, c'est que I'élccteiir ne stipule pas pour'liii, mais 
pour tout le monde. 

Si, comme le prétendent les rdpublicains de la teinte 
grecque et 'romaine, lc droit dc sulfiage nous était dchu 
avec la vie, il serait inique aux adultcs d'cinpBclier les 
femmeset les enîants de voter. Pourquoi Ics cmpêi-lie-bon? 
Parce qii'on les présume incapsbles. Et poiirqooi 1'Incapa- 
cité est-elle un motif d'exclusion *! Parce quc I'6lecteur ne 
rccucillc pas seul la responsabilitd de son vote ; parce queg 
cllaque vote engegc et affecte la con~munautd toul'entihre ; 
parcc que la communautd a bien le droit' d'exiger qudques 
garanties, quant aux actes d'où -dépenclcnt son bicn-êtl& 
et son,exislence. 

J e  sais ce qu'on peut répondre. .le s i s  aiisdi ce qii'on 
nn:irrait répliquer. Cc n'est pas ici le lieu.d'épuiser une telle 
controverse. Ce que je veux faire obser\~cr, c'cst que cette 
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conirovcrse même (aussi bien qiic la pliipart des $estions . 
politiqucsj qui agité, .passio~nc et bou,kverse les peuples, . 
perdrait.presque~toute son ihportanc'e, si la .Loi avait tou- 

. jours étélce qu'elle devrait $ire,, '. p.' ' a 4 . .  y . . 
En effet, si la:Loi se botfiait à.faire respckter toutes les 

Per'sonnes, toutes les Libertés; toutes les Propriétés; & elle 
n'était que l'organisation ~dii  Droit individuel de légitime 
défense, .1'8bstacle,,.1~ frein, :le châtiment opposé à toutes 
les oppressions, à. toutes les spo1iationi;'croit-on que nous 
nous disputerions beaucoup, entre citoyens, a propos ,411, 
si1ffr:ige plus'ou moins universel ? Croit-on..qu'il mettrait . 

6 en question le plus ' grand'des biens, la paix publique ? 
Croit-O-n que les classes exclucs -n'attendraient pas paisible- - 
ment leur to&? Croit-'on que 1es '~ l isses  admises seraient 
' t rè~~ja louses  dc 'léut privil,épe;? Et rfest-il'yjas clair que l'in- 
'térêt étant identique ètCommuri, Ics uns agikient,, sans 
.grand inconvénieni,' pour lès aii1i.e; ? ' . . 

Mais que ce principe~fiinesie vienne à s',introauire, que, 
sous préleité d'urganis&tioii;'de réglementaiion; de protec- 
tion, d'encou';ageinerit, ' la Loi' peut pendre aux,  utis-pur 

' 'iloiner aux aitres, puiser dans'lii ricliessc a ~ ~ u i s c . ~ a r  toutes 
', lbr; classes pour' aiigmentct cclle d'lilié' classe,-t?iitÔt celle 

des agriculteurs, tantôt celle dcs inanufacturiers, 'desnégo:. 
ciints, dès armateurs, des ,irtistes,. des cotnddiens; o!i ! 
certes, en cc cas, il n'y n pas dc classe qrii nc @tende, arec 
raison, iiiettÏ'e, ellCauGi, la'majri siii~lii.Loi;"<lui ne revcii- * 

diq"e avec furcur. s o i  droit cl'élection et d'éligibilité; qui + ' 

ne bohlcverse 1; so~ ié t~p1ü iô t '~ i i e ' de  ne pas I'obtènir. Les. . 
'. mendianis et les ' vagab'onds +ux-mêmes &us prouveronte 

qu'ils ont cles titres iri~ontestables: Ils vous dirqnt : (i Il'oris 
.n'aclieions jamais de vin, de tabac; de sel, sans payer I'iin- 

- pôt, et iiiie.pàrt de cet iinpôtPést donnée Iégislnti\~eiiient-éritl' 
priincs,.en subvent.ions.à des Iiommes plus riches que nous. 
D'aritres font servir la Loi à élever artificiellement le prix du 



pain, de la viande, du fer, du drap. Puisqiie clincun exliloitt: 
l i ~  Loi A son profit, nous voulons l'exploiter aiissi. Nous 
vouloiis cn faire soriir le Broil à l'assistasce, qui est la part 
despoliation dii paiiyre. Poiir cela, il falit qiie nolis so~o i i s  . 
électeiirs et Iégislatciirs, afin que nous orgailisions en grand 
I't\umûne poiir notre classe. comme voiis avez org~inisé en 
grand la Protection poiir la vôtre. Kcnous dites plis qtievoiis 
nous ferez notre part, que vous noiis jetterez, sclon la pro- 
posilioii dc M. Miniercl, unc somme dc 600,000 Sra:ics pour 
nous fiiire !aire et coinnie I I I ~  os !i roilgcr. Nous avons d'au- 
tres prétentions e t ,  en tout cas, nous roulons stiliiiier pour 
nous-niêmcs comme les au1,res classes ont slipillé pour 

, elles-iiiCnics ! )) 
Que petit-on répondre à cet argument ? Oui, tant qii'il 

sera adiiiis en principe qiie la Lai peut Clrc dbtc-iiiriiée de sa 
vraie niission, qu'elle peut violer Ics propriétés au lieu de 
les gi~r,intir, cliaque classe voudra faire la Loi, soit pour se 
défendre contre la spoliation, soit poiir l'organiser aussi à 
son profit. La qucslion politiqiic sera toiijours pr6jtidicielle, 
doniinante, absorbante; en lin mot, on se battra à la porte 
du Palais legislatif. La Iiitte ne sera pas moins acharnée au 

- dedans. Pour cn etre convaiocu, il es1 h pcine nécessaire 
de regarder cc qui se passe dans les Clianibres uii Franc? 
ct en Aiig1etari.c ; il s~il'fit clc savoir coiiimeiit, la. question j 
est posée. 

Est-il bi:soin -de prouver qiic celte odicusc ~)ervcrsion de 
la Loi est une cause perpbtuelle de haine, de discoi3dc, pou- 
vant aller jusqii'à la dSsorganisatioii sociale? Jctcz Irs p u x  
sur les États-unis. C'est le pays du inonde où In Loi rcsie le 
plris dansson r6le, qui est de garamir à cliacuii sa libcrté el  
sa propriété. Aussi c'es1 le pajs du iiionde où l'orclre social 

- parait reposer snr les bases les plus stables. Cepenclani, aux 
lltais-unis mêiilc, il est cleux questions, cl il ii'eii est quc 
deux, qui, depuis l'origine, ont illis plusic~irs Suis l'ordre 
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politiqiie en péril. Et quelles sont ces deux qi~cstions?i;cllc 
d e  I'Esclaiage et celle des.Tarifs, c'est-à-dire précisénient 
Ics deiis serrles questions où,. coiitrairemcnt à l'espri~ gé- 
néral de ccite rél)ubliquc, la Loi n pris le caractbrc spolia- 
teur. L'Esclavage est une violation, sanctionnée par la loi, 
desdroits de la,Personric. La 1)roteciion est iiiie violation, . 
perpéirée par la loi, du droit de Propriété; et certes, il est 
bien femarqaable q u ' a ~  iiiilieu dt: tant d'aiitres débats, ce 
double fléau légal, tris18 llériiagede l'ancien monde, soit le 
seul qui puisse arnencr ct ami.nern peut-8tre la ruptiire de 
l'union. C'est $;'en efTct on ne s q r a i t  imaginer, ail sein 
d'une société, un .fait pliis considérablo que celiii-ci : La 
Loidecenlce un inslrumenf d'iniitstice. Et si ce fait engendre 
des conséqiienccs si furinidables aux Etais-unis, où il n'est 
qu'iine -cepiion, que tluit-ce &Ire dans noire Euroljo, oii il 
est un l'rincipe, un Systbrne? 

M. de Rlontülernbcrl, s'appropriant la pens6c d'une pra- 
.claniation fameuse de M. Cai*licr, disait : Il faul Saire la 
guerre au Socitilistuc. - Et par Socialisilie, il f?iot ctwire 
que, selon la définition de h1. Charles Dupi~i, il désignait la 
Spoliation.' 

Mais de quelle Spoliation voulait-il parler? Car il y eii ;L 

de deux sortes. II y a la spoliation exl~a-légale et la spolia- 
: lionlégale. . . 

Quant à la spoliation extra-légale, celle qu'on appelle vol, 
escroqiierie, celle q u i  est définie, ljréuue et punie pilr le 
Code pénal, en vérité, je ne pense pas qu'on la puisse dh- 
corcr du nom de Socialisme. Ce n'est pas cclle qiii nienacc 
systérnatiquemcnt In société dans scs bases. D'~illciiis, la 
guerre contre ce genre de spoliation n'a pas attenclu le si- 
gnal de hl. de b~ontalembertou de M. Carlier. Elle se porir- 
suit depiiis le conimenceirient du monde; la Drnncc y avilit 
pourvu, dés longlemps avant la révolution de février, das 
longtemps avant l'apparition du Socialisme, par toiit un ap- 

%O. 



pareil de magistriiture, de police, de gendarmerie, de pri- 
sons, de bagnes et cl'écliafaotls: C'cst la Loi elle-nihnle qui 
coi~d~i i l  cette guerre, et ce qui serait, selon moi, à désirer, 
c'cst que la Loi gardât toiijouïs cette altitudc à l'égard de la 
Spoliation. 

Mais il n'en est pas ainsi. Ln Loi prend qiielquefois parti 
pour clle. Quelqiiefois elle l'accomplit de ses propres niains, 
alin d'en épargner au béné6ciairc;la Iioiite, le danger et le 
scriip~ile. Qi~elquefois elle met tout cet appareil de magis- 
trature, police, gendarmerie et prison :lu skrvice du spolia- 
teur, el  traite en criminel le spolié qui & ;léfend. EII un 
iiiot, il y a la spoliation légale, et <est de celle-là sansdoute 
(1tie parle hi. de Monialeiiibert. 

Cctte spoliation peut n'être, dans la Iégislation d'~iii 
peuple, qii'une taclic exceptionnelle et, di~iis ce cas, ce 
qii'il y a clc mieux A faire, sans tant de déclamations et d e  
jérémiades, c'est de l'y effacer 16 plus tôt possible, iiialgré 
les clameurs des iritéressés. Comriicnt la rccunnaitre? C'est 
bien siniple. II faut examincr Si la Loi prciid aux uns cc qui 
leur aopartient pour donner aux autres ce qui ne leur ap- 
particiil pas. II faut examiner si la Loi accoiiiPlit, au profit 
d'iin citoyen et au détriment des auircs, un acte que ce ci- 
1o)en ne polirrait acconlplir lui-nienle sans crime. IIàtez- 
voiis d'abroger cette Loi ; elle n'est pas seuleiiient une ini- 
cli~ité, elle est une source féconde' d'iniquités ; car clle 
appellc les représailles, et si vous n'y prenez garde, le filit 
exceptionnel s'étendra, se iiiultipliera ct cle\~ieiidrn syst6- 
matique. Sans doute, le bénéficiaire jettera les liauts cris; 
il iiivoqucra les droits acquis. Il dira que I'litat doit l'roiec- 
tion et Encouragement à son iiidusti<ie; il alléguera qu'il est 
bon quc l'ktat I'enricliisse, parce qu'éiant plus riclic il dé- 
pense davantage, et répand ainsi uiie pluie de siilaires sur 
les pauvres ouvriers. Gardez-vous d'écouicr cc sopliisle, car 



c'es1 jiistemcni par la sjstéina tisaiion de ces arguments qiie 
se sjstématiscra la spoliatio~z léyule. '. 

C'est ce q~ii 'est arrivé. La cli i ière du jour est d'enrichir 
toutes les dlasses aux'dépcris lei unesZtlès autres; c'est de 
généraliser la ~pbliation sous préicxte.de l'organiser. O!, la 
spoliation Iégalc pcui slexerSer cl'ilne mulliiùde infinie de 
maniBrcs'; de lit une . . .  nlriltitude infinie de plans dlorganisa~. 

. tioii .: tarif~,  F*pt.ection, primes, siibventions, encourage- 
illelits, impôt progressif, instruction griituitc, Droit ail travail, 
Droit au profil, 'Droit -au salaire,. Dr0it.à l'assistance, Droit ' 

aux instrumciits de travail, gratuité du crédit; etc., etc. Et 
c'est l'ensemble de lous ces plins; en -ce qu'ils Ôntdc corn- 
iiinn, la spoliation légale, qui prciid Ic nom (le Socialisme. 

Or le socialisme, ainsi-déliili,:f&inant un corps de doc- 
trine; y uelle gucrre \.oulcz-vous Iiii faire, si ce n'est. une . 
guei.Pe de doctrine? Vous trouvézCetic,dpctriie fausse, ab- 
surde, abominable. Réfutez-la. %&la v ~ u s  scra d'aiitant plus 
aisé qu'cllc est plus fausse, plus ahsuide, plus aboininablc. 
surtout, si voils voi!lez être. f&tj, coinmeiicez par estirper 
de votre 1égislatii.n tout ce qiii a. pu s'y glisScr de. Socia- 

. . lisme, -- et l'œuvre n'est pas petite. 
On a reproché à M. de Montalcmbert,de vouloir tourner 

contre la Socialisriiq la f&e -bi.utale. C',est iin rcproclie 
dont il doit Cire exonéré, car il a dit-,.formellcmeiit : IIJIAut 
I'airc au Sociit-lisme là guerrê qui esi compalible gvec la loi, 
l'lionneur et-la justice, . 

' ' 

Mais comment 'AI. dc fi1ontalcri1bei.t ne s'aperçoit-il pas 
qu'il se place dans un'ccrclc'viciéus?: Vous voulez opposer 
au S6cialismc la Loi ? Alais précisément le Socialisnie in- 
voque la Loi. Il n'aspire pas & la spoliation extra-légale, 
mais à la spoliation légal@. C'est de la Loi mcme, à l'instar 
dcs monopol~iirs de toute sorte, qu'il prétend se faire un 
instrument; et ilne fois qii'il aura la Loi pour lui, comment 
voulez-vous ioiirner la Loi contre lui? Comment voulez- 



voos le placer sous le colip de vos tribunaux, de 1.0s gcii- 
tlnrnics, de vos prisoiis? 

Aussi qiic Fditcs-vous? Voiis voulez l'empêcher de mcltrc 
la main h In confeclion tlcs Lois. Iroiis voulez le tenir eii 
dehors di1 lJalais législatif. Iroiis n'y rbussircz pas, j'osevous 
le prddire, tandis qii'au dedans on Iégifércrasiir le principe 
de la Spoliation légiile. C'est trnp inique, c'cst tisop nbsiirdc. 
. II falit absoluineiit qi:e cette qiicsiion cle Spoliation IE- 

gale se vide, et il n'y n qiic trois soliitioiis: 
Qlte le petit nomkrc spolie je grand noiiibre. 
Qiic tout'le monde spcAie tout le iilonde. 
Qiic personne ne spolie pcrsoniic. 
Spoliation pnrtiellc, Spoliatinn uni~~ei'selle, absence dc: 

Spoli:iiion, il ritut cliciisir. Ln Loi lie peut poursuivre clii'uii 

de ces trois résiil~ats. 
S~nliation parlielle,  - c'es1 ie systi:nic qui a prCviilu tant 

que l'électorat a été porli~,l ,  systknic auquel on revient poiir 
éviter l'invasion dii Sncielisme. 

Spoliation ~oziuerselle,  -c'est Ic sysiCnle dont noiis avons 
ci~é nienacés qiianrl I'élcctorat est dcrenii î t n i u e ~ s e l ,  .I;I 
masse ayint conçu l'idée de Iégifdrcr siir le principe des 
1égiblate~ii.s qiii l'ont prbcédée. 

Absence de Spoliation, - c'est le principe de justice, de 
paix, cl'ordrc, de stabilité, de concili;ition, de bon sens qiio 
je proclaiilerai de toute la force, Iiél-s ! bicii ~nsiiflisantc, dc: 
mes pouiiinns, jiisqu'a mon dernier soiilfie. 

Et, sinc6rcment, pciil-on demander ;luire cliosc i la Loi? 
La Loi, tiy'iiit pour sanction nbcessairc la Furce, pciit-elle 
être r;iiaoiinablcmcnt cinplojée h autre cliose qii'à niain- 
tenir chacun dans son Ilruil? Je  défie qu'on la fasse sortirdc 
CC cerclo, sirns la toiirncr, ci, par consbqiient, sans touriier 
In Purcecuiiire le Droit. Et comme c'est là la pliis fiineste, 
la plris illogique perturbiltion sciciale qiii sc puisse imaginer: 
il faut bien rcconnaitrc qac la véritable solution, tant cher- 
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clibe, di1 problème social est renfermée dans ces simples 
mots : LA fiot, C'EST LI JUSTICE OICARISEE. 

Or: remarquons-le bien': organiser la Jtistice par la Loi, 
c'est-à-dire par la Force, èxclut I'itl6c d'orgaiiiscr par I t i  Loi 
ou par la Purcc une maiiifesiaiioii quelconque de l'activité 
llumaine : Travail, Charité, Agriciilt~irc, Cominerce, Indus- 
trie, Instruction, Beaux-Arts, Heligiun ; car il n'est pas pas- 
sible qu'une de ces organisa"îions secondiiiies n'aiiPaniisse 
l'organisation essentielle. Conlment imaginer, en efïct, la 
Force entrepFeriant sur laLiberid des citojens, sans porter 
atteiitc à la J~istice, sails agir contre son propre but? 

Ici je me lieurie au plus polmlaire des prCjiigés de notre 
.époque. Oii'ne veut piis seuleiiient que la Loi soit juhte; on 
vcut encore qu'elle soit pliilantlircipicji~c. On ne se coutente 
pas qu'elle garantisse à chaqiieciioyeii le libre et inofïensif 
cxercicc de ses facultés, appliquées à son dévelol)peinent 
phy~i({iic, intellectuel et inoral; on exige d'elle qu'elle ré- 
pande directement sur la nation le bien-être, I'instr~ictioii et 
In moraljté. C'est le.Côté sécjiiisant du Suci d 1'   si ne. 

Mais;,je le répète; ces deux missions de la Loi se contre- 
diseut.'ll faiit opter. Le citoyen ne peut cn mCme temps 
être libre et  ne I'atre p.. M. de Laiiiartiiie m'écrirait un 
i 
jour : (1 Votre d o c ~ ~ i n e  n'cst qiie la. nioitié de mon pro- 
gramme ; vnus en êtes resté à la Liberté, j'en suis à la Fia- 
ternité. i) Je  lui répondis : » La secoiide nioitié de votrc pro- 
@amme détruira la pren!ièn*. 1) Et; en etfct, il m'est tout 4 
fait impossible de sép<~rer le mot fraternllé du mot volon- 
taire. II in:,e.st tout à fait inipossible de coricevoir 1s Prater- 
iiité Iégnlement forcée, s-ans que la Liberté soit léyale~nent 
detruite, et la ~us t i cè  Ifgalement-foulée aux pieds. 

k - 
La Sboliation legale a deux racines : l'une, noiis venons 

de  le voir, est di111~ 17Ggoïsine liumaia ; l'autre est daris la 
fausse P1iil;inthropie. 



Avant d'alier plus loin, je crois devoir m'expliqucr sur le 
mot Spoiialion. - 

Je  nc Ic prends pas, ainsi qu'on Ic fait trop sobvent, dans 
une acception vague, indétermindc, iipprolimativc, méta- 

, phorique : je m!en sers au sens tout i fait scientifique, et 
coinine,, exprimant l'idée opposCe h celle de la PropriCtC. 
Qiiaiid une portion richesses passe de cclui qui l'a ac- ' 
quise, sans son consenteinen1 et sa"~js con~pensalion, d celui 
(lui lie l'a pas créée, que ce soit par force oii par, rusc, jc dis 
ilu'il y a atteinte à la Propriété, qu'il y a Spoliaiion. J e  dis . 
que c'est Id justement ce que la Loi devrait réprimer partout 
et toujours.,Que si la Loi accomplit elle-même l'acte qii'cllc 
devrait réprimer, je dis qu'il n'y a pas moins-Spoliaiion, et  
même, soci;ilcni.cnt parlalit, avec circonst6nce aggravanië. 
Sculciilcnt, en cc cas, cc n,'ést pas cclui qi$ profiie de la. 
Spoliatioii qui en es1 responsable, c'est In Loi, q'cst le Iégis- 
latciir, c'es1 la société, et c'est ce qui eu fait lc'd?ngcr poli- 
tique. I 

Il cst fàchcux que ce 1.1191 ait iliiclquc cl!osc de blessant. 
J'en ai vaineineiit cliei.cli6 udauir6, ,car en auciin tcmps, et 
iiioins apjourd'liui qiie janidis, jc nc i'ouclrais jeter au ini- 
lie11 clc nos discordes iinc p'arolc irritante. Aussi, qu'on le 
croie ou non, je déclare que je n'ciitcnds.accuser Ics jnten- 
tibiis ni la moralité de qui qlie .cc soit. J'attaque unc'iclée 
que je crois fausse, lin systemc qui nie semblc injustc, cl 
cela tellcmcnt cn dehors des i i i t e ~ ~ i i o n s , ~ ~ i i ~  cliiciin de nous 
cil profite sans le voul;ii. et ei6souffrc saqs le savoir. II faut 
écrire sous I'iiifluencc de 1'8sprit do parti ou de la peur pour 
r6voquer' cn'doiite l i ~  'sincérité du 1~rotectionisme,'du $O- 

cialiçmc' e t  in6me du Con~iniiiiisn~e, qui iie sont qu'lino . 
seulc ct même plaiité;d kois période~~diverses de,sa crois- 
~ i i i ~ c c . ~ ~ T o u t  cc c1u:oii pourrait dire, c'est,cl"è la Spoliation 
cst PIUS visible, par sa pariialilé, dans le l~ro!eclionisme ', 

1 Si In protection ii'dtait accordéc, cil France, qii'B une seule clnsse, 
e .  
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par son univcrsali,té, dans.le Cgmmunisnie ; d'où il suit quc'  
des trois sjstèmesle Socialisme est encore le pllis vague, lc. 
plüs indécisj. et  par conséquent le, plus sincbre. * 

Quoi qu'il en soit,'.con&nir q!~-c la spoliation légale a une 
d e  ses racines dans'la fausse pliilanthropie, c'est mettre éri- 
demment les intentions hors de cause. .. , .  . .  

Ceci entendu, ex:aminons;cc. qulc vaut,.dloG vient' et  où 
aboutit celte aspiration p o p u l a i ~ ~  qtii prétend réaliser le Bien 
géndrnl par la Spoliation générale. . . .-. , , . .  

Les socialistes nous, disent ;, ,Pui$qiie. la, Loi organise la 
juslice, pourquoi n'orgaiiise~aittel1e.pas le travail, l'ensei- 

-. < gnemcnt, la religion?. . , , , . ,  . . . .  

Pourquoi? Parce qu'elle ne saurait organiser ' le travail, 
l'enseigi~ement, la religion, ,sans désorganiser la Justice. 

~emar.4uez ,dpnc que la Loi, c'est la Force, .et que, par 
conséquqni, leidomaine d c  la Loi ne saurait dépasser légiti- 
mement le légitime domaine. de la Force; . . -.  

Quand la, loi 131 la Force, ritiennent un homme dans la: JUS- 

tice, elles ne lui imp,osenl rien qu'une pure négation. Elles 
ne lui imposent q"e .llabstcntion de nuire. Elles n'attentent 
ni à sa Personnalité, ^ni à sa Libcrto, ni à3a propriété. Seii- 
lement clles sauvegardent:la Personnalité, là Liberté et la 

.Propriété d,'au$rui. Elles se tiennent sur .la défensive; d l e s  
défendent le Droit égal de t ~ u s .  E!lcs remplissent une mib- 
sion dont.l'innocuité es.+idenie, I'utilit6 palpable, .et:la Ik- 
gitimité inc$ntestée. , , , .  

Cela est si vrai qu'ainsi qu'un de mcs amis nie le faisait 
remarqaer,.dire qiie l e  but de la Loi e s t ,  de fui?.e régner I(r 

. .  . , . I . .  . . 
par exemple, aie; maltres de forges,.clle scrait si absurdement,.spolia- 
tricc qu'elle ne pourrait se maintenir. Aussi nous .voyons .toiites les 
industries prot6g6es Se liguer, fitire cause commuiie et mkme se recrii- 
ter de nianiére B paraître embrasser l'ensemble du trouai/ nntion<il. 
Elles sonteiit instinctivement qiie la '$poliniion se dissimiilc cn se geiir- 
ralisant. 
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Justice, clCçt SC servir d'u-ne expression qiii n'est pas rigou- 
rciiserrient exiicie. II faudraitdire : Le but de la Loies! d'enz- 
pdclter l ' l~ i jusr ice  de rignev. ISn ellet, ce ii'cst pas Iii Justice 
qci a une existcnce pi'opre, c'est l'injustice. L'une résulte 
dc l'absence de I'aiitrc. 

%lais quand la Loi, - par I'interniédiairc de son agent 
aéccssaire, la Force, - impose Lin inode de iravail, une mé- 
tliorlc ou une rni~tihre d'eiiscignement, une fui ou 1111 culte, 
ce n'est plos négiiliveinent, c'est positivement qii'elle agir 
siir les Iioiiiincs. Ellc substitue la volonté du législateur à 
leur propre volonié, I'iriitiativc du It!gislatcur à luiir propre 
iriitiiiiive. Ils n'ont plus à se corisiilter, à coiilpiircr, à pré- 
voir; la Lui fiiit toul cela pour eux. L'intelligence lcur de- 
vieiit lin meuble iiiutile ; ils cessent d'ètrc Iioiniiics; ils per- 
dent Icur I'crsonnalilé, leiir Liljcrté, lcur Pi.opriété. ' 

Essayez d'iniagincr une forine de iravail in~posée par lit 

Force, qiii ne soit une attcinte à IR Liberlé; tiiie triiiismis- 
sion de ricliesse iinposbe par la Purce, qui ne soit une at- 
teinle â la l'roprié~é. Si vous n'y parvenez pas, convenez 
donc que la Loi ne peut organiser le travail et l'industrie 

t sans org:iiiiser I Irijiistice. 
Lorsquc d u  foiid de son cabinet, un publiciste promène 

ses regards sur la société, i l  cst frappé dii s~icctacle d'iné- 
galité qiii s'uiïrc à lui. II gdinit sur Ics souffrances qui soiit 
le lot d'un si grand noinbiz de nos frùres, soulïranccs dont 
I'aspccl est rciidu plus allrislant eilcore par le contraste di1 
luxc et de I'op~ilciice. O 

II devrait petit-être sc dcmandcr si un tel état sodii~l n'a 
Ilas po~ i r  causc d'ancienncs Sj)oliiitions, csercBcs par.voic 
de cuiiquê~c, et des Spllliitlioiis nouvelles, exci-cées par I'in- 
terni6diaire des Lois. 11 devrait sc detriander si, l'aspiration 
de tous Ics Iiornmes vers le bien-être et le perlêctioniic- 
ment étant donnée, ie rifigne de la justice ne suflit pas pour 
réaliser I;i plus grande activité dc Progrùs et la plus gi.antle 
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soinme d'k6alité, compntibles avec cette respoiisnbilité in- 
dividuelle que Dieu a ménagée comme juste réiribiition des 
vertus et des vices. 

II ri'y songe seulement pas. Sa pensée se porte vers des 
combinaibons. des arrangeinenis, des organisations légales 
ou factices. II cherelie Ic remède dans la perpétuité et l'exa- 
gération de ce qui a produit le nial. 

Car, en dehors de la Justice, qui, comme noiis l'avons vu. 
ii'cst qii'uile béritable négation, est-il aucun de ces arran- 
geiiicnts légaux, qui ne reiil'erme le principe de la Spolia- 
tion ? 

Yous dites : (( Voilà des Iiommes qui manqiient de ri- 
cliesses, 1) - ct  vous vous adressez à la Loi. Mttis la Loi n'est 
pas ilne mamelle qui se remplisse d'ellc-même, ou dont les 
reines lactifCres ailleiit piiiscr ailleurs que dans la sociéte. 
II n'entre ricn au trésor public, en f a v a r  d'un ciio'jen oit 
d'une classe, que ce que les iiüti.es citoyens et les autre. 
classes oitt 6th fq~.ce's d'y rnettrc. Si cliacun n'y piiise qutt 
l'équivalent dc cc qu'il y a lersé, votre Loi, il est ~ r i i i ,  n'cs, 
pas spoliatrioc, mais c~lle ne fait rien poür ces Iiomiiles qi I 

nianqzimnt de ~icltesses, clle ne f 3 t  i.ieii pour l'égaliié. Elle 
ne peut Ctrc Lin instrument d'égalisation qu'autant c~u'ellc 
prend aus  lins pour donner aux autres, et alors elle est 1111 

instriimeiit dc Spoliation. Examinez à ce point de vue la 
l'rotcciion des tarifs, Ics primes d'e~icouragemeiit, le Droit 
aii profit, Ic Droit au travail, le llroit ii l'assistance, le Droit 
ii l'instruction, l'impôt progressif, la gratiiilé du ciédit: I'a- 
telier sccial, toiijours k o ~ s  trouvercL  LI fond la Spoliatioii 
légale, I'injuslice urganiséc. 

l'ous dites : (( Voilà iles homines (lui rniinquent de lu- 
miéres, )) - ct vous vous adressez à la Loi. Rlais la Loi 
n'est pas 1111 flaiilbeaii 16pandant :ILI Il~iii iiiic cl;lrié qui lu i  
soit propre. Elle plane sur unc société où i l  y a des I!oii:iiicb 
cjiii savent et d'arities qiii iic sareiil pas ; dcs citoyriis ~ 1 1 ~ 1  

lif. e i 



ont besoin d'apprendre el d'autrcs qui sont disposés ii eii- 
scigner. Elle ne peut fairequc dc deux clioscs l'une : ou lais- 
scr s'opGrcr libreinent ce gcnrc de transactions, laisser se sa- 
tisfaire librement celtc naturc de besoins; ou bien forcer à 

a cet égard les volontés el prcnilrc aux uns de quoi pngcr des 
prufcsseurs cliargés d'ins~ruiré gratuitcinent Ics autres. Mais 
elle ne petit pas faire qu'il n'y ait, nu second cas, atteinte 
à la,Libcrté ct ii la l'ropriété, Spoliation légale. 

Trous dites : u Voilà dcs liomnies qui iiiaiiqucnt de mo- 
ralitC ou de religion, » - et voiis vous adresscz ii la Loi. 
Jlais la Loi c'est la Force, ct ai-je besoin dc dire con~bicn 
c'est une entrcprisc violciite ct  folle que de  faire intervcriir 
la fdrce en ces niatibres? 

Ail bout de scs sjst~ri ies ct de ses efforts, il semble qiic 
le '~ocialisme, quclque complaisance qu'il ait pour lui- 
mcine, ne puissc s'empêcher d 'aper~c\~oir  le monstre de 1:) 
S1)oliatioii Ibgnlc. Alais que fait-il? II le clégiiisc Iiabilcment 
à tous les ycux,.iiiL'me aux sicris, sous les rioiils séducteurs 
de Fraternité, Sulidarité, Organisation, Association. Et 
parce que nous rie demandons pas tanl la Loi, parce clne 
iious n'cxigeoiis d'elle que Justice, il siipposc que iious re- 
poussOns la fraternité, la 'solidarité, I'orgiluisation, I'asso- 
ciation, ct nous jette j. la face I'épitlihic d'individualistes. 

Qu'il saclic doiic que ce qoc nous repoussons, ce ri'est 
pas I'orgtinisation nalui'cllc, mais l'organisation forcée. 

Cc n'est pas I'iissociation librc, niais Ics fvrnies d'associn- 
tion qii'il prétend nous in~puscr. 

Ce n'est pas Iii fraternité sporitande, inais la fraternité Ié- 
gale. 

Ce n'est pas la solidarité providcntiellc, mais la solidarité 
aitiliciellc, qui n'est qu'un d6placemcnt injuste de Rcspoii- 
sabilité. 

Lc Sxialisinc, commc la vieillc politique d'où il émane, 
confoiid le Goiivcrncinent et la Sociétd. C'est poui*qlioi, 
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chaque fois que nous ne voulons pas qu'une chose soit faite 
par le Gouvernemeiit, il en conclut que nous ne-voulons pas 
que cette chose soit faite du tout. Nous repoussons I'in- 
struction pac l'bat ; donc nous ne voulons pas d'instr~iction. 
Nous repoussons une religion d'dtat ; donc nous ne ~oulons  
pas de religion. Nous repoussons l'égalisation par l'gtat ; 
donc nous ne voiilons pas d'égalitd, etc., etc. C'est comme 
s'il nous acciisait di? ne vouloir pas qiie les liommes man- 
gent, parcc que nous repoussons la cu1ture.d~ blé par l'fitat. 

Comincnt a pu prévaloir, dans le muntlc politiqne, l'idée 
biznrre.de faire décoiiler de la Loi ce qiii n'y est pas: le 
Bien, en  inode positif, la Ricllesse, la Science, la Reli- 
gion? . ' J I  . ,  

I,es publicistes modernes,.-particuli&remcnt ceux de l'é- 
cole socialiste, fondent) leurs tli6orics diverses sur une hy- 
potlikse commune, et,assilrérnent 1'1 plus étrange, la plus 
orgueillèuse qui puisse tombcr clans un ccrvcau Iiumain. 

Ils divisent l'liumanité en deux parts. L'universalité des 
lionimes, inoifis un, forme la prcinière.; le publiciste, b lui 
tout seul, furiiic Id s e c ~ n d e  et, de  beaucoup, la plus impor- 
tante. i I 

En effet, ils comincncent par supposer que les lion~mcs 
ne portent en eu-mêmes ni un priucipe d'action, ni un 
moyen de discernenieiit ; qu'ils sont dépourvus d'initiative ; 
qu'ils sont de la matière inerte, des n~olécules passives, des 
atonies sans spontanéité, tout au plus une végétation indif- 
férente à son propre mode d'existence, susccptible dc rece- 
voir, d'une volonté et d'une main extérieures, un nombre 
infini de formes plus ou moins symétriques, artiatiqucs, 
pcrfectionnécs. 

Ensuite chacun d'eux suppose sans façon qu'il cst Iiii- 
même, sous les noms d'Organisateur, de Révélateur, de  1.6- 
gislatcur, d'Instiluteur, de Fondateur, cetle rolonl6 et ccttc 
main, ce inobile universel, cette puissailcc créairicc doiii 1:i 



subliinc missioii cst de idunir en société ces matériaux épars, 
qui sont des Iioiiimes. 

Partant (le ccite donnée, comme cliac~uc jardinier, scloii 
son cnprice, taille scs arbres cn pyramides, cri parasols, en 
ciibcs, en cônes, en lases, en espaliers, en qiicnoiiilles, cri 
évenliiils, cliaqiic soci:ili~te, suivant sa cliiinbrc, laille la 
pauvre Iitirnanité en groiipes, en séries, cil cciiircs, en soiis- 
ccritrcs, cri alvéoles, eii iitelicrs sociaux, hariiioniilues, con- 
Iraslés: clc., ctc. . 

Et de niî:iile c[iie Ic jardinier, polir opércr la taille dcs 
ai,bi.es, a besoiii de haclies, de scies, (le scrpeites et  dc ci- 
seaus, Ic ~~iibliciste, poiir arranger sa société, a besoin de 
forccs qii'il nc petit trouver que dans Ics Lois; loi dc 
douane, loi d'impôt, loi d'nssistance, loi d'instruction. 

II euh si vrai quc les scci:ilistes considèrent I'liumanité 
comme mntibrc à coinbinaisons sociales, qric si, par hasard, 
ils rie sont pas bien surs di1 s~iccbs 110 ccs coi~ibinaisons, ils 
réclainent di1 nioiiis iine parcclla d'liuii~aiiité coilinle inn- 
tière ù expét.iences : on sait conibieii cst populaire parmi 
eiix I'iclée d'expét-itnentt~ lotis les systèmec, et on a vu un 
(le leiirs clicfs venir sCiaieiiscineiit demailder à l'assemblée 
constitiiantc iiric coinmune avec tous ses Iiabitants, poiir 
faire son essai. 

C'est ainsi que tout inventeur fait sa macliiiie cil petit 
avant de ln fairc en grand. C'cst aiilsi que Ic cliimisic sa- 
crifie quelques réaciifs, que I'iigriculteiir sacrifie qiiclques 
scnlences ct un coin de son cliamp pour faire I1épreu\rc 
d'unc idée. 

hliiis qucllc distance iiicomrncnsuraLle eiitrc le jardiiiicr 
ct ses arbres, entre l'invcntcur ct sa nlacliine, entre le clii- 
miste ct ses réactifs, entre l'agriculteur et ses serncnccs !... 
I,c sociulistc croit c'e bonne fui quc la mcine distance le SC- 
parc dc I'liumnniti.. 

Il ne faiit pas s'éionncr qiie les piiblicisies di1 clix-iieu- 



\ikrnc sikclc considbrent la société eommc une création nr- 
ti ticielle s wlie du gdnie du L6gislateur. 

Cette idée, fruit de 1'6tlucation classique, a d,)miné tous 
les penseurs, tous les grands dcrivairis de notre jlajs. 

Tous ont vu entre l'humanité et le IégiJateur les inênles 
i.iipports qui exi:tent cntre l'argile et le ~ ~ o t i e r .  

Bien plus, s'ils ont consenti reccinnaître, dans le cœur 
dc l'homme, un principe d'action et, 1-lans son intelligence, 
lin principe de discernement, ils ont pensé que Dieu lui 
avait fait, en cela, un don funeste, et que I'tiuinanit6, sous 
l'influerice de ccs deux moteurs, tendait fatalement vers sa 
dégradalion. Ils ont posé en fait qii'abandonnée à ses pen- 
cliiints, I'liiin~anité ne s'ctccuperait de rcligion qiie pour 
aboutir h I'ailiéisme, d'en~eigncment que pour arriver à 
l'ignorance, de travail et d'écfianges que pour s'éteindre 
dans la miskre. c -- 

~eureusen;ent, selon ces mêmes écrivains, il y a quel- 
ques lion~incs, nonimés Gouvernants, Ldgislatciirs, qui ont 
reçu du ciel, non-seulement pour cox-mCiiles, niais pcur 
toiis les antres, des tendances opposées. 

Pendant que I'liumaoité penclie vers le Mal, eux inclinent 
ail Bien ; ~lcndant que I'huniaiiité marclie vers les iéiikbres, 
eux aspirent à'la lumière; pendant que I'liumanité est eii- 
tianînée vers le vice, eux sont attirés par la vcrtu. Et, cela 
posd, ils réclainent la Force, afin qu'elle les metle à nlCmc 
de substituer leurs propres tcndcinces aux tendances du 
genre liiimain. 

II suffit d'oiivrir, à peu près au hasard, un livr; de-phi- 
losophie, dc politique ou d'liistoii-e pour voir combien est 
forien~ent enracinée dans noire pals cette icltie, fille des 
éiiitles classi~liies et nibre dti Socialisiiie, que l'humanité est 
une matiiare inerte recevant du liouvoir la ~ i c ,  I'orgnnisa- 
tiun, la nioralité et la riclieese; - ou bien, ce qui est en- 
cor* pis, que d'elle-meme I'liiininnitd tend vers sa dégrada- 



tion et n'cst arrêlée stir cettc penti que pai. la inaiii mysté- 
ricusedu Législateur. Partout 1e.Conventioncilismcclassique 
noiis moiiire, dcrribre la société passive, une puissance oc- 
ciilte qui, sous les noms de Loi, L\:gislntcur, ou sous cettc 
expression plus commode et plus vagiie de ON, meut I'hii- 
manité, l'anime, I'cnricliit CL la mor:ilisc. , s 

Bossue+. 41 Une des choses ~ U ' O N  (qui?) imprimait le plus fortemeiit 
dans l'esprit des Egyptieiis, c'était I'nniour de la patrie .... Il ti'élait pas 
pernlis d'etrc inutile l'État; la Loi assignait B ~liacui i  son emplgi, qui 
se perpétunit de phre en fils. 01; iie pouvait ni en avoir deux iii changer 
(le profession ... hlais il y avait iine occiipatioii qui rlec3fiil etre commuiic, 
c'était l'étude des lois et de la sagesse. L'ignorance de la religion et  de 
la police du pays ii'était excusee eii auciin étnt. Au reste, cliaqiie pro- 
fession avait soi1 canton qui lui était assignc! (par qui?) ... Parmi d e  
boiiiies lois, ce qu'il y avait de mcilleiir, c'est que tout le inonde était 
nourii (par qui?) daiis l'cspirit . de les observer .... Lcurs rncrcures ont 
rempli I'tgypte d'inventions mcrvcillcuses, e t  ne lui avniciit presque 
rien laisse ignorer de ce qçi pouvait rendre In vie comn~ode et tran- 
quille. I) 

~iiisi ' ,  les hommes, selon Bossiict, ne tircnt rien cl'eus- 
niêincs: patriotisme, ricliesscs, activité, <igcssc, invciiiioi~s, 
labouragc, scieiices, tout leur vcnait.par l'opération des J,ois 
ou des Rois. II ne s'tigissait pour eux que de se laisser fitire. 
C'est cc point que Dioclorc ajaiit accusé les Egypticiis de 
rejctcr la lutte ct la musique,' Bossuet l'en rclirend. Com- 
ment cela est-il possible, dil-il, puisque ces arts avaient été 
inventés par 'l'rismégistc? 

Ilc niêrnc clicz les Perses : 

II Un dcs premiers soins cltc pri~ice était de 'faire fleurir I'agriciil- 
turc... Comme il y avait des charges établies pour la conduite des nr- 
mees, il y cn avnit aussi pour veiller aux travaux rustiques ... Le res- 
pect qii'ox inspirait nux Pewes pour l'autorité royale allait jusqii'h 
l'excbs. ~i 

Les Grccs, quoiquc pleins d'esprit, n'en étaient'pas inoiiis 
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étrangers à leurs propres destinées, jusqiic-lh que, d'eux- 
mêmes,ilsne se seraient pas,élcvés ,comme les chiens et les 
chevaux, à la hauteur des jeux les plus simples. Classique- 
ment, c'est une chose convenue 'que tout vient du detiors 
aux peuples. 

11 Les Grecs, naturellement plains d'esprit e t  de courage, avniènt éfe' 
cultivés de bonne heure par des Rois et des coloi?ies venues d'Égypte 
C'est de la qu'ils avdicnt appris les exercireç du corps, la coztrss u pzfd, 
b clieval e t  sur  des Cliariots .... Ce que les I!,gyptiens leur avaient appris 
de meilleur etait A se rendre dociles, b se laisser former par des lois pour 
le bien public. il 

F E K ~ L O N .  Nourri dans l'étude et l'admiration de I'anti- 
quité, témoinl de la piiissance de Louis XIV, Fénelon ne 
pouvait guère écliapper à cctte:idée.que l'humanité est pas- 
sive, et que ses malheurs comme sesprospériiés, ses vertus 
comme ses vices lui viennent d'une action extGrieure, exer- 
cée sur elle par la Loi ou celui qui la fait. Aussi, dans son 
utopique S'dente, met-il les lionimes, avec leiirs intér?ls, 
leurs facult4s, leurs désirs et leurs biens, à la discr6iion ab- 
sollie du Législateiir. En qiielque matière que cc soit, ce nc 
sont jamais eux qui jiigenl pour eiiu-mcmes, c'est le Prince. 
La nation n'est qu'une matière informe, dont le Prince est 
l'âme. C'est en Irii que réside ~ ~ ' p c n s é e ,  la prévoyance, le 
principe de toute organisation; de  tout progrCs et, par,~con- 
séqcient, la Responsabilité. , ., ' 

Pour prouver cette assertion: il me faudrait transcrire ici 
tout le Sme livre de Télémaqiie. J 'y renvoie le lecteiir, ct me 
contente de citer q nelques passages pris au hasard clans ce 
céli.bre pocmc, auquel, sous tout autre rapport, je suis le 
p remie~  à rendre jiistice. I - 

.Avec cette crddiihié surprenante qui caractérise les clas- 
siques, Fénelon admet, malgré l'autorité du raisynnement 
et des faits, la félicité générale dcs Égyptiens, e l  il l'attri- 
hue, non A leur propre sagcssc, mais celle de leurs Rois. 



c i  iXocis nc pouvions jeter les yeux sur Ics dciis rivages sans npcrccvoir 
rlcs villes opiilciites, des m;iisons de campngiie agrfiablrniciit situfes, dcs 
icrres qui SC couvreiit tous Ics ails d'iinc moisson doréc, snns se reposer 
j.tmais ; dcs pririiies pleines de ti.oiiponiix ; des 1:iboiirciirs nccab:bs sous 
It! poids des iriiits qiie I;r terre c'pancliait dc son soiii ; ilcs bcrgers qiii 
Ltisaieiit répdtcr les doiix sons dc Icuis fldtes ot de leiirs clialumenux A 
fous les échos d'nlcntoiir. Ilerrveun;, disait klentor, le peuj~le giti est con- 
{luil pal. !in snge Roi. 

(1 Eiisiiitc Meiitor me hisait remarquer 1:i joie et  l'aboiidancc répan- 
ducs dans tonte la carnpagiic d'Egyptc, où' l'on cornpinit jtisqu'A vingt- 
~Ieiix mille villes; la jiistice exercJe en fnveiir dii pauvrc contre le 
riclic; la bonne éilucntioii dcs enfants qu'oii accoutiimnit tI I'obt'issniicc, 
;lu tr;irnil, d I:i sohi.iété, tI I'aiiioiir des nrts et .des leitres; I'cxacti- 
tudc polir tontes les cérénionics de I:i religioii, le dbsintéresseniciit, le 
ddsir de I'lioiincur. la fidblité polir Ics Iionimes ct In craiiitc pour les 
dieux, qnc cliaqiic p8i.e inspirait A ses ciifniits. II ne se Itissnit poiiit d'ad- 
inircr cc bal ordre. Ifeirreux, mc disait-il, le peup!e gu'ut~ sage /foi con- 
duit uiusi. 13 

Fdneloii fait, sur l a  Gr?te, r ine  i d y l l e  cncorc plus sddui -  

s a n t c .  P u i s  il a j o u t e ,  par la boue l ie  de BIciitor : 

ii Tout cc que vous vcrrcz d ~ n s  cette ilc incrveillciise est le fruit des 
lois de Bli,ios. L'édiicntioii qii'il hisait donner aux eiiriiiits rend le corps 
sain ct robuçte. ON les accoiittime d'aboid b uiie vie siiiililè, f~iigalc et  
lnboiieusc; oa supposc que tocte ioliipté aniol!it lc corp.. et I'csprit ; 
OR nc leur proposejamais d'niitrc plaisir qiic ccliii d'êtrc invincibles par 
la vertu et d'acqiiérir beaucoup de .c. loir? .... Ici ou piiiiil lfois vices qiii 
soiit iml~iiiiis clicz les autres pciiplcs, I'iiigratitlidc, In dissiioulatioii 
et I'avaricc. Pour le fnste et la mollesse, ON 11':) jnninis bcsoiii de 
les it!priiiirr, car ils sont inconiiiis eii Crkte ... ON ii'y soufic ni meu- 
blcs prt'cieux, ni liabits magnifiques, ni fcstiiis délicieux, iii palais 
dora%. 1) 

C'est a i n s i  q i i e  Rlentor préparc son é l t v e  à triturer el 
m a n i p u l e r ,  dans les v i les  les p l u s  p b i l a n t l ~ r o p i q u e s  snns 
d u u i c ,  le p e u p l e  d ' I t l i aq t i e ,  e t ,  pour p l u s  de siireté, i l  l u i  en 
donne l ' e x e m p l e  à S;ilciite. 

I7oii;i comn~ent n o u s  r e c e v o n s  nos prcmi8res notions po- 
l i t iques.  011 nous enseigne à t r a i t e r  les Iionimes à peu prhs 
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coinmc Olivier de Serres enseigne aus  agric~ilteurs à traiter 
et mélarigcr Ics terres. . 

3 l o ; ï - r ~ s ~ u i ~ u .  e Pour maintenir S'esprit de commerce, il h i i t  que 
toutcs les lois le favorisent: cjue ces memes lois, par leurs disposi- 
tions, divisant IPS fortunes & mesure quc le comrncrce les grossit, 
nicttcnt cb:iqiie citoyen pauvrc dans une assez graiide aisance pour 
pouvoir trarriillcr comme les autres, e t  cliaquR citoyen riclie dans une 
tellc mCdiocrit6 qu'il ait besoiii de travailler pour conserver ou pour 
acquerir ..... 11 

Ainsi les Lois disposent de toutes les fortunes. 

<i Quoique dans la démocratie l'égalité réelle soit l'Anie de l'État, ce- 
pciidniit elle est si difficile & Ctablir qii'iine mactitiide extrerne & cet 
Bgard ne conviendrait pas toiijoiirs. 11 sufit que ]'ON Btablisse un cens 
qui réduise oii fixe Ics diffirenccs ?i uii crrtain point. AprCs quoi c'est & 
des lois particiiliéres & Bgaliscr pour ainsi dire les inCgalitÜs, par les ' 
cliarges qii'eilcs imposent aux riches et le soulagcmeiit qii'elles accordent 
aux pauvres.. .. D 

C'est bien 18 encore llCgalisation des fortunes par la loi, 
par la force. 

u 11 y a!-ait dans la Grkce deux sortes de rl-piibliqiics. Les uncs 
dtaieiit riiilitaires, comme LacBdBmoiie ; d'autres etaient comm(;rçatites, 
coinme Acliéiies. Driiis les uncs ox voulait que les citoyens fussent 
oisifs; dans les autres O N  ehercliait A donner de l'amour pour Ic tra- 
vriil. 11 

a i  J e  prie qii'ou fasse un pcii d'attention & I'étcndue du gbiiie qu'il 
fallut A ces It'gislateurs pour voir qu'en choquant tous les usages reqiis, 
en confoiid;int toutes les vcrtiis, ils montreraient h l'iiiiivers leur sagesse. 
Lycurgue, nielant le larcin avec l'esprit de jiisticc, le plils dur esclavage 
avcc l'extr.&iiie liberi6,les sciitimeiiis les plus atroces avec la pliisgraiide 
iiiod6ratioii, donna de la stnbilitd h sa rillc. 11 scmbla lui Oter toutes les 
ressources, Irsni.ts,lcconimcrce, I'argeiit, les miirailles : oii y a de l'ambi- 
tion sans csp$i.ance d'btre miciix ; on y a les seiitimcnts natiircls, e t  on n'y 
est ni enf.int, ni niari, ni pbre ; la pudeur nieme est 6tBe & la clias- 
tetd. C'est p a r  ce cliertzin que Sliarle e ~ t  nzenee ii ka yrandeu~. et à I« 
gloire .... u 

i t  Cet ertrriordiiiaire qiie 1'011 voyait dans les iiistitiitioiis de la Grbcc, 
iioiis I'ovoiis vil diii/s /a  lie et l a  cor i~~~pl ion  tles lentps ~notfert~es. Uii 16- 
gislateiir Iioiiii&;c hoinaie a Torii16 uu peiiplc ou la probite paisait aussi 

9 4 .  



iiatuiclle que la bravoure clicz les Spartistcs. hl. Penn est ut1 véritable 
IJycurgue, ct quoique le prcniier ait eii In pnix poiir objct comme I'aiitre 
a eu la guerre, ils se ressen~blcnt d ~ i s  In voie singolibre oh ils oiit riiia 
leur pciiple, daiis I'asceiidaiit qii'ils ont eu siir des hommes libres, 
daiis Ics prcji~gds qu'ils ont vaiiicus, dniis les passions qu'ils ont soii- 
iiiises. » 

11 Le Paragiiny pcut nous' fournir un autre exemple. 011 a' voulii CII 

faire iiii crimc 8 l;i Société, qiii regarde le plaisir de romui:inder coniiiie 
le seul bien de la  vie; mais il serli loujouis beau de go~icerner IesIiommes 
en les ~vrrdant plus  1teu1-e~~.  ... II 

11 Ceux qu i  vourlronl faire des instilufions pcweilles Plah1ii.ont l u  
communuute' des Liens de In Répiibligiic de Platon, cc respect qii'i1 
demandait pour Ics dieux, cette dparatiori d'avec les étrniigers poiir 
la conservation des mmuis, e t  'la~citc! friisriiit Ié.commercc et  lion pas los 
citoyens; ils 'doniieront ilos arts sans iiotrc luxe, ct iios besoins salis ilos 

. ,  . , tlésiis. * ;:. . . I 
.. . . .  . , . . 

.. L'engouement vulgaire aiira ken0 s'écrier : C'est di1 Mon- 
tesqi~ieu, donc c'est magnificlue ! c'est sublime !. j'aurai le 
courage de m o n  opinion et de dire : 

Quoi ! vous avez le iront de trouvcr cela beau ! 

Mais c'est affreux ! abominable ! et ces extraits, que je pour- 
rais muIliplier, montrent qiic, dans les i d h s  dc hlontcs- 
quieu, les personnes, les libertés, Ics propriélés: l'liumanit0 
entifire ne sont que des matériaux propres A exercer la sa- 
gacité du Législateur. 
. R o c s s ~ ~ u .  Bien qiie cc publiciste, siiprkme autorité des 
démocrates, rasse reposer l'édifice social sur la volonté gé- 
,térule, personne n'a admis; aussi compléieincrit quc Iiii, 
I ' l~~pot l ihe  ' de I'enlibre passivité du genre liumain en pré- 
sence du Législateur. . , 1 

(1 S'il est vrai qii'iin grand prince est un Iionime rare, que scra-cc d ' u i ~ ~  
grand iégislnteiir? Le premier n'a cp'h suivre le modble que I'niitre doit 
proposer Celitr -CI est le mécoiticien qui invente la macliitie, ccliii-18 n'est 
que I'oiivrier qiii la monte et la fait iiiarçlicr. a ' 

Et quc sont Ics liommes en tout ceci? Ln machine qu'on 



monte et qui marctic, ou plutôt la matière brute dont la ma- 
chine est faite 1 

Ainsi entre le Législateur et  le, Prince, entre le Prince et 
les siijets, il y a les mêmes rapports qu'entre 1'~gronome et 
l'agriculteur, l'agriculteur ct la gl6bc. A qiielle hauteur au- 
dessus de l'humanité est donc placé Ic piiblicisle, qui ré- 
gente les Législateurs eux-memcs et leur enseigne leur mé- 
tier en ces termes impéra~iîs: 

R Voulez.vous donner de la  consistance B. l'État ? rapprochez les degrés 
extremes autant qu'il est possible. Ne soulïrez ni des gens opulents ni des 
gueux. , *. : 

Le sol est-il ingrat oii st6rile, ou le pays trop serr6 polir les .habit.aiits, 
tournez-vocls du cd16 de..llindiistrie e t  des arts, dont voiis 6changcrez 
les productions coiitrc Iesdenrees qni vous manqucnt..!.Dans,un ,bon ter- 
rain, ~naiupez-vous d'habitants, donnez tous ,vos soins & I'agriciiltiwe, 
qui mtiltiplie les homines, e t  -assez les arts, qui nc ferni-nt qu'achever 
de dépeiipler le pays ... ,Occupez-vous .des riv.ges.6tendns et commodes,, 
couurez la mer de vaisseaux, vous aiirez iiiie existence brillante et courle. ' 
La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que dcs rochers iiiacccssibles, restez 
barbares et  ichtliyopliages,~vous en vivrez plus tranq!iilles, :meilleurs 
peut-&tm, et, B. coup sûr, plus Iieurenx. En un mot, outre les maximes 
cornmiinen B. tous, chaque people reiiferme en lui quelque cause qui Ics 
ordonne d'une manibi'e pnrtictilii.re, e t  rend'sa 16gislation.propre hllui 
seiil. C'est ainsi qii'rititrefois les HBbreax, . e t  récemment les.Arabes; ont 
eu pour principal objet la religion ; les  Athéiiicns, les lettres ; Carthak? 
e t  Tyr, le cornnierce; Rliodes; l a  marine' ; Sparte, ln guerre; e t  Rome,.la 
vertii. L'aiiteur de l'Esprit (les L0is.a inontré par q o ~ l  art le I6~ i s la lew 
dirige l'institu/ion vers cliacun de ces objefs ... Mais si le Iégislateur;.se 
trompant dans son objet, prend un priiicipci diffkrent de celui qiii nair de 
la nature des choses, que I'un iende & Irr.scrvitiide et  l'aiitre h:13 liberte; 
I'un aux richesses,~l'tintre -B. ?la. popiilatioii ; I'iiii h l a  paix; d'autre aux 
conquetes ; on. ver f i  .;les 'lois s'nfloiblir insensiblement,i lai constitution 
s'altérer, e t  l'État ne cessera d'Btre agité jusqii'h ce qu'il soit d6truit;ou 
changd, e t  que I'inviiiciblé natiirc ait,repfis.soii, empire. .» -. 

, . . . , . . .  
: a i '  : ... . ;  ... _ , ,:.( ..< ' " ..-,. . ,;-;; f . ,  . ' ,  . 

Mais si la natiirc'est . assez _ , , a  . . . )  inyincible pour riprendre .son 
empire, pot~rqiioi'"~oussea!i : n1&Imet7il qu'élle .n1avai1t 
pas besoin di1 Législateur pourprendre cet empire dl:s l'ori- 



gine? Poiirqi ini  n ' admet - i l  Ilns q i i ' ohé i s san l  i Iei i r  propre 
iniii;iiirc, l e s  Iiomiiics se tourneront d'eux-méines vers le 
commcbi.ce siir dcs i.illagcs é ien t l i i s  et coninioilcs, sans qu 'un  
L j c u r g i i e ,  1111 So lon ,  un  R o u s s c a u  s'en m é l e n t ,  ail r i s q u e  dc 
se tronrper ? 

Q L I O ~  q ~ l ' i l  cn soit, on comprend la terrible rcsponsabi- 
lit6 q i i e  R ~ ) i i s s c n u  fiiil pcser s u r  l e s  i i iven tc i i r s ,  i i is i i t i i teurs ,  

condiicicurs, 1égisl t i tcui~s cl nlanipuleiirs de Socidtés .  Aussi 
est- i l ,  h leiir égard, t rès -ex igean t .  

ri Cclui qiii ose eritreprrndre d'institurr un peuple doit se sentir cil dtat 
dc chaiigcr. poiir ainsi dire, In natiire hiimaiiie; de traiisforn~rr cliaque 
inilivitlu qui, par Iiii-nieme, est iin toiit pilrfait e t  soliinirc, cn p ~ r t i e  
d'iiii p!iis graiid toiit, dont cet indi\idii rcçoive, en toiit oii oii partie, sa 
vie et  snii etie ; d'altérer la constitution de i'lionime poiir la reiiforcer, de 
siib~titii'r uiie existence partielle e t  mordlc A I'cxisteiice pliysiqiic et in- 
iIépciidaii:c iltic nous avons toit; reçiic de 13 natiire. 11 faut, en uii mot, 
qii'il Otc A I'lioinme scs propres fi~rccs pour Iiii eii donner qui lui soient 
I!ircingi2rCS... a 

I'iiiivre cspèce humaine, que fcraiei i t  de ia d i g n i t 6  lcs 
i idep tes  d e  R o n s s c a u ?  

R,r~ari.. e Ln climat, c'est-A-dire le ciel ct le sol, est la premiérc rbgle 
dii IC.gislatcur. Sesreisoiirccs lui dictent ses devoirs. C'est d'nbord sn posi- 
tinn locale qu'il doit consiilt~r. Une peuplade jctéc sur les cdtcs mari- 
tiiiics aiira dcs lois relatives a la navipat,ion ... Si la  colonie est portée 
r1;iiis 11,s terres, iiii législateur doit prYvoir et leur geiiie et leur degré de 
f6condiié .. u 

~i C'est surtout. dans la distributioii de la propriété qii'Pclntcra la sa- 
ges;e de la législaiion. Eii genéral, e t  dirns tniis les pays dii monde, 
qiiiind on foiidc iiiic colonic, il faut donnrr des terres h tous les liomnies, 
c'est-A-dire B cliacuii uiic étendue sufisaiite pour I'eiitreticn d'unc b- 
iiiillc ... )I 

11 Dans une ilc saiirage q i i ' o~  peuplei.ni1 d'cnfnnt,~, ON n'aurait qii'B 
lais~cr  éclore les gri.mes de la vérité dans les d4vcloppciiienis de la rai- 
ron... Mais qiiniid O N  établit lin peup!e déjA vieux daiis uii pays nooveail, 
I1h;ibilcté consiste h lie lui /«i.~sr3r qnc Ics opinions et Ics Iialiitudes iiiiisi- 
blrs dont on r.c pcut le gu6rir et le corriger. \'ciil-on cnip@clier clii'ellcs ne 

sc traiisrnettciit, ox veillera sur la seconde géi~éraiioii par uiic édiicatioii 
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comniiine et  publique des enfalits. Uii priiicp, .mi I(.gislatciir, lie devi.:iit 
jamais fonder unc colonie sans y envoyer d'avance des Iioniiiies sages 
pour l'iiisrriictioi! de In jcuness '... Dans une colonie naissante, tontes les 
fiicilitds sont oiivcrtes ailx prdcniitions du Ldgislnteiir qui veiit'e'/)urer le 
sang et 1e.s mmt..s $un peuple,. Qu'il ait dii g8riie et  de la vcr1.11, les 
terre3 et les Iiommes qu'il aiira d~ois ses ntu;ns inspireront h soli àmc lin 
plan de sociGti!, qii'iin écrivaiii ne peiitjaiiiais tracer que d'une rna:iiére 
vague et~siijettc'Al'instat~ilité des Iiypotlikses, qui varient et se compli- 
qaciit avec une iiifinitS de circonstnriccs trop difficiles A prcvoir e t  h com- 
biner.. . 1, 

S e  semble-t-il pas entendre un professeur d'agi~iculturc 
dire à ses élbres : (I Lc climat cst In première rbglo de l'agri- 
culteur? Ses ressources lui dictcnt ses dcvoirs. C'est d'abord 
su position locale qu'il d 4 t  consulter. Es!-il sur un sol argi- 
leux, il doit se conduire do telle ftiçnn. A-t-il affaire à du 
sable, voici comment il doit s'y prendre. Toutes lus facilités 
sont ouvertes h 1'agiaiculteiir qui veut nettoyer et amé!iorer 
son sol. Qu'il ait de l'habileté, les lerres, Ics engrais qu'il 
aura dans SPS ,nains lui inspircront un plan d'exploitation, 
qu'un professcur ne peut jamais tracer que d'une n1anii.r~ 
vague ct sujette à l'instabilité dcs liyp3thèses, qiii varient et 
sc compliquent avec une infinité de circonstances trop dif- 
ficiles à piGvoir et à combiner. s 

Mais, ô s:iblimes écrivains, veiiillez donc vous souvenir 
qiielquefois que cctte argile, ce sable, ce fumier, dont vous 
disposez si arbiirairemcnt, cc sont des Hommes, vos égaux, 
des ttres iniulligents et libres comme vous, qiii ont reçu de 
Dieu, comme vous, la facultd dc voir, de prévoir, de peiiser 
ct de j~igcr pour eux-mêines ! 

MABLY. (II slippose les lois usées par la rouille du temps, 
la négligence dc la siicurilé, cl po~irsuit ainsi :) 

II Dans ces circonstances, il faut Btre convaincii qiie les ressorts dit 
gouvernement se sont reliichds. Llonnpz-leu?. iiric nouvel1,e teiisioii (c'est 
RU Iccteiir qiie nlably s'üdressc), ct le mal scra giiuri ... Soiige~ nioins h 
pciiir des fdiitcs qu'A encourager les vertus dont vous abc; bçsom. P a r  



cette ni6thodc voiis rendrez B votre république ln vigueiir de la jeunesse. 
C'est pour n'avoir pasété connue des peuples libres qii'ils ont perd11 la 
liberté ! M:iis si les pr0grl.s du mnl sont tels que les magistrats ordinaires 
ne piiisseiit y rembdier efficacement, ayez vecours B iine miipistrüturc ex- 
traorcliiinire, dont le temps soit coiirt et ln puissance considérnble. L'ima- 
gination des citogeiis a besoin a ion  d'Btre frappée ... I> 

Et tout dans cc goùt diirant vingt volumes. 
II a été une époqiie où, sous l'influence! de lcls enseignc- 

rnents, qiii sont le fond de l'éducation classique, cliacun :1 

voulii.se placer cn deliors et au-dessus de l'liumnnité, poiii. 
i'arranger, l'organiser et l'instituer à sa guise. 

Co?io~r.r.,ic. II Érigez-vous, i\Ioiiseigiieur, en Lycurgue or1 en Soloii. 
Avant cliie.de poursuivixi 'la lect.iire de cet &$rit,' amiis~k-+oiis.à doiiiier 
des lois h iiiielrliio' peuple saitvnge d'Aiii6riqiie 'on d'Afriqiic. Etablisscr 
dans des demciires fixcs cos hommes errniits ; apprenez-leur,dnolirriy des 
troti1ieuix:.. ; ,traviiillez h d6veloPPer,les ,qii?litds so~ialcs  qiiq 14 iiat,iirc a 
mises en eiix...: Ordonnez-letir d? conipr?ccr.h bratiqiier !os devoirs d c  
l'humniiit6 ... Empoisoiinez des clibtiniciits les plaisirs que. promet- 
terit les passions;.et votis verrez ces' bnrbnres, B cliaqiic arliclo de votrc 
IBgislntion, iiii vicé et prendre une vertii:~> i 

11 Totis Ics pe~iples oiit CU des lois. Mais peu d'oiitre ciix ont, et6 Iieii- 
reux. Qiiclle e,n est.ln caii,se,? c'est que les I~gislateiirs ont prcsquc tou- 
jours ignon! que l'objet (le la sociétt! est d'unir 1es.famillcs pnr un iiitdrSt 
conimiin. >I . . 

11 ~'impirtinlitt! des loi& consiste en deux clioses : B établir l'dgalité 
dans la fortiiiie et dnns la dignitt! des citoyens ... A mesure qiie vos lois 
établiront une pliis grande Cgalité, elles~d~vicndroiit p)us cheres à cliaque 
citoycn ... Comment I'avnrice, I'anibition, la voloplé, la paresse, l'oisiveté, 
l'envie, 1û Iinine, In j'aloiisic agiteraient-elles des Iiommes c'gniix en fortuiie 
et  cil digiiitd, e t  à i i i i  les lois ne laiiscrnient pns I'espdranco de rompre 
I'6galitJ ? II (Suit l'idylle.) 

t i  Cc qii'on vous a dit de la républiqac de Spnrtc doit voils -donner d e  
grnndcs luini&rcs sur cette qiicstion. Aucun autre Etat n'a jamnis eu des 
lois plus conformes B l'ordre de la iiatiirc et de I'6gnlit6 1 .  II 

Il n'est pas surprenant que lcs dix-septiCiiie et dix-hui- 

t Dnris le pamphlet iiacculaüréal et Socialtirne (le. 5 " O  d'aprés notre 



tiènie sibcles aient considéré Ic genre humain comme une 
matière inerte atiendant, recevant tout, forme, figure, im- 
pulsion, mouvement et vie d'iiii grand Prince, d'un grand 
Législateur, d'un grand Génie. Ccs siècles étaient iioiirris d e  
l'étude de l'antiquité, et I'ariiiqiiité ,nous o f i e  en clTet par- 
tout, en Egyptc; en Perse, en Grèce, à Rome, le spectacle 
de quelques 11omhcs manipulant à leur gré l'humanité as- 
servie par la force ou par l'imposture. Qu'est-ce que cela 
prouve? Que, parce que l'liomme let la société sont perfec- 
tibles, l'erreur, l'ignorance, le despotisme, I'csclavagc, la 
snperstition doivent' s'accumuler davartage ail cornmence- 
ment des temps. Le tort des écrivains que j'ai cités n'est pas 
d'avoir constaté lelfait, '  mais de l'avoir proposé, comme 
règle, à l'admiration et à l'imitation des races fului-es. Leur 
tort est d'avoir, avec une*inconcevable absence de critique, 
et sur'la foi diun conventionalisme piiéril, adniis ce qui est 
inadmissible, à savoir la grandeur, la dignité, la inoralité et 
le bien-être de ces sociiciés fciciiccs de I 'an~ien~monde ; d e  
ii'avoir pas compris que le temps produit et propaic,la lu- 
mitre ; q ii'à mesure que la liimière se fait, la , force passe 
du côté du Droit, et la société reprend 'possession d'elle- 

. & ', . même. 
Et en effet, quel est le travail politiqtie,auquel nous assis- 

tons? Il n'est autre que l'effort iristinctif de tous les peuples 
vers 13 liberté '. Et qu'est-cc que+la Liberlé, ce imotlqui a 
la puissance di: faire battre tou; lei caerirs et d'agiter Ic 
monde, si ce n'est I'cnsemble de  toutes les libertks, I~ber ié  

I 

classement), I'aiiteur, par "lie &rie de citations analogues, montre encore 
la filiation de la morne erreur. 

' ' (hrotote del?éditeto..) 
Pour qu'on peuple soit Beiireux, il est indispensable que les iiidividus 

qui le composent aieiit de la prdvnyance, de la priideitcc ct de cette coii- 
liaiice les uns dans les autres qiii liait de la sûrcté. . 

Or, il rie peut gukre acilu6rir ces clioses que par l'esp6iieiicc. II dcriciit 



du conscience, d'cnseigncinent, d'associatinn, dc ~~i*csse, de 
locomotion, rle travail, d'écliangc ; en d'aiitrcs ieimes, le 
franc cseicice, pour tous, de toutes Ics facul~éa iiioffciisiscs; 
ei1 d'auti-es teimcs encore, la deslruction de ioiis les dcs- 
potismcs, mêiiie le despotisme légal, el la rédtictinn de la 
Loi à sa sciule attribution rationnelle, qiii cst dc iEgiilariscr 
le Droit individuel de Idgitime déScnsc ou du répriiiier I'in- 
jiislice. ' 

Ccttc tcnrlance clil gcnre liumain, il filtit en convenir, csl 
grandeiiicnt conti-aride, particiilibrcment dans notre patrie, 
par la funcste disj)osiiioll, - fisilit de I'enseigneiiient cias- 
siqiic, - cornmurie à tous les publicistes, de se placer en 
dcliors de l'liriinanité pour l'arranger, l'organiser ct I'insli- 
tiier à leur guise. 

Car, pcinclant que la socidtd s'agite pour rdiiliser In Li- 
hcrlé, les grandslionimes qui se placent i sa tbte, iiiibus des 

prdvoyant, qiiand il a soiiffert pour n'avoir pas pidvu ; - Piiidcnt, quand 
sa téméi.itd a été soiivcnt puiiie, etc., etc. 

II résulte do la qiie la libcrtd coinnience toujours par etre accompagnée 
dc:j mails qui suivciit l'usage iiiconsiddrd qu'on cn fait. 
h cc spccteclc, des hommes se 18veiit qiii deniandént que la liberté soit 

proscrite. 
u Que I'Etat, disent-ils, soit prévoyant et  prudent pour toiit le 

e monde. 1) 

Sur qiioi, je pose ces questions : . 
1" Cels est-il possible? Pcut.il sortir un 6tat  expérimciité d'une iiat,ioii 

iriespdriniciitdc? 
2" Eii tout cas, n'est-ce p3s étoiiffer l'espérieiice dans soi1 gcrnie? 
Si le pouvoir irnposc les actes i?dividiicls, cominciit l'individu s'ins- 

tiiiira-t.il par les coiiséqueiices de ses acies? II scra donc en tutcllc pcr- 
pCtiiité ? 

Et l'État ayant tout ordoiiiié scra respoiisable dc tout. 
II y a la un foyer de ri.voluiioiis, et de dvolutioiis sans issue, puis- 

qii'clles se:.oiit faites par un peuple auqiiel, eii iiitcrdisaiit I'erp~riciice, oii 
a iiitcrdit Ic progrCs. 

(Pensée tirée des ma~zicsc~its de ltiitletr~.) 



principes dcs dix-septihmc ct dis-!iuitiCme siècles, nc son- 
gent q11'à lii courber sous le pliilantliropiqiie dcspc~tisine de 
leurs invciilions soei,iles et à Iiii faire porter docilement, SC- 

Ion i'exprc~ssion de Roiisscau, le joug de la félicité publique, 
telle qu'ils l'ont imaginée. - .  

011 le vit hien en 1789. A pcinc l'ancien régime 1dpal fut- 
il détruit, qii'on s'occupa de soiiinetlre la société nnuvcllc h 
d'autres arrangenlenis artilicicls, toujours en partant dc cc 
point convenu : l'omnipotence de In Loi. 

S ~ T - J L ' S T .  (( Le 1,égislateiir commande à l'avenir. C'est 
à lui de votrloi7. le bien. C'est ù lui de rendre les liommes ce 
qu'-il vecct qu'ils soient. )) 

ROBL~PIERRE. (( La fonction du gouvcrnemcnt est de di- 
riger les forccs pliysicliies et morales de la nation vers le but 
de son inslitiition. o 

BILLAUD-VAREXNES. « Il fout rzcréer le peuple qii'oii veut 
rendre à la liberié. Puisqu'rl faut détruire d'anciens pré- 
jugCs, clinngt:r d'antiqiies habitiidcs, pcrfectioriner les af- 
fections déj~rarécs, rcstreiiidre des besoins supcrfliis, ex- 
iirpcr des vices invét6i.é~; i l  faut donc une aciion forke, iine 
impu1sic.r. véhémente ... Citoyens, l'inflexible auslérit6 de 
L1ciirgue devint à Sparte la b,ise inébrarilahlc dc I, i  répii- 
bliqiie; le caractbre faible et confiant de Solon replongea 
Ailiènes dans l'csclavagc. Cc parallitle renferiile toute la 
science du gouvernement. )) 

LEPELLITIER. a Considérant à qiiel point l'espbce hu- 
maine est dhgradée, je mc suis convaincu de la necessité 
d'opérer une entière riigénération et, si je puis m'exprimer 
ainsi, dc crCcr un nouveau peuple. 1) 

03 le voit, Ics hommes nc sont rien que de vils inaté- 
riaux. Ce n'est pas h eux de vouloir le bien; - ils en s?nt 
incapables, - c'est au Législ,ite.ir, selon Saint-Just. Les 
homines ne sont qiie ce qu'il veut qu'ils soicnt. 

Suivant Rj~bcspierre, qui copie littéraleincnt Rousseau, 



Ic Législateur commence par assigner Ic but de I'institiclion 
de ln nalion. Ensuite les gouvcrnemenls n'ont plus qiià di- 
riger vers cc but toutes Ics forces physiques et morula. La 
nation elle-mémc reste touiours passive en tout ceci, ct 
Billaud-Varenncs nous cnscigne qu'elle nc doit avoir que 
Ics préjugés, les Iiabitudes, Ics aff~ctions Ics besoins qrie 
le Législ:ileur aiitorise. Il va jusqii'à dire qtie l'inflexible 
austérité d'un Iiomrnc est la base de la républiqiie. 

On a vu qiie, dans le cas oii le mal cst si grand qiic les 
magistrats ordinaires n'y peuvent remédier, Mably conscil- 
lait la diclature pour faire fleurir In vertu. (( Ayez recotc~s, 
dit-il, à unc magistrature extraordinaire; dont le tcrnps soit 
court et lit piiissance considérablc. L'imagination dcs ci- 
toyens a besoin d'être frappée. )) Ccite doctriiie n'a pas été 
pcrduc. Ecoutons Robespierre : - 

«Le principe du gourei.ncment rdpublicain, c'est la vertu, 
et son moyen, pendant qii'il s'établit, la tèrreur. Rous roii- 
lons substituer, dans notrc pajs, la morale à I'égoïsrnc, la 
probité à i'iionncur, Ics principes aiix usages, les rlevoirs aux 
bienséances, I'cinpirc de'la raison à la'tjrannie clc la mode, 
le mépris du vice ail mépris do mallieur, la Ger16 h l'inso- 
lenec, la grandeur d'&me à la vaniié, I'nn-iour de la gloire à 
l'amour dc l'argent, les bonnes gens 9 la bonne conipagnie, 
le mdriie à I'intrigiie, le génie au bcl esprit, la rérité à 1'6- 
clat, le cliarmc du bonlieur aux ennuis de la volupié, la 
grandeur de I'liommc à la petitesse des grands, un peuple 
magnanime, puissant, Iicureux, à un pcuple aimable, fri- 
vole, misérable; c'est-à-dire tolites les vcrtiis et  tous les mi- 
racles de la Ropubiique à tous les vices et à tous les ritli- 
cules de la monarcliie. D 

A quelle haiiteiir au-dessus du reste de I'liumanité se  
place ici Robespierre I Et remarquez la circonstance dans 
laqiielle il parle. II ne se borne pas.h espriincr le vmti d'une 
grande rénovi~tinn du cœur liumain ; il ne s'aitend mCme 



LA LOI. 379 

pas ce qu'elle résultera d'un goilvernement régulier. Pion, 
il veut l'opérerlui-même ct par la terreur. Le discours, d'où 
est extrait ce puérilet laborieux amasd'antitli&ses, avait pour 
objet d'exposer les principes de morale qui doivent diriger 
un gouvernentent ,réuolulionnaire. Remarquez que, lorsque 
Robespierre vient demander la dictatnre;ce n'est pas seu- 
lemenl pour repousser I'étrangcr et combaitre les factions ; 
c'est bien pour faire prévaloir par la terreur, et préalable- 
ment au jeu de la Constitution, ses propres principes d e  
morale. Sa prétention nc va à rien moins quc d'extirper du 
pals, par la terreur, l'égoïsme, l'honneur, les usages, !les Lien- 
séances, Ea mode, la vanité, l'amour de* l'argent,, Irc bonne 
con,pognie, l'rntrigue, le bel esprit, la uolz~p~é et la n~isére. 
Ce n'cst qu'aprls que lui, Robespierre, aura accompli ces 
~niracles, - commeil les appelle avyc raison, - qiiil per- 
mettra aux lois de reprendre leur enipire. - Eli! miséra- 
bles, qui vous crojcz si grands, qui jiigez l'liumanité si pe- 
tite, qui voulez tout réformer, réformez-vous vous-nicnîes, 
cette [fiche vcus sulôt. 

Cependant, en général, mcssiciirs Ics Réformaleurs, Lé- 
gislateurs et Publicistes ne demandent pas à exercer snr  
l'humanité un despotisme immédiat. Non, ils sont trop 
modérds ct trop pliilantliropes pour cela. Ils ne réclament 
que le clespoiisme, I'absolutisirie, l'omnipotence de la Loi. 
Seulcment ils aspirent à faire la Loi. 

Poiir montrer combien ce~te 'dis~osit ion étrangejdes es- 
prits a été uiiiversulle, en France, de même ju'illm'aurait 
fallu copier tout Mably, tout Rapti l ,  -tout .Ro~isseau, tout 
Fénelon, et de longs extraits de Bossuet et hlontesquieu, il 
me faudrait aussi rei~roduire le procès-verbal toul entier,des 
séances de laLConvention. Je  ni'en'garderai !lienet j'y rcn- . - 
voie le leciciir. N 

On penre bien que cette idée dut sourire à Bonaparte. 11 
l'embrassa avec ardeur et la mit énergiquerxent cn praiiqiie. 
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Sc consitlérant con~ilic un chimiste, il ne vit dans l'Europe 
q~l'tine iiitiiière à espérienccs. hliiis bientôt cette rnaiiCre se 
inGnifcsta comme un riactif' puissant. Aux ii.ois clIlarts dés- 
abosd, Bonaparlc, à Sainte-Hélcne, parut scconnaiire qu'il 
y a q~ielqut! iiiitiaiive dans Ics peuples, et i l  scmontra nioins 
Iinsti:c ù la litterté. Cela ne l'eii>p8clia pas celicncliint de 
donner par son testament cetle lcçon à son fils : (t Goii- 
verncr, c'est répandre la moralité, l'iiistruction et Ic bien- 
a r e .  II 

Esi-il néccssaire mainicnant dc faire voir par de fi~sti- 
dieuscs citations d'où procbrlent hlorelly, Biibcuf, Owen, 
Saint-Simon. Fouiler? Je  nie borncrai à soiin~ctirc au 
lecteiir cliielques exiriits du livre de 1,ouis Blanc sur I'cir- 
ganisütion du travail. 

(1 Dans notre projet, la soci$t6 reçoit l'impulsion dii pouvoir. 1) (Page 
11G.).  

El1 quoi consiste I'iinpnl..ion qi!c le Pouvoir donnc à 1;i 

sociCiC? A imposer leprojet de fil. 1,. Blanc. 
D'un autre côt6, la sclciét6, c'est le genre Iiiimain. 
Donc, en dériilitive, le genre l~uinaiii reçoit l'impulsion 

de hl .  1,. Bl;~nc. 
l ibre  B lui, dira-t-on. Sans doute le gcnre humaiii est 

libre dc siiirrc les conseils dc qiii que ce soit. Mais ce n'est 
pas ainsi qiie W .  L. Blanc comprend la cliosc. II entend que 
son prcgel soit convecii cn Loi, el  par conséqaent imposé 
de force par le pouvoir. 

i r  Dans notre projct, l'État ne fait que donncr ail travail une Iégisla- 
tion (excu~ez (lu peu), en vertu de laqiielle le motivcineiit indiistiicl petit 
et doit s'ücconiplir en toute libe1'1L 11 (l'@rat) ne filit que placer la libert6 
sur une petite (rien que celu) qu'elle descend, iiiie fois qli'ellc y est pla- 
CGC, par 1:i seule force des choses et pnr une suite iin!urellc dti nze'ca- 
nis??te t lub i i .  BI 

,Mais quelle est cette pente? - Celle iiidiquée pal: 
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M. L. Blanc. - Ne condiiit-elle pas aux abimes? - iYoii, 

ellc conduit au bonlieiir. - Coiiiincnt donc la société ne s'y 
place-t-elle pas d'elle-même? '- I'arce qu'elle ne sait cc 
qu'clle vciit et  qu'elle a besoin d'impuision. - .Qui lui 
donnera cette in~polsion ? - Le pouvoir. - Et qui doiincra 
l'impulsion au pouvoir? - L'inventeur du mécanisnic, 
A l .  L. Blanc. 

Nous ne sortons jamais de cc cercle : l'humanité passivc 
et un grand homme qui la meut par l'inter~enlioii de la Loi. 

Une fuis sur celte pente, la société jouirait-elle atiiiloins 
de quelque liberté? - Sans doute. - Et qu'est-ce que I i i  

liberté ? 

ii Disons-ie une fois polir toutes : la liberté consiste non'pas seiileineiit 
dnlis le Dnorr accord&, inuis d:ins le Pouroin doniid h I'liomme d'exercer, 
de d&vulopper ses facultus, sous l'empire de la justice et  sous ln sauve- 
garde de la loi. » 

u Et ce n'est point 19 une distiiictioii vaine : le seiis en est profond, I c ~  
consciqiiences en sont immenses. Car 'dhs qu'on adinet. qu'il faut :! 

l'ho~nme, pour &tre vraiment libre, le POUVOIR d'excrccr et de développei. 
ses f~~cultds, il en rcisulte que In société doit h cliaciiii de ses menibrcs 
]'instriictioii convenable, snns laquelle l'esprit liumnin ne lieut SC dC- 
ployer, et les instrumenta de travnil, sniis lcsqiiels l'nctivité humaiiic 
ne p 1 6 t  se donner cürribre. Or, p& l'intervention dequi Insocidté don- 
iierii-t-elle A cliacun.de ses meriibres l'instriictioii convenable et Ics 
instruments de travail ntkessnires, si. ce n'est par l'intervciition dc 
I'Etat? 1) 

Ainsi la liberté, c'est le pouvoir. - En quoi consiste ce 
pouvoiii? - h posséder l'inslruction et les iiistrunients de 
travail. - Qui donnera l'instruclion et les instruinehts tlc 
travail? -La so:i&é, qui les do i t .  - Par l'interventioii 
de qni la société donnera-t-elle des instruments' de travail 
.il cciix qui n'en ont pas? - Par l'intervention de 1 'E ta i .  - 
A qui 1'Etat les prendra-t-il ? 

C'est au Iccteur de faire la réponse et de voir où tout ceci 
:ibouiit. 

Un des pliénomèncs les plus élrangcs de nolre temp?, ct 
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qui étonnera probablement bcaucoiip nos ncveiix, c'est qiic 
la doctrinc qtii se fonde sur cetle triple I i ~ p o t h ~ s c  : I'incrtie 
radicale de I'liiimanité, -l'omnipotence de la Loi, - l'in- 
faillibilité du Législateur, - soit le symbolc sacré di1 pal-ti 
qui sc proclamc cxclusi\~emeni déniocnitiquc. 

II cst vrai qu'il se dit aiissi social. t . 
IZn tant qiie démocraticlue, il a une foi sans limite cil 

l'humanité. . ,  < 

Coinme~soEial, il la inet au-dessous de la boue. 
S'agit411 dc  droits poliliqiics, s'agit-il de faire sortir de 

son sein le Législateur,.oh ! alnix,'seloii lui, Ic pcuplc a l i ~  
scienco infuse ; il est doué d'un tact admirable; sa volonté 
est /ozgours droite, lu volonté yénérale ne peut errer, Le 
sumragc ne  saiirait Ctre trop universel. Nul ne doit à la so- 
ciété aucune garantie. La volonté et la capacité dc bien 
choisir sont toi~jours supposées. Esl-cc que Ic peuple peut se 
troinper? Est-ce que nous ne sommes pas dans le siècle des 
lumières ? Quoi donc ! Le peuple sera-t-il Cternellemeiit en 
tiitcllc? N'a-t-il pas conquis scs droils par asscz d'cfïorts et 
de sacrifices? N'a-t-il pas donné assez dC preuves de  son 
intelligence et de sa sagesse? N'est-il pas' arrivé à sa matu- 
rité? N'eat-il pas en état de jiiger pour lui-mGme? Ne con- 
natt-il pas scs iiitérEts? Y a-:-il un honime ou iineclass-! qui 
osc rcvendiqiier le droit de se substituer au pciiple, de dé- 
cider ct d'agir pour lui? Non, non, Ic peaplc veut Ctre libre, 
et il le sera. Il vciit diriger ses propres affaires, et il les 
dirigèra. 

Mais le Législateur est-il une fois dégagé des comices par 
l'élection, 'oli! alors Ic l a n p g e  change. La nntion rentre 
dans la passivité, dans l'inertie, dans le néant, ct Ic Légis- 
lateur prcnd possessio~i dc l'on~ilipotcncc. A lui l'invention, 
à lui la direction, A Iiii l'impulsion, à Iiii l'organisation. 
JA'liurnanité n'a plus qu'à SC laisscr Faire; l'licure du dcspo- 
lisme a sonné: Et remarqiicz qiic cela est fatal; car ce 
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peuple, tout à l'heure si éclairé, si moral, si parfait, n'a plus 
aucgnes tendances, ou, s'il en a, elles l'cntr,iînent toutes vers 
la dégradation. Et on lui'laisserait lin peu db Liberté! Mais 
ne savez-vous pas qiie, selon M. ConsidErant, la  liberté con- 
duit fatulement au monopole? Ile savez-vous pas que la 
liberte c'est la concurrence ? et que:la concurrence, suivant 
hl .  L. Blanc, c'est pour le peuple un système d'esttrminntion, 
pour lu bourgeoisie une cuuse de ruine ? Que c'est pour cela 
que les peuples sciiit d'alitant pliis exterminés et ruinés 
qu'ils sont pliis libres; témoin la Suisse, la Hollande, l'An- 
gleterre et les Etats-unis? Ne savez-vous pas, toiijonrs selon 
M. L. Blanc, que la concurrence conduit au monopole, et 
que, par la ntêmo raison, le ton  marché conduit à l'exagéru- 
tion des p r i x ?  Qiie la  concurrence tend ù tapir les sources 
de la  consommation et pousse la proddciion à une activité 
dévorante ? Que lai concurrence force la production $ à  s'ac- 
croitre et la  consommation à dicroitre ; - d'où il suit que 
les peuples 1ibi.e~ produisent pour ne  pas consommer; - 
qu'elle est tout à la fois oppression et démence, et  qu'il faut 
absolument qiie A l .  L. Blanc s'en mêle ? 
- Qiielle liberté, d'ailleurs, pourrail-on laisser aux h o m i i i b  
Serait-ce la liberté de conscience? Mais on les verra tous 
profiter de la pcrinission pour se faire athées. La liberté 
d'enseigilement? Alais les pères se hâteront de payer des 
professeurs pour cnscigncr à leurs fils l'immoralité et l'er- 
reur ; d'ailleurs, à en croire M. Tliiers, si i'enseignement 
était laissé à la librrté nationale, il cesserait d'cire national, 
et nous élèvcrions nos enfants dans les id6cs des Turcs OU 

des Indous, au lieu que, grâce au dcspotisiiîe légal de I'u- 
niversité, ils ont le bonlieur d'êtrc élevés dans les nobles 
idées des Romains. La liber16 du travail ? Mais c'cst la con- 
currence, qui a pour effct de laisser tous Ics produits nori 
consommés, d'cslermincr le peiiple et de ruiner la bour- 
geoisie. La libcrté d'échanger? Mais on sait bien, les pro- 



tcctionistcs l'ont déinoiitri! à satidté, qu'lin Iiommc se r!.irie 
quand il bcliange Iibrcniciit et qoc, poiii* s'eiiricliir, il-faut 
échangersaiis liberté. L n  liberté d'associaiioii? hluis, d'iiprhs 
In docii-inc sncialistc, liberté et association s'cscluciit, piiis- 
que précisément on n'aspirc à ravir aux homincs leurlibci*ié 
rluc poiir les forccr de s'associer. 

Vous voyez donc bien que les démocratts socialistcs ne 
pcuuei:~, en bonne coilscicnce, bisser aiix Iiomnies auciinc 
liberié, puisque, par leur naturc proprc, et si ct:s inessieiirs 
n'y nicitent ordre, ils lendcnt, de toute part, A tous Ics genres 
de clégradation et de démornlisation. 

Reste à duuincr, en ce cas, siir qlicl foiidcmcnt on rh- 
clanic porir CLIX, avec tant d'iiisttiiice, le siilfrage universel. 

Les prétciitions des orgaiiisateurs soulCvciit Linc autre 
qucsiiuii, qiic je leur ai souvcnt adiesséc, ci à laquelle, qiic 
jc saclie, ils n'ont jamais rdpondu. l'uisque les tendances 
natiircllcs de l'hurnanitu sont assez mauraises pour qu'on 
tloire l i i i  ôicr sa liberté, coinmcnt SC fait-il qiie les tcndauccs 
des organisaie~irs soient bonnes? Les LBgislaic!urs ct lcurs 
ageills ne font-ils pas partie du genre Iiumniii? Sc croiciit- 
ils pj1i.i~ d'iiii autrc limon que le reste des Iioinnics? Ils di- 
sciit [lue lii sociSt6, abandoiiiiéc à elle-mbmc, coiirt fatalc- 
ineiit HIIS tibirncs parce que ses insiiiicts sont pcrvcrs. Ils 
~~Ctc i i~ lc i i t  I'ai-i*8ter sur ceitc pente cl lui imprimer unc 
nieilleiire direction. Ils ont donc rcçii du cicl unc intclli- 
gencc cl  des vertus qui les placent cn dehors et au-dessus 
tic I'liuinanité ; qu'ils iiioiitreiit leurs titres. Ils rculcnt ciri: 
bergers, ils veulent que uocs soxons troupeau. Cet arrangc- 
incnt pr6si1pposc cn eus  un i  sopériorité dc nature, dont 
iioi~s avons bien le clroil de demander la preuve préa- 
Iiible. 

llcniarqriez cjuc ce qiic je leur coiitcsic, ce n'csl pas le 
clroit tl'in\~ciiicr des conilinnisons socialcs, J e  les propager, 
de !escoiisciller, de les cspbrimciltersur cus-mfimcs, à Iciiis 



frais et risqiies ; mais bien le droit de noiis les imposer par 
l'intcrinédiaire de la Loi, c'est-A-dire des forces et  des con- 
tribiitior,~ piihliqucs. 

Je clenlande qÙe les Cnbéiisies, les Foiiriéristcs, les Proii- 
dhoniens, Ics Uni\crsitaires, les Protcctionistes renoncent 

- non i leurs idées spéci;iles, mais h cette iclée qiii Icrir est 
cornniilne, de nous assiijettir de force A leurs grotipes ct sé- 
ries, b leurs ateliers sociaiix, à leiir banque gratiiite, à lcur 
moinlité gréco-romaine, à leurs ei~traves commerc;iales. Ce 
que je le:ir demande, c'cst de nuus laisser la faciilté de juger 
le1ii.s plans et de ne pas nous g associer, dircctcment ou in- . 
directenieiit, si noiis trouvons qu'ils froissant.nos intérêts, 
ou s'ils répiigncnt à notrc conscience. 

Car In prétention de faire iiltcrvcnir le poiivoir el l'iinliôt, 
outrc qii'elle ebt oppressivc et  spc~liairice, iiiiplicluc cncore 
cette Irjpothi'se préjudicielle : I'inlaillibilité de I'oi-ganisa- 
teiir cl  l'incoinpéience de I'liiimaiiité. 

Et si I'hiimanité est incompéientc à jugcr pour elle- 
mêiiie, qiie vient-on nous pai.1t.r de siiffrage idniversel? 

Celte contradiciion dans les itlées s'cst mallicureuseincnt 
reproduite dans les faiis, et pcridant que le pcuple-~~ai-içais 
a devancé tous les auires dans la conquête de ses droits, 011 
plutot cle ses garanties poliiiqties, i l  n'en cst pas moins rcsté 
le pliis gouvcrnP, dirigé, administré, imposé, entravé et 
exllluité de lotis Ics peuples. 

II c:t aussi celui de tous où Ics révolutions sont le pllis 
iinniinenies, et cela doit être. 

DCS (lu'on part de cettc idée, admise par toiis nos piibli- 
cistcs et si énergiquement expriiiiée par RI. L. Blanc en ces 
nlots : II La société r e ~ o i t  l'impulsicn du pouloir; n d6s que 
les liomnies se considBrent eux-mêmes comme sensibles 
inai> passifs, incapables de s'élever par leur propre disccr- 
ncincnt et par leur propre éncrgie h aiicunc inoralité. à 
~ L I C I I ~ I  bien-Cire, ct réduits h tout ;ittenclrc dc In Loi ; en Lia 

IV. e z 
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inot, quand ils admettent que leurs rapports avec l'gtat sont 
ccux du troupcau avec le berger, il est cliiir q i ~ c  1;i Respon- 
sabilité du pouvoir cst immense. Les bicns et lefiigaus, les 
vcrtus.et les vices, l'égalité et l'inégalité, IJo[,ulcnce ct In  
misbre, tout d6coulc de lui; II est cliargé de toiit, il entre- 
pre11d tout, il fait tout; donc il répond de: toiit. Si noiis 
sommes heurcux, il rr2claine à bon droit notrc reconnnis- 
sance; mais si nous soinmes misérables, nous ne pouvons 
nous en prendre qu'à lui. Nc dispose-t-il pas, cn principe, 
dc nos personnes et de nos biens? La Loi n'esl-elle pas om- 
nipotenic?En créant lc monopole universitaire, il s'est filit 
for1 de répondre aux espéranccts des pères de fainillc privés 
de liberté ; et si ccs espérances sont déçries, à qiii la fiiuic ? 
En réglementant l'indiistric,~il's'cst fait fort dc la ftiire Iirds- 
pérer, sinon il eût été absurde de Irii ôter sa liber16 ; ct si clle 
soufie, à qui la faute? En se indant dc pondérer la balance 
du comiiierce, par le jcu des tarifs, il s/st fitit fort rlc le 
faire fleurir; et si, loin de fleurir, il se meurt, à qui la ftliile? 
En accordant iiux armements niaritimes sa proicction en 
échange de leur liberté, il s'est fait fort de les rendre lacra- 
tifs ; ets'ils sont ondrcus, A qui la faute ? 

Ainsi, 'il n'y a pas iinc douleur dans la nnlion do11t le 
Gouvernement nc se soit volontaireinent rendu responsa- 
blc. Faut-il s'dtonner que clinqiie soiiffrancc soit ilne cni7se 
d e  révoliition ? 

Et qucl csi le remède qu'on proposc? C'est d'élargir iii- 
cléfininient le doinaine de 1ii Loi, c'est-ii-dirc la Responsnbi- 
lit6 du gouvcrnemcnt. 

Mais si le gouverncmcnt se cliarge d'&ver et de régler 
les salaires et qu'il ne le pirisse ; s'il se cliargc d'assisicr 
toiitcsles infortunes ct qu'il ne le puisse; s'il se cliargc d'as- 
surer des rctrailcs à tous les tra\~ailleiirs et rl~i'il ne le puisse; 
s'il se charge de fournir à tous les ouvriers des iiistrumcnis 
(lc travail et qu'il ne le puisse ; s'il sc chargc d'ouvrii. A tous 
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les affamés d'emprunts un crédit gratuit et qu'il ne le puisse; 
si, seloii Icsparoles qrie nous avonsviies avec regret échapper 
i la plunic dc RI. de Lamartine, (1 1'Stat se donne la mission 
d'écldiicr, dc dcvelopper, d'agrandir, de fortifier, ide spiri- 
tualiser, et dc  sanctifier l'âme des pcuples; 1) et qu'il éclioue; 
ne voit-on pas qu'au bout de chaque déception, hélas ! plus 
que probable, il y a une non nioins1 inévitable. révolu- 
tion ? ,, . s 1 

Je  reprends ma tlri.se e t  je dis : immédiatement apri.s la 
science économique et à l'entrée dea la science:politique i ,  

se présente une question dominante. C'est celle-ci : 
Qu'est-ce que In Loi ? que doit-elle être ? qiiel cst son do- 

maine? quelles sont ses liniitcs? où s'arrbtent, par suite, 
Ics altribuiious du Législateur? 

- Je  n'liésiie pas 5 répondre : L a  Lo i ,  c'est l a  force con$- 
murie organis6e pour fazre obstacle ct l 'Injustice, - et pour 
abréger, LA LOI, C'LST LA JUSTICE.  

II il'cst vrai que le Législateur ait sur nos personnes 
et nos propriétés une puissance alisolue,'piiisqu'elles pré- 
existent e t  que son œuvre est de les entourer de, garan- 
ties. i ! a  

II n'est pas vrai que Id Loi ait pour mission de régir nos 
consciences,-nos idées, nos volontés, noire instruction, nos 
sentiments, nos travaux, nos éclianges, nos dons, nos jouis- 
sanccs. 

Sa mission est d'empêcher qu'en aucune de ces iiiatii.res 
le droit (le l'an n'usiirpe le droit deal'autre. 

La Loi, p:irce qu'elle a poiir sanction nécessaire la Force, 
ne peut avoir pour domaine légitime que le légitime doinaine 
de la force, ii savoir : la Justice. t < . 

/ ' t i  " , J ,  

L'Bconomic politique pr6cBde la politique; celle-lh d+it si ,)es iii- 

téi.Cts humains sont nntiirellement hi~rrnoi~iq~ies ou antagoniqo? ; c e  
que celle-ci devrait savoir avant de fixer les attributioiis dli goiiver- 
nenielit. 
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13 comme cliaquc indi\idii n'a le droit de rccoiirir la 
fui,ce que dans le cas da légitime défciisc, la force collec- 
tive, qui n'est qiic la réuniun dcs forces incli\itliicllcs, ne 
saurait êirc ralioiinellcmcril al~pliqiidc ti iine aiitrc f i i i .  

La Loi, c'est donc unique iwnt l'organisation du droit 
inclivid~icl pi.deuistant de légitime ddfcnsc. 

La Loi, c'cst 1ii Jus[ice. 
II est si faus qu'clle puisse opprimer les pcrsonncs 011 

spolier lcs propriétés, meiiie dans 1111 but phiianlhropicjue, 
CJIIC sa mission est de les protéger. 

JCt qu'on nc dise pas qii'elle peut au nioins Otre philîin- 
tliropique, pou~~\~ i i  qu'elle s'abstienne de toiiie opprcssii~n, 
de toute spoli'ition; ccla est conil-adicioire. La Loi ne peut 
pas n r  pas agir sur nos personnos oii nos biens; si elle ne 
les garantit, elle les viole par cela seul q~i'elle agit, par ccla 
seul qii'cllc cst. . 

La Loi, c'est la Jiistice. 
Voilà qui cst clair, siniple, parfaiteiilcnt défini et déli- 

mité, accessible à toutc inielligeiice; ~ i s ib l c  à tout &il, car 
ln Justice est iine quaniité doniiée, immiiablc, iniiltérablc, 
qni ii'adiiiet ni plus ni nzohs. 

Soi-tcz de l i ,  fiiites la Loi religieuse, fraicrniioii.e, égali- 
t;~irè, ~~Iiilaiitlirol)iq~~c, i i id~st r i~l Ic ,  littéraire. ariistique, 
aussitôt vous i'tes dans l'iriliiii, dans I'iricertaiii, diiiis I'iri- 
connu, dans l'utopie impr~sth, ou, qiii pis est, dans In miil- 
tiiiide des iitopies conibaitant pour s'emparer de 1.1 Loi et  
s'iinposer ; car la frateriiité , la philantliropie n'ont pas 
comme la ji~stice des limites fixes. Où voiis arrêlcrez-vous'? 
Où s'arrcierii la Loi? L'un, comme M. de Saiiit-Cricq, n'é- 
tendra sa pliilantliropie quc siir qiiclclocs classes d'indus- 
triels, et il demandera à la Loi qii'ellc dispose des consoin- 
lnnteurs en fuueur des prod~tcteui.s. L'autre, coiuine h l .  Coli- 
siJérant, prendra en main la caiisc dcs tnis.ailleiirs ct 
réclamera pour eus  de 1;i Loi un S I I N I N U ~ I  assiiré, le uéfe- 
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ment, le logrment, la nour~itrc~e et toutes choses néceskciil-rs à 
I'eritvetien de la vie. Un trc?isii.me, hl. L. Blanc, dira, avec 
raison, qiie cc n'cst là qu'une fraternité ébauchée ct que la 
Loi doitdonner à tons les instruments de travail et l'insiruc- 
tion. UnqiiatriEme feraobserverqu~un tel arrangement lüissc 
encore place à l'inégalité et qiie la Loi doit faire pénctrcr, 
dans les Iiamcaux Ics pliis reculés, Ic Iiise, la littérnturc et 
les arts. Tous serez conduits ainsi jrisqu'au communisme, 011 
plutôt la législation sera ... ce qii'ellc est déjà : - le champ 
dc bataille de toutes les rêvcries ct de toutes les cupidités. 

L.a Loi, c'cst la Justice. 
Ddns cc cercle, on conçoit 1111 gouverncinent simple, iné- 

branlablc. Et je défie qu'on me dise d'où poiirrait ~ e r i i r  la 
pciiséc cl'iine réïoliition, d'linc insui,rcciion, d'une siniplc 
émeute contre une forcc put?liqiie bornéc à réprimer I'in- 
justice. Sous un tel régime, il aiirait plils dc Lien-être, le 
bien-Cire serait plus également réparti, et quant aux souf- 
fracces inséparables dc I'liumanité, nul ne songerait à en 
acciiscr le gouvernenient, qui y serait aussi étranger qu'il 
l'est aux variations dc la tcmpéraiure. A-t-on jamais vu le 
peuple s'insurger contrc la cour de cassation ou raire irrup- 
tion dans le prétoire du juge dc paix poui. rdclamer. le nii- 
nimum de salaires, le crédit gratuit, les instruments de tra- 
vail, les favcbrs di1 tarif, ou l'atelier social? Il sait bien que 
ces combinaisons sont hors de la puissance du juge, et il 
apprendrait de même qii'clles sont liors dc la piiissance de 
1'1 Loi. 

Mais faites la Loi sui. le principe fratcrnitairc, proclamez 
que c'est d'elle que dCcoulcnt les biens et les maux, qu'elle 
est responsable de toutc douleur iridividuelle, de toutc iné- 
galité sociale, et vous ouvrez la porte à une série sans fin dc 
plaintes, de liaines, de troubles et de révolutions. 

La Loi, c'cst I t i  Justice. 
Et il serait bien dirange qu'elle pût être équitablcnicnt 

92.  
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autre chose ! Est-ce quc la justice ri'cst pas le droit? Est-ce 
que les droits ne sont.pas.égatix ? 'Comment donc la Loi in- 
lervieiidrait-clle pour me soumcttre aux plaiis sociaux de 
MM. Rlimcrel, de iilelun, Tliiers, ,Louis Blanc, plutôt que 
pou'r soumettre ccs mcssicÙrs A mes plans? Croit-on quc je 
n'aie pas rcçii de la nature assez d'imagination pour inventer 
aussi une utopie? Est-ce que c'est le rôlc de  la Loi de faire 
un choix entre tant de chimères et de mettre la force pu- 
blique au service de l'une d'elles? 

La Loi, c'est la Justice. 
Et qu'on ne  dise pas, comme on le fait sans cesse, 

clu't~insi conçue la Loi, athée, incliviJiialiste et sans entrail- 
Ics, fcrait l'liumanité à son image. C'es1 là unc déductioii 
absiirde, bien digne de  cet engouement gouvernemenlal 
qui voit I'liiimanité dans la Loi. 

Quoi donc ! Dc ce que nous serons libres; s'enstiit-il que 
nous cesserons 'd'agir ? De ce que noiis ne recevrons pas 
l'impulsion cle la Loi, s'ensuit-il que noiis serons ddniiés 
d'impulsion? De ce que la Loi se bornera à nous garanlir Ic 
librc excrcice de nos fiicultés, s'erisuit-il qcie'nos facultés 
scront frappées d'inertie ?De ce que la Loi nc! nous'imposera 
pas, des formcs de religion, des modes il'association, cles 
métliodcs d'enseigneiilent, des procéd6s de travail, des di- 
rections ct'échangc, dcs plaiis de clinrite, s'eiisiiit-il que 
nous nous empresscrons dc nous plonger dans l'athéisme, 
l'isolement, l'ignorance, la misCre et I'C.goïsme? S'ensiiit-il 
que nous ne saurons plus rcconnaiire la piiissance CL la bonté 
de Dieu, nous associer, nous enlr'aider, ainier el secourir 
nos frkres malli~~ureux, étudier les sccrcts cle la nature, ils- 
pircr aux perfcclioiinen~ents de nocre Ctie? 

La Loi, c'est la Jiistice. 
Et c'est sous la Loi de jiisticc, sous le régime dii droit, 

sous I'influcnce de la liberté, de la sécurité, de  la stabilité, 
de la responsabilité, que chaque homme arrivera A toute s a  



valeur, à toute la dignité de sohbêtre, et que l'humanité ac- 
complira ayec ordre, avec calme, lentement sans doute, 
mais avec certitude, le progrCs, qui est sa destinée. ' 

Il me semble que j'ai pour moi la théorie; car quelque 
qiiestion que je'soumette au raisonnement, qu'elle soit re- 
ligicuse, philosopliiqrie, polilique, économique ;' qu'il s'a- 
gisse de bien-être, de. moralité, 'd'égalité, : de dtoit, de 
justice, de pr~grés ,  dk responsabilité, desolidarité, de pro- 
priété; de travail, d'échange, de capital;' dé salaires, d'im- 
pôts, de popillation, de crédii, de aouverneMcnt; à quelque 
point de l'liorizon' scientifique que je place, le point de dé- 
part de mes recherches,'toujoi~rsinvariablement j'aboutis à 
ceci : lasolution (lu probl&me social est clans la Liberté. 

Et n'ai-je pas aussi pour moi i'expérieiice? Jetez les yeux 
sur Ic globe. Quels sont les peuples les plus heureu$, les 
plus moraux, les pliis paisibles? Ceux où la' Loi intervient 
le moins dans l'activité privéc ; où le gouvernement se fait le 
moins scntir; où l'individualité a le plris de ressort et I'opi- 
ilion ~'ublique le plus d'influence; où lés rouage; ndrninis- 
tratifs sont les moins nombreux et les moins compliqiiés ; 
les impôts les moins lourds et Ics moins inégaux ; le6 inécon- 
tentements populaires lesnioins excités et les moins justifia- 
bles ; où Iü responsabilité des individiis et cles classes est la 
plus agissante, et où, par siljte, si les ,mœurs ne sont pas 
parfaiies, elles tendent invinciblemeiit à se rectifier; ciù les , 
transactions, les con\rentions; les associations sontale moins 
entravées ; où le travail, les capitaux,'la population, subis- 
sent les moindres 'déplacements, artificiels; oii l'hiimnnité 
obéit le plris à sa propre pe'nte ; où la pensée de Dieu pré- 
vaut le plus sur les inventions des hommes; ceux, en un 
mot, qui' approclient le plus de cette soliiiion : Dans les 
limites du droit: tout par la libre et perfectible spontanéité 
de l'liomme ; rien par la Loi bu la force que la Jiistice 
universcllu. 





LA LOI.  3 9 3  

manière à se développer liarmoniquemcnt au grand air c!c 
la LibcrtC. ArriCre donc 1cs einpiriqiies c: lcs organisntcurs ! 
Arricre Iciirs anneaux, lcurs cliairies, leurs crocliets, lcurs 
tenailles ! arri5i.e lcurs mojcns ariificiels ! ai.riL:re lcur titelicr 
social, leur phalanstère, leur gouvernemcnialisinc, leur 
ccntralisalion, lcurs tarifs, leiirs unircrsités, leurs religions 
dlStat, leurs banques gratuites ou leurs banques moiiopo- 
lisécs, leiirs con~pressions, leuis resti.ictions, letir mora- 
lisaiion ou lcur égalisation par l'impôt l Et puisqu'on a 
vniiiefnent infligé au corps social tant de sgstéines, qu'on 
finisse par où l'on aurait dû commencer, qu'on repousse 
les s)sti:mcs, qu'on mette eriIin à l ' ép rcu~e  la Libertd, - la 
Liberlé, qui cst un actc de foi en Diou ct cn son œ u v e .  



. . Yremibre lettre 1. ' ' ; '; ' 

. . ? '  . ! . . a  

L'assemblée nationale est saisie d'une question imniense, 
dont la solution intéresse au plus Iiaut degré la prospérité 
et Ic rcpos de IR France. Un Droit nouveau ïrappc à la porte 
dc la Constitution : c'est lc Droit au travail. II i i y  dcrnande 
pas seulement unc place ; il prétend y prendre, en tout ou 
cn parlic, celle du Droit de propriété. 

RI. Louis Blanc a déjà proclamé provisoiremenl cc droit 
nouveau, et l'on sait avec quel succès; 

M. Proudlion le réclame pour tuer la PropriBié; 
M. Considérant, pour la raliiermir, cn la Idgitimant. 
Ainsi selon ces piiblicistes, la l'rnpridé porte en clle 

quelque chose d'injuste et de faux, un gcrine de murt. Je 
prétends dénlonirer qu'elle est la vérité et la justice même, 
et que ce qu'elle porie dans son scin, c'est le principe du 
progrès et dc la vie. 

Ils paraissent croire quc, dans la lutte qui va sleng:igcr, 
les pauvres sont intéressés au triompbe du droit uu travail 
et  les riclies à la défcnse du droit de propriélé. Je  ine crois 

Elke partit dans le Journal des Dé6ats, no du 24 jriillet 1848. 
( N o t e  de I'édifezir.) 
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e n  mesure de prouver que le droit de propiidté est csseii- 
tiellement démocratiq~ic, et que tout cc qiii le nie ou le 
viole cst fondamentalement aristocratique et anarchique. 

T'ai hésité à demander place dans un joiirnsl pour une 
dis~ertation d ' é$onq~ie  so$ia,ll. Voici ce qui pciit justifier 
*i.+ 

cet-tei'lentative : : 

D'abora, l.a grayil6 et I'actuali\é du siijct. 
lI:nsuitc, My. ,Lqiiis Blanc, Considérant, Proudhon ne 

sont pas seulenient publicistes ; ils sont aussi chefs d'écoles ; 
ils ont derrière eiix de nombreux et ardents sectateurs, 
comme le téinoigne leur préscnce à l'assemblée nationale. 
Leurs ddctriries exercent d'irs aiijourd'hui une influence coni 
sidérable, -selon moi, funeste dansle mondedes affaires, - 
et, ce qui nc laisse pas d'6trc grave, elles i~euren t  s'étayer 
de  con'cession's échappées à l'orthodoxie des maîtres de la 
science. 

Enfin, poiirquoi n e  i'avoiierais-je pas? qiielque chose, au 
fond de ma coliscience, me dit qu'nu milieu de cette contro- 
verse brûlante, il'me Sera pcut-êlre donné de jeter un de ces 
rajons inaitclndus de clarté qiii illuminent le terrain où 
s'opère qiielquefois la réconciliation des écoles les plus 
divergentes. J-'  

C'en est assez, j'espère, pour que ces lettres trouvent' 
grâce auprès des lectciirs. 

Je dois dtablir d'abord le reproche qii'on adresse à 1i1 

~ k ~ r i é t é .  
Toici en résurnd comment M. Considérant s'en explique. 

Jc ne crois pas altérer sa tliéorie, en l'abrégeant '. 
Tout honime possède légitimement la cliosc qiic son 

« activité a crééc. Il peut la consommer, la donner, I'éclian- 
n ger, la transmctirc, sans que personne, ni même la société 
<( tout entière, ait rien à g voir. 

1 Voir le petit voltirne publié par 'hl .  Corisiddraiit sous ce titre : Théorie 
.'lu Droil tle prol~riélé el clu Droit nu t~,aclail. 
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« Lc propriétaire possède donc légitimement non-seil- 
(( lement les protluits qu'il a cré6s sur Ic sol, mais cncore 
« la plus-value qu'il a donnée au sol lui-inémc par la cul- 
u tiirc. 

(( Xais i l  y a iinc chose qu'il n'a pas créée, qui n'est Ic 
(1 friiit -tl'nucun travail ; c'est la terre brute, c'cst le capital 
« piinlitif, ç'cst la piiissailcc productive des agents iiatilr~~lu. 
a Or, Ic propriéiairc s'est emparé dc ce capital. Là est 
(( i'tis!irpntion, la confiscation, l'iiijuslica, l'illégilimité pcr- 
« iuanente. 

(( L'espèce humaine est p lade  siir ce globe pour y vivrc 
c i  et sc développer. L'espèce cst donc iisiifriiiiière c!c la 
(i hiirface di1 globe. Or, in;iintcnant, cctte sur~iicc est con- 
« lisqiiéc par le petit iionlbrc, h l'cxclusiun di1 grniid 
u noinbrc. 

u II es1 vrai quc cct:e conriscntion est inévitable; car 
« commc~iit cultiver, si th:icuil pcut exercer h I':iventu,rc ct 
« cn liber16 scs droits naturels, c'est-à-dirc les droits dc la 
« sriiivagcriv? 

(( Il nc faut donc pas détruire la propriété, mais il faut In 
(( I6gitiincr. Comment? par la rccoilnaissance du droit ail 

(( 1rauoi1. 
« Bn effet, les sauvages n'exercent leurs qualrc droits 

I I  (cliiisse, pEclie, cueillette et  pàturc) quo sous la condi- 
(( tion di1 travail ; c'cst donc sous la inémc condilion {tic 
(i Id socidté doit aux prolétnircs lJCquivalent de IJiisufruit 
(1 clont elle les a dépouillés. 

(( En définitive, la scciCté doit à tous Ics membres de 
(( i'cspkct, à cliarge dc travail, lin salaire qui lcs place dans 
« iiiic condition tellc, qii'cllc puisse étrc jugée aussi favo- 
(1 rable cj~ic celle des sauvages. 

« :\lcrs la propriété sera légitiinc dc toiis points, CL l i t  

« ri.coiiciliaticn sera faiic entre les riclies et les pauvi.cs. 1) 



Voilà toute la théorie de  M. Considérant 1. Il affirme 
qüe cette question de la propriété est des plus simples, 
qu'il ne Faut qu'un peu de bon sens pour la résoudre, et 
que cependant personne, avant lui, n'y avait rien com- 
pris. 

Le compliment n'est pas flatteur pour le genre humain ; 
mais, en compensation, je ne puis qu'admirer I'cxtrCiiie 
modestie que l'auteur met dans ses conclusions. 

Que demande-t-il, en effet, à la société? 
Qu'elle reconnaisse le Droit au travail conîme I'éqiii- 

valent, au profit de l'espèce, de l'usufruit de la terre brut{:. 
Et à combien estime-t-il cet équivalent? 
A ce que la terre brute peut faire vivre de sauvages. 
Comme c'est à peu près un habitant par lieue carrée, les 

propriétaires du sol français peuvent légitimer leur usurpa- 
tion à trbs-bon marché assurément. Ils n'ont qu'à prendre 
l'engagement que trente à quarante mille non-proprié- 
taires s'élèveront, à leur côté, à toute la hauteur des Esqui- 
maux. 

Mais, que dis-je ? Pourquoi parler de  la France ? Dans ce 
système, il n'y a plus de France, il n'y a plus de propii6té 

1 M. Considérant n'est pas le seul qui la professe, ternoin le pass:ige 
suivant, extrait di1 Juif errrtnt de M.  Eugéne Sue : 

i i  ~llo~.lificntion exprimerait mieux le manque coniplet de ces chojes 
i l  essentiellement vitales, qu'une sociét6 équitablement organisée devrait, 
11 oui, devrait forcement A tout travailleur actif e t  probe, piiisque la 
i i  civilisation l'a dépossédé de tout droit au sol, e t  qii'il naît avec ses 
ci bras pour seul patrinioine. 

11 Le sauvage lie jouit pas des avantages de 13 civilisation, mais, di1 

I I  moins, il a pour SC nourrir les animaux des forets, les oiseaux de l'air, 
i i  les poissous des riviéres, les fruits de la terre ; et, pour s'abriter et se 
II chaiiiïer, les arbres des grands bois. 

i i  Le civilise, d6shérité de ces dons de'Dieu, le civilise qui regarde la 
II PropriBté comme sainte et  sacrde peut donc, en retour de son rude la- 
11 beur quotidien qui enrichit le pays, pent donc deiiiander IIII salriire 
i i  suffisaiit pour vru1.e sninemettl, rien de plus, rien de moins. )i 

l Fr. 9- 3 



iiationalc, puisquc I'usufr.ui,t de la terre appartient, de plciii 
droit, à l'espèce. 

t lu reste, je n'ai pas l'intention d'examiner en détail la 
théorie de M .  Considérant, cela mc mènerait trop loin: Je 
ne veux m'attaquer qu'à ce qu'il y a de grave et de sérieux 
au foiid de cett théorie, je veux dire la question de la 
Renle. \ 

Le système dc RI. Considérant peut se résumer ainsi : 
Un produit agricole existe par le concours de deux ac- 

tions : 
L'action de l'honmze, ou le travail, qui donnc ouvcrlure 

nu droit de propriété ; 
1,'action de la nature, qui devrait être gratuite, et quc les 

propriétaires font injustement tourner à leur prolit. C'es1 là 
ce qui constit~ie I'uv~irpation des droits de l'espèce. 

Si donc je venais .? prouver que Ics Iioinmes, dans leurs 
triinsactions, rie se font réciproquement payer que leur tra- 
oail, qu'ils ne font pas eiitrer dans le prix des choses échan- 
gées l'action de la nature, RI. Considérant devrait se tenir 
pour coniplétemcnt satisfait. 

Les griefs de M. Proudhon contre I i i  propri6té sont abso- 
Iiiinent les mêmes. (1 La propriétS, dit-il, cessera d'être 
abusive par la mutualité des services. )) Donc, si je dé- 
montre: que IL'S liomnlcs n'échangent cntre eux quc des ser- 
vices, sans jamais se débiter réciproqueinent d'une obole 
pnur l'usage de ces forces,naturelles que Dieu a données 
g~'atuitemeiit à tous, RI. I'roudhon, de son côté, devra con- 
vciiir que son utopie est réalisée. 

Ces deux publicistes ne seront pas fondés ti réclanier le 
droit au travail. Peu importe qiie ce droit fameux soit con- 
sidéré par eux sous un jour si Jiainétralenicnt opposé qiie, 
sclori hl. Considérant, il doit légitimer la propriété, taiidis 
que, selon M. Proudlion, il doit la iucr; toujours cst-il qii'il 
n'en sera plus question, pourvu qii'il soit bien prouvé que, 



sous le régime propriétaire, les lionimes échangent peint: 
contre peine, effort contre effort, travail contre travail, ser- 
vice contre service, le concours de la nature étant toujours 
livré par-dessus le marché; en sorte que les forces naturelles, 
gratuites par destination, ne cessent-pas de rester gratuites 
à travers toutes les transactions humaines. 

On voit que ce qui est contesté, c'est la légitimité de la 
Rente, parce qu'on suppose qu'elle est, en tout ou en partie, 
uii paiement injuste que le consommateur fait an proprié- 
taire, non pour un service personnel, mais pour des bien- 
faits gratuits de la nature. - ' 

J'ai dit que les réformateurs modernes pouvaient s'ap- 
puyer sur l'opinion des principaux économistes i .  

En effet, Adam Smith dit que la Rente est souvent un in- 
térêt raisonnable du capital dépensé sur les terres en amé- 
liuration, mais que souvent aussi cet intérêt n'est qu'une 
partie de  la Rente. 

Sur quoi Mac-Cqllocli fait cette déclaration positive : 
« Ce qu'on nomme proprement la Rente, c'est la somme 

Ir payée pour l'usage des forces naturelles et de  la  puissance 
(1 inhérente au sol. Elle est entièrement distincte de la somme 
(i payée à raison des constructions, clôtures, routes et autres 
« améliorations foncières. La rente est donc toujours un 
CI monopole. 1) 

Buchanan va jusqii'à dire que a la Rente est une portion 
du revenu des consommateurs qui passe dans la poche du 
propriétaire. )) 

Ricardo : 
R Une portion de la Rente est payée pour l'usage du ea- 

CI pital qui a été employé à améliorer la qualité de la terre, 
(( élever des bâtisses, etc. ; l 'autre est donnée pour l'usage 
ic des puissances primitives et indestruc~ibles d u  sol. )) 

1 Cette proposition se trouve pllis amplement développ6e aux cllapitres v 
ei r \  des Ha~.monies économiqzres, tonle VI. (iYo1e de l'éditeur.) 



4 0 0  PAMPHLETS. 

Scrope : 
a La valeur de la terre et la f i ~ c ~ ~ l t é  d'en tirer une retlte 

(( sont dues A deiix circonstances : I o  ci l'appropriation de 
a ses puissances naturelles; 2 O  au travail appliqué à son amé- 
(( lioration. Sous le premier rapport, la Rente est un mono- 
CI pole. C'est une restriction à I'usufriiit des dous que le 
(( Créateur a faits aux hommes pour leurs besoins. Cette 
a restriction n'est juste qu'autant qu'elle est nécessaire polir 
II le bien commun. 1) 

Senior : 
(( Les instruments de la prqduction sont le traviiil et [es 

u agents naturels. Les agents naturels.apant été appropritls, 
(( les propriétaires s'en font pnger l'usuge soiis forme de: 
a rente, qui n'est la récompense d'aucun sacrifice qucl- 
a conque, et est reçue par ceux qui n'ont ni traraillé ni l'iiit 
a des avances, mais qui se borncnt à teiidre la main pclur 
(( recevoir les offrandes de la commiinauté. D 

Aprbs avoir dit qu'une partie de  la Rente est l'intérêt dii 
capital, Senior ajoute : 

a Le surplus est prélevé par le propriétaire des ageiits 
(I naturels et forme sa récompense, non pour avoir travaillé 
(( ou épargné, mais simplement pour n'avoir pas gardé 
a quand il pouvait garder, pour avoir permis que les duns 
(( de la nature fussent acceptés. a 

Certes, au moment d'entrer en lutte avec des Iiommes qiii 
proclament une doctrine spécieuse cn elle-iiiême, proprc à 
faire naître des espérances et des syinpatliics parmi les 
classes soufïrantes, et qui s'appuie sur de telles autorités, il 
ne suflit pas de fermer les yeux sur la gravité de la sit~ia- 
tion; il ne suffit pas cle s'écrier dédaigneusement qu'on n'a 
devant soi que des rêveurs, des utopistcs, des insensés, ou 
même des factieux ; il faut étudier et résoudre la question 
une fuis pour toutes. Elle vaut bien un moment d'ennui. 

Je crois qu'elle sera résolue d'une manihre satisfaisante 



pciiir tous, si je prcuve que la propriété non-seuleincnt laisse 
à ce qu'on nomme les prolétaires l'usufruit gratuit des 
agents naturels, mais encore décuple et centuple cet usii- 
fruit. J'ose espérer qu'il sortira de cette démonstration la 
claire vue de qiielqiies harmonies propres à satisfaire l'intel- 
ligence et à apaiser les prétentions de toutes les écoles éco- 
nomistes, socialistes et même communistes 4 .  

Deuxième lettre. 

Ouelle inflexible puissance que celle de la Logique ! 
De rudes conquérants sc partagent une île; ils vivent de 

RI ntes dans le loisir et le faste, au milieu des vaincris labo- 
rieux et pauvres. II y a donc, dit la Science, une autre 
source de valeurs que le travail. 

Alors elle se met à décomposer la Rente et jette au monde 
cetta théorie : 

La Rente, c'est, pour une partic, l'intérêt d'un capital 
dépensé. Pour une autre partie, c'est le monopole d'agents 
noturels usulpbs et confiqués. )) 

Rientôt cette économie politique de l'école anglaise passe 
le détroit. La Logique socialiste s'en empare et dit aux tra- 
vaitleurs : Prenez garde ! dans le prix du pain que vous 
mangez, i l  entre trois éléments. Il y a le travail du labou- 
reur, vous le devez ; i l  y a le travail du propriétaire, vous le 
devez; il ÿ a le travail de la nature, vous ne le devez pas. 
Ce que l'on vous prend à ce titre, c'est un monopole, comme 
dit Scrope; c'est une taxe prélevée sur les dons que Dieii 
vous a faits, comme dit Srninr. 

La Science voit le danger de sa distinction. Elle ne la re- 

1 Voy. h la fin de cet opiisc~ile, la r6clamation que provoqua cette pre- 
niibie lettre, de la part de M. Considérant, et la r6ponse de F. Bastiat. 

(Note tle l'éditeu~.) 



tire pas néanmoins, mais l'explique : (1 Dans le niécaiiisiiie 
social, il est vrai, dit-elle, que le r61e du propriétaire est 
commode, mais il est nécessaire. Ou travaille pour lui, cl 
il paie avec la clialeur du soleil et la fraîclieur des rosées. 
Il faut en  passer par là, sans quoi il n'y aurait pas de cul- 
ture. n 

(( Qu'à celii c e  tienne, répond la Logique, j'ai mille o r p -  
nisations en réserve pour effacer l'injustice, qui d'ailleuis 
n'est jamais nécessaire. i) 

Donc, grâce à un faux principe, i.amiissé dans I'icole coi-  

glaise, la Logiqiie bat en brèche la propriéle fonci6i.c. Sar-  
rêtera-t-elle là? Gardez-vous de le croirc. Ellc ne serait pas 
la Logique. 

Conlriie elle a d i t  A i'agrici~ltcur : La loi de la vie végétalc 
ne peut être une propriété et donner un profit; 

Elle diraau l'abricnnt de drap : La loi de la gravitalioii 
ne peut être une propriété et donner un profit ; 

Au fabricant dc toiles : La loi de l'élasticité des vapeiirs 
ne peut Ctre une propriété et donner un profit; 

Au maître de forges : La loi de la combtistion ne peut 
être une propriété et donner un profit ; 

Au marin : Les lois dc I'liydrostatiqiie nc peuvent 6ti.c 
une propriété et donner un profit; 

Au charpentier, au mcniiisier, au bûclicron : Vous VOLIS 

servez de scies, de liaclies, de marteaux ; vous faites con- 
courir ainsi à votre œuvre la diircté des corps et la résis- 
tance (les milieux. Ces lois appartiennent à tout le mondc, 
et ne doivent pas donnei- lieu à lin profit. 

Oui, la Logiqiie ira jusque-là, au risqirc clc boulcvcrscr 
1;i société entihre; aprts  avoir nié la l'ropriété foncière, elle 
niera la productivité du capital, toiijoiirs en se fondant sur 
celte donnée c(uc le Propriét:iire et le Capitaliste se font 1.6- 
tribuer pour l'usage des piiissances naturelles. C'cst polir 
cela qu'il importe de lui prouver qu'elle part d'un faux pisin- 



cipe; qu'il n'est pas vrai que dans aucun art, dans aucun 
métier, dans aucune industrie, on se fasse payer les furccs 
de la nature, et qu'à cet égard l'~griculture n'est pas privi- 
légiée. 

II est des choses qui sont utiles sans que le travail inter- 
vienne : la terre, l'air, l'eau, la lumière et la chaleur cl11 

soleil; les matériaux et les forces que nous fourniila nature. 
Il en est d'autres qui ne' deviennent utiles que parce que 

le travail s'exerce sur cés matériaux et s'empire d'e ces 
forces. 

L'utilité est donc due quelquefois à'la nature seille, quel- 
quefois au travail seul, pfesque toujours à l'activité coin- 
binée du travail et  de la nature. 

Que d'autres se perdent dans les définitions. P8ur moi, 
j'entends par Utilité ce que tout le monde comprend par 
ce mot, dont l'é~ymologie marque très-exactement le scns. 
Tout ce qui sert, que ce soit de  par la nature, de par le 
travail 011 de  par les deus, est Uiile. 

J'appelle Valeur cette portion sculeinent d'utilité quc le 
travail communique ou ajoute aux choses, cil sorte que 
deux choses-se valent quand ceux qui les ont travaillées les 
échangent librement l'une contre l'autre. Voici mes motifs : 

Qu'est-ce qui fait qu'un homme refuse un échange? c'est 
la connaissance qu'il a que la chose qu'on lui oflre exi- 
gerait d;! lui moins de travail que celle qu'on lui demande. 
On aura beau loi dire : Pa i  moins travail16 que.vous, mais la 
gravitation m'a aidé, et je la mets en ligne de compte; il 
répondra : Je puis aussi me servir dc la gratitaliuii, avec 
un travail égal au vôtre. 

Quand deux hommes sont isolés, s'ils travaillent, c'est 
pour se rendre service à eux-mêmes; que l'échange inter- 
vienne, chacun rend service à l'autre et en reçoit un service 
équivalent. Si l'un d'eux se fait aidcr par une puissance 
naturelle qui soit à la disposition de l'autre, cette puissaiice 



ne comptera pas dans le marclié; le droit de refus s'y 
OJ)J>OSC. ' 

Robinson chasse et Vendredi peclie. Il est clair que la 
qiiantité de poisson échangAe contre du gibier scra déter- 
niiriée par le travail. Si Robinson disait à Vcndrcdi : (1 La 
natare prend plus de peine pour faire un oiseau que pour 
faire un poisson; donne-moi donc plus de ton travail que je 
nc t'en donne du mien, puisque je te cède, en compensa- 
tion, un plus grand effort de la nature ... II Vendredi ne 
manquerait pas de répondre : (1 Il ne t'est pas donné, non 
plus qu'à moi, d'apprécier les efforts de la nature. Ce qu'il 
f:iut comparer, c'est ton travail au mien, et si tu veux établir 
ncs relations sur ce pied que je devrai, d'une tianière per- 
manente, travailler plus que toi, je vais nie mettre A chasser, 
et tu pecheras si tu veux. 11 

On voit que la libéralité de la nature, dans cette hypo- 
tlii:se, ne peut devenir un monopole à moins de violence. 
On voit cnrore que si elle entre pour beaucoup dans I'uti- 
lité, elle n'cntre pour rien dans la valeur. 

T'ai signalé autrefois la niétaphorc comme un ennemi 
de l'économie poliliquc, j'accuserai ici la métonymie du 
même méfait 1. 

Se sert-on d'un langage bicn exact quand on dit : (1 L'eau 
vnut deux sous? II 

On racontequ'un célèbre astronome ne pouvait sc décidcr 
à dire : Ah! le beau coucher du soleil! Mêine eri prcsencc, 
dcs dames, il s'écriai1,dans son élrange enthousiasn~e : Ali ! 
le beau spectacle que celui de la rotation de la terre, qiiand 
les rayons du soleil la frappent par la tangente ! 

Cet astroiiorne était exact et ridicule. Un économiste ne le 
serait pas moins qui dirait : Le travail qu'il faut faire pour 
allcr chercher l'eau à la source vaut deux sous. 

1 Voy. le chnp. xxir de In Ire serie des Sopliismes. 
.(Nole clc Pé<lite!rr.) 



L'étrangeté de la périplirasc n'en empêchc pas l'exac- 
titude. 

En effet, l'cau iie vaut pas. Elle n'a pas de valeur, qiioi- 
qu'elle ait dc l'utzltté. Si nous avions tous et toujqurs une 
soiirce à nos pieds, évidemment l'cau n'aurait aucurie va- 
leiiv, puisq~i'elle ne pourrait donner lieu à aucun échange. 
Miiis est-elle à un quart de lieue, il faut i'allcr chelcher, 
c'est un travail, et voilà l'origine de la valeur. Est-elle à 
unc demi-lieue, c'cst un travail double, et, partant, une va- 
leu). cloublc, quoique l'ritilit6 reste la même. L'eau est pour 
moi un don gratuit de la nature, h la condition de l'aller 
cliercher. Si je le fais moi-meme, je d e  rends un service 
rnlluennant une peine. Si j'en charge un autre, je lui donne 
une pcine et lui dois un service. Ce sont deux peines, deux 
services h comparer, à débattre. Le don de la nature reste 
toujours gratuit. En vérité, il me scmble que c'cst dans le 
truvail et non dans I'eao que réside la valeur, et qii'on fait 
une métonymie aussi bien quand on dit : L'enu vaut deux 
sous, que lorsqu'on dit : J'ai bu une bouleille. 

L'air est un don gratuit de la nature, il n'a pas de valeur. 
L ~ S  elnomistcs discnt : II n'a pas de valeur d'échange, 
mais fi a de la valeur d'iisage. Quellc langue ! Eli ! hlessieiirs, 
a\-c'grous pris à tâche dc dégoûter de la science? Pourcjuoi 
ne pas dire tout siiiiplement : Il n'a pas de valeur, mais il a 
de l'utilité? II a de l'utilité parce qu'il sert. Il n'a pas de 
voleur parce que la natiire a fait tout et le trnvail rien. Si 
le travail n'y est pour rien, personne n'a à cet égard deser- 
vice à rendre, à recevoir ou à rémunérer. II n'y a ni peine 
à prendre, ni échange à faire ; il n'y a rien à comparer, il 
n'y a pas de valeur. 

Mais entrez dans une cloche à plongcur et chargez un 
hornme de vous envoyer de l'air par une pompe pendant 
deux heures ; il prendra une peine, il vous rendra un ser- 
vice ; vous aurcz à vous acquitter. Est-ce l'air que vous 

2 3 .  



. paierez ? Non, c'est Ic travail. Donc, est-ce l'air qui a ac- 
quis de la valeur? l'arlez ainsi pour abréger, si vous voulez, 
mais n'oubliez pas que c'est une mélonyniie; qac l'air rcste 
gratuit; ct qu'aiicuneintelligence humaine ne saurait lui as- 
signer une valeur; que s'il en a une, c'estccllc qui se mesure 
par la peine prise, comparée A la  peine donnée cil écliangc. 

Un blancliisseiir est obligé de faire sécher Ic lingc daiis 
un grand établissement par l'action di1 feu. Un autre se 
contente dc l'exposer au solcil. Cc dernier prcnd iiloins de 
peine; il n'est ni nc: pciit élre.aussi exigeant. Il nc me fait 
donc pas payer la chaleur dcs rayons du soleil, et c'cst nioi 
consommateur qui en profite. 

Ainsi la grande loi économique est celle-ci : 
Les scrvices s'échnrigcnt contre des services. 
Do u t  des ; do ut facias ; facio ut des; facio Z L ~  facias ; fais 

ceci pour moi,et je  ferai cela pour fo i ,  c'est bieil 11-ivial, bien 
vulgaire; cc n'en est pas moins le cominencciiicnt, le iiii- 
lieu et la fin de la science 1. 

Nous pouvons tirer dc ces trois excinples ccttc conclusion 
générale : Le consommateur rémunère tous les seroices 
qu'on lui rend, toute la peine qu'on lui épargiic, tons Ics 

1 e II ne siifil pas que la valeltr ne soit pas daiis la matiére ou dans 
CI les forces natttrclles. II ne suffit pas qu'elle soit exclusivemeiit dans Ics 
II services. II faut encore que les services eux-iiiemes ne puissent pas 
II avoir une valeui. exagi(r6e. Car qii'irnportc un malheureux ouvrier 
II  de payer le bld clier, parce que le propriétaire se fait paycr les piiis- 
il sances productives du sol ou bien se fait payer d8mesiirérncnt soi11 
(1 intervention ? )I 

C'est I'ccuvre de la Coiiciirrence d'bgaliscr les services sur le pied de 
a la jiistice. Elle y travaille sans cesse. II 

(Pen8Lle inédite (le l'acteui-. ) 
Pour les dévclopperncnts sur In Volezlr et la Concur~eizce, vop. les 

çhap. v et.x des Ih-n?onies e'conornique~, ati tome VI.  
Voy., de pliis, au pdseiit volume, les excniples cités png. 35 et suiv. 

(Arole de l'édrfeur.) 



travaux qu'il occasionne ; mais il jouit, sans les payer, cles 
dons gratuits de la nature et des puissances que le prodiic- 
teur a mises en  œuvre. 

Voilà trois hommes qui ont mis ii ma disposition de l'air, 
de l'cau et de la chaleur, sans se rien faire payer que leur 
peine. 

Qu'est-ce donc qui a pi1 faire croire que l'agriculteur, qui 
se sert aussi de l'air, de l'eau et de la chaleur, me fait p a y r  
la prétendue valeur intrinsèque de ces agents nalurels ? 
qu'il me porte en comptc de l'iiiilité créée et de l'iitilité nori 
créée? que, par exemple, le prix du blé vendu à 18 fr. sc 
décompose ainsi : 

I$ fr.- pour le travail actuel, 
propriét6 légitime ; 31fr. pour le travail antérieur, 

3'fr. pour l'air, la pluie, le soleil, ln vie végdtale, pro- 
priété illAgitime? 

Pourquoi tous les économistes de l'école anglaise croient- 
ils que ce dernier élément s'est furtivement introduit daiis 
la valeur du blé? 

~ r o i s i & ~ n e  'lettre. 

Les services s'échangent contre des services. Je  suis obligé 
de me faire violence pour résister à la tentaiion de mon- 
trer ce qu'il y a de simplicité, de vérité et de fécoiidité' 
dans cet axiome. 

Que deviennent devant lui toutes ces subtililCs : Valezcr 
d'usage et valeur d'échange, produits malériels et produits 
imnzatériels, classes prodztctives et classes improductives ? 
Industriels, avocats, médecins, fonctionnaires, banquiers, 
négociants, marins, militaires, artistes, ouvriers, 1011s taiit 
que nous sommes, à l'exception des  hommes de rapine, 

.nous rendons et recevons des services. Or, ces services réci 
proques étant seuls commensurables entre eux, c'est en eux 



sciils que réside la v a l e u r ,  et non dans la matière gratuite 
et  dans les agents naturels grat.iitsqu'ils mettent en œuvre. 
Q~i'on ne dise donc point, comme c'est aujourd'liui la 
mode, que le négociant est un intermédiaire parasite. 
l'rend-il ou ne prend-il pas une peine? flous épargnc-t-il oii 
non du travail? licnd-il ou non des services? S'il rend des 
se?.vices, il crée dc la v o l e u r  aussi bien que le fabricant 1. 

Comnfe Ic fabricant, pour faire tourner scs mille broclies, 
s'enipare, par la macliine à vapeur, du poids de I'aimo- 
splibre et de l'expansibilité des gaz, de même le négociant, 
pour exécuter scs transports, se sert de la direction des 
vents et de  la fluidité de l'eau. ilfais ni l'un ni l'auire ne 
noiis font payer ces forces na lure l l e s ,  car plus ils en sont 
secondés, pliis ils sont forcbs de baisser leurs prix. Elles 
restent donc ce que Dieu a voulii qu'ellcs ftisscnt, un don 
gratuit, sous la condition du travail, pour I'liumanité tout 
enticre. 

Kn est-il autrement en agriciilture? C'est ce que j'ai à 
esaminer. 

Supposons une île immense Iiabitée par quelqiies sao- 
vages. L'un d'entre cux conçoit la pensée de se livrer à la 
ctiltiire. II s'y préparc de longue main, car il sait que I'en- 
trcj'rise absorbcrn bien des journées de travail avant de 
donner la moindrc récompense. II accumule des pro\+ 
sions, il fabrique de grossiers instiuinents. Enfin le voilR 
prêt ; il clôt et défriche un lopin de terre. 

Ici deux questions : 
Cc sauvage blesscrt-il les Droits de la con~munaulé? 
Blesse-t-il ses Intérêts ? 
lJiiisqu'il y a ccnt millc fois plus de terres que la commu- 

1 Voy . ,  sur lii questioii dcs iiiteimédictires, au tome V ,  lc chap. vi  du 
painphlet Ce qu'on voit el  ce qu'on n e  voit pas, ct au toiiic V I ,  le com- 
meiicemcnt di1 chap. xvr. 

(iYole (le PtVlilecc~~. ) 



nauté n'en pourrait cultiver, il ne blesse pas plus ses droits 
que je ne blesse ceux de mes compatriotes quand je puise 
dans la Seine un verre d'eau pour boire, ou dans 'l'atmo- 
sphère un pied cube d'air pour respirer. 

II ne blesse pas davantage ses intérêts. Bien au contraire : 
ne chassant plus ou chassint moins, ses compagnons ont 
proportionnellement plus.dlespace ; en outre, s'il produit 
plus de subsistances qu'il n'en peut consommer, il lui reste 
i i i i  excédant à échanger. 

Dans ce t ' éc l~an~e ,  exerce-t-il la moindre oppression sur 
sc.s semblables? Non, piiisque ceux-ci sont libres d'accepter 
oii de refuscr. 

Se fait:il payer le concours de la terre, du soleil et de la 
pluie? Non, puisque chacun peut recourir; comme lui, à 
ccs agents de prodiiction. ' 

Veut-il vendre son lopin de terre, que pourra-t-il obtenir? 
JA'équivalent de son travail, et voilà tout. S'ildisait : Donnez- 
n:oi d'abord autant de votre temps que j'en ai consacré à 
l'opération, et ensuite une autre portion de votre temps 
pour la valcur dc la terre brute ; on 1ui.répondrait : Il g a 
de la terre brute à côté de la vôtre, je ne pais que vous 
rcstitucr votre temps, puisque, avec un temps égal, rien 
ne  m'empeche de me placer dans une condition semblable 
à la vôtre. C'est justement la rSponse que nous ferions au 
porteur d'eau qui nous demanderait deux sous pour la 
v;ileur de son service et deux pour la valeur de I'caii; par 
où l'on voit que la terre et l'eali ont cela de commun, que 
l'une et l'autre beaucoup d'utilité, et  que ni l'une ni 
l'autre n'ont de valeur. 

Que si notre sauvage voulait affermer son champ, il ne 
trotiverait jamais que la rémunération de son travail sous 
une autre forme. Des préteutions plus exagérées rencon- 
trci-aicnt toujours cette inexorable réponse : (i II y a des 



terres dans I'ilc », rdponse plus décisirc qiie celle du meu- 
nier de Sans-Soiici : « 11 y a des juges à Bcrliil 1.  D 

Ainsi, à l'origine du moins, le propriétaire, soit qu'il vende 
les produits dc sa terre, ou sa terre elle-mt.n~e, soit qu'il 
I'anermc, nc fait autre cliose que rendre et rcccroir tlcs 
seruices sur le pied de l'égalité. Ce sont ces services qui se 
comparent, et par conséquent qui valent, la valeur n'étant 
attribuée au sol qnc par abrévialion ou métongrnie. 

Voyons ce qui survient à mesure que l'ile se peuple et se 
cultive. 

II cst bien évident que In facilité de SC procurcr des ma- 
tières premieres, des siibsistances et di1 travail y augmenle 
pour tout le monde, sans priviléçe pour personne, cornine 
on le voit aux gtats-unis. Là, il est absoliiment impossible 
aux propriétaires de se placer dans une position plus favo- 
rable que les autres iravailleurs, puisque, à cause de I'a- 
bondance des terres, chacun a le choix de se porler rcrs 
l'agriculture si elle devient plus lucrative que Ics autres ciii.- 

1 Nous avons entendu nng~iére iiicr la Idgitiinitd do fermage. Sans allcr 
josrluc lh, bcaiicoup de personnes ont de la pcino h coiiiprciidrc In pi.rcii- 
iiitd dii loyci dcs capitaux. Conimcnt, disent-cllcs, iiii capital one fuis 
formc' peut-il donner uii revenu éternel ? Voici, par iiii excinple, cc'tc 
Iégitimitd et  cette péreiinitd cxpliqudes. 

J'ai cent sacs de bl6, jc pourrais m'en servir pour vivre pendant qiic je 
me livre h un travail utile. 1\11 lien de ccls, je les prCtc pour lin an. Qiie 
me doit I'euipruiirc~ir ? In rcstitiitioii intégrale de ines cciit sacs de bl6. Xe 
me doit-il qiiccela? En ce cas,j'aurais rendu un scrvicc sans cil recevoir. 
II me doit doiic, oiitre la simple resiitiitioii de mon prCt, tiii seivice, uiic 
remunCrution qui sera déterniinee par les lois de I'offrcct de In demaiide : 
c'est lyN?/e'~-éf. On voit qu'nu bout dc I'nii, j'ai cncorc cent sacs de blé'h 
preter; et ainsi de suite pendnnt l'dteriiitd. L'intdret est iiiicpctitc pokti6n 
du travail qiic moi1 prbt a mis I'cmprunteur h meme d'cxécutcr. Si j'ni 
s s c z  de sacs de blé pour que les intérets siifiseiit h mon exislciice, je puis 
etre on Iiomnie de loisir sans faire tort h personne, e t  il nie scrnit Lcile 
de montrer que le loisir, ainsi nchctd, est lui-meme un des ressorts pro- 
gressifs de la sociétc'. 



~1i01~11lkl É ET SPOLIATION. 11 1 I 

I ières. Cettc liberté suffit pour maintenir l'équilibre des b e r -  

vices. Elle suffit aussi pour que les agents naturels, dont on 
se sert dans un grand nombre d'industries aussi bien qu'eii 
agriciilture, ne profitent pas ailx producteurs, en tant quc 
tels, mais au public consommateur. 

Deux frkres se séparent; I'iin va à la pêche de la balaine, 
I'aiiire va défricher des terres dans le Fhr- LVest. Ils échan- 
gent ensiiiie de l'huile ccnlre du blé. L'un porte-t-il plos en 
compte la valeur du sol que la voleur de là baleine? La com- 
paraison ne pcut porter que sur les services reçus et rendus. 
Ces.services seuls ont donc de la valeur. 

Cela est si vrai que, si la nature a kt6 très-libérale du cOté 
(Je la terre, c'est-à-dire si la récolte cst al~ondante, le prix 
du blé baisse, et c'cst le pêcheur qzii en profite. Si la nature 

été libérale clil côté de l'océan, en d'autrcs termes, si la 
pêche a été h~ureusc ,  c'est l ' h u h  qui est à bon marché, au 
profit de l'agriculteitr. Rien ne prouve mieux que le don 
gratiiit de la nature, qiioiqiic mis en œuvre par le produc- 
teur, reste toiijours gratuit pour les maises, B la seule con- 
dition de payer cette mise en œuvre qui est le s~rvice. 

Donc; tantqu'il y aura abondance de terres incultes dans 
le pars, l'équilibre se maintiendra entre les services réci- 
proques, et tout avantage exceptionnel sera refusé aux pro- 
priétaires. 

11 n'en serait pas ainsi, si les propriétaires parvenaient 
H interdire tout nouveau défrichement. En cc cas, il est bicn 
clair qu'ils feraient la loi au reste de la communauté. La 
population augmentant, lé besoin de subsistance se faisant 
de plus cn pliis sentir, il est clair qy'ils scraicnt en mcsiire , 

de se  faire parer plus cher leurs services, cc que le langage 
ordinaire exprimerait ainsi, par métonymie : Le sol a plus 
de valeur. Mais la preuve que cc privilége inique conférerait 
i,ne valeur factice non à la matière, mais aux services, c'est 
ce que nous voyons en France et à Paris même. I'ar un pro- 



cC.clé semblable à celui quc nous venons de décrirc, la loi 
limite le noriibrc des courtiers, agenis de cliiing~, notaires, 
boucliers; et qu'arrivc-t-il? C'est qu'en les inettant à nièine 
de mettre h haut prix leurs sei.vices, elle crée en leur faveur 
un capital qui n'est incorporé dans aucrine matière. Le be- 
soiii d'abrdger fait dire alors : c Cette étude, ce cabinet, ce 
brevet volent tant, e et la métonymie est éridentc. II en est 
de mCme pour le sol. 

Nous arrivons à la dernière hypollibe, celle où le sol de 
I'ile entière est soumis ti l'appropriation individuelle et à la 
ciiltiire. 

Ici il scrnble que la position relative des deux classes va 
clianger. 

En effet, la population continue de s'accn,îtrc; elle va 
encombrer toutes les carrières, excepté la seule où la place 
soit prise. Le propriétaire fera donc la loi de l'échange ! Ce 
qui liiiiite la voleur d'un service, cc n'est jamais la volonté 
dc celui qui le rend, .c'est quand celui a qui on l'offre peut 
s'en passer, ou se le rendre à lui-même, ou s'adresser à 
d'autres. Le prolétaire n'a plus aucune de ccs aliernntives. 
Autrefois il disait au propriétaire : (( Si vous me demandez 
plus que la rdinunération de votre travail, je cultircrai moi- 
mCmc; 1) el le propriétaire était forcé de SC soumettre. Au- 
joiird'hui le propriétaire a trouvé cette réplique : (( Il n'y 
a plus de place dans le pays. D Ainsi, qii'oii voie la Valeur 
daiis les choscs ou dans les services, i'agriculteiir proGtera 
du l'absence de toute concurrence, e t  comme les proprié- 
taires feront la loi ailx fermiers et aux ouvriers des campa- 
gnes, en définitive ils la feront à tout le monde. 

Cette situation nourelle a'évideinment pour cause unique 
cc fait, que les non-propriétaires ne peuvent plus contenir 
les exigenccs des possesseurs dit sol par cc mot : a Il reste 
di1 sol h défricher. n 

Que faudrait-il donc pour que l'équilibre des services fiit 



maintenu, pour que l'hypothèse actuelle rentrât à l'instant 
dans I'hypothcse précédente ? Une seule chosc : c'est qu'à 
côté de notre île il en surgit une seconde, ou, mieux en- 
corc, des con~inents non entièrement envahis par la culture. 

Alors lc travail continuerait à se dévclopper, se répartis- 
sant dans de justes proportions entre l'agriculture et les 
autres industries, sans oppression possible de part ni d'autre, 
pisisque si le propriétaire disait à l'artisan : (I Je te vendrai 
mon blé à un prix qiii dépasse la rémunération nornîwle di1 
travail, » celui-ci se bâterait de répondre : (( Je  travaillerai 
pour les propriétaires du continent, qui ne peuvent avoir de  
telles prétentions. u 

Cette période arrivée, la vraie garantie des masses est 
donc dans la liberté de l'échange, dans le droit du travail 4. 

Le droit du travail, c'est la liberté, c'est la propriété. 
L'artisan est propriétaire de son œuvre, de ses services ou 
di1 prix qu'il en a .retiré, aussi bien que le propriétaire du 
sal. Tant que, en vertu de ce droit, il peut les échanger sur 
toute la surface du globe contre des produits agricoles, il 
maintient forcement le propriétaire foncier dans cette posi- 
tion d'égnlite' que j'ai précédeminent décrite, où les services 
s'échangent contre des se~vices, sans que la posscssion du sol 
confère par elle-meme, pas plus que la possession d'une ma- 
chine à vapeur ou du plus simple outil, un avantagc indé- 
pendant du travail. 

Mais si, usurpant la puissance législative, les proprihtaires 
défendent aux prolétaires de travailler pour le dehors contre 
de la s~ibsistance, alors I'éqliilibre des services est rompu. 
Par respect pour l'exactitude scientifique, je ne dirai pas que 
par là il? élèvent artificiellement la valeur du sol ou des 

1 Cette hypotlibse a Bt6 cxnrninee de nouveau par l'aiitcur dans la 
deriiibre partie de sa lettre M. Thiers. Voy. ci-aprés les 12 dernibres 
pngcs de P~,otectionisme et Communisme. 

(Xote de l'e'diteu~.) 



agents naturcls ; mais je dirai qu'ils élèvent artificiellement 
la valeur de leurs services. Avec moins de travail ils paient 
plus de travail. Ils oppriment. Ils font comme tous les mo- 
nopoleurs brevetés ; ils font comme les propriétaires de 
l'autre période qui prohibaient les défrichements ; ils invo- 
duisent dans la société une cause d'inégalité ct de misbre; 
ils altèrent les notions de justicc et de propriété; ils creii- 
sent sous leurs pas un abîme i .  

Mais quel soulagement pourraient trouver les non-pro- 
priétaires dans la proclamation du droit au I ~ n o a i l ?  Eii 
quoi ce droit nouveau accroîtrait-il lcs subsistances ou l ( ~ s  
travaux à distribuer aux masses 1 Est-ce que tous Ics capi- 
taux ne sont pas consacrés à faire travailler ? Est-ce qu'ils 
grossissent cn passant par les coffres de l'État ? Est-ce qu'en 
les ravissant au peuple par l'impôt, l'gtat ne ferme pas au 
moinsautant de sources de travail d'un côté qu'il cil ouvre 
de l'autre? 

Et puis, en faveur de qui stipulez-vous ce droit? Selon ' 
la tliéorie qui vous l'a révélé, ce serait en faveur de qiiicon- 
que n'a plus sa part d'usufroit de la terre brute. Mais les 
banquiers, négociants, manufacturiers, légistes, médecins, 
fonctionnaires, artistes, artisans nc sont pas propriétaires 
fonciers. Voulez-vous dire que les possesseurs du sol sc- 
ront tcnus d'assurer du travail à tous ces citoyens? Mais 
tous se créent des débouchés les uns aux autres. Entendez- 
vous seulcinent que les riches, propriétaires ou non-prolirié- 
taircs di1 sol, doivent venir ail sccours des pauvres? Alors 
vous parlez d'assislance, et non d'un droit agant sa soui~cc 
daris I'appropriaiioii du soi. 

i Sur la propri6t6 foncibre,voy. les cliap. ix ct . \ I I I  des Ira,-rnonieséco~io- 
t,iigues, ail tome VI. - Voy. aussi, au  tonle II, la secoiide parabole <!u 
tlircours prononc6, le 29 septembre 18/tG, A la salle ~Ioiiies(~uieu. 

(h'ole de I'dcfile~o..) 



En fait de droits, celui qu'il faut réclarrier, parce qu'il 
est inconiestable, rigoureux, sacré, c'est le droit du travail ; 
c'est la liberté, c'est la propriété, lion celle du sol seule- 
ment, mais celle des bras, de l'intelligence, des facultés, c!e 
la personnaljté, propriété qui est violée si une classe peut 
interdire aux autres l'échange libre des services au dehors 
comme au dedans. Tant que cette liberté existe, la pro- 
priété foncière n'est pas un privilégc ; elle n'est, comme 
toutes les autres, que la propriélé d'un travnil. 

II me reste A déduire quelques conséquences de cette 
doctrine. 

Qoatrième lettre. . 

Les physiocrates disaient : La terre seule est producti! e. 
Certains économistes ont dit: Le travail seul est pro- 

ductif. 
Quand on voit le laboureur courbé sur le sillon qu'il ar- 

rose de ses sueurs, on ne peut guère nier son concours à 
l'œuvre de la produciion. D'un autre côté, la nature ne se  
repose pas. Et le rayon qui perce l'a nue, et la niie que chasse 
le vent, et le vent qui amène la pluie, et la pluie qui dis- 
sout les substances îertilisantcs, et ces substances qui déve- 
loppent dans la jeune plante le mystère de la vie, Loutcs 
les puissances connues et inconiiues de la nature préparent 
la moisson pendant que le laboureur cherche dans le som- 
meil une trkvc à ses fatigues. 

Il est donc iiapossible de ne pas le reconiiaiire : le Tra- 
vail et la nature sc combinent pour accomplir le phénomène 
de la production. L'utilité, qui est le fonds siir lequel vit le 
genre humain, résulte de cette coopération, et ccla est aussi 
vrai de presque tolites les industries que de l'agriculture. 

Mais, dans les échanges que les Iiommcs accomplissent 
entre eux, il n'y a qu'une chose qui se compare et  se puisse 



comparer, c'est le travail Iiiimain, c'est le service reçu et 
rendu. Ces services sont seuls commensiirables entre eux;  
c'cst donc eux seuls qui sont rémuiidrables, c'est. en e u s  
seuls que rdside la Valeur, et il est très-exact de dire qu'eii 
dbfinitive I'liomme n'est propriétaire que de son œuvre 
propre. 

Quant à la portion d'utilité due au concours de la naturc, 
quoique très-réelle, quoique ininieilsbiiient supérieure à 
toiit ce que l'lionimc pourrait accomplir, elle est gratuite; 
elle se transmet de niairi en main par-dessus le marclié ; 
elle est sans Valeur proprement dite. Et qui pourrait appré- 
cicr, mesurer, déterminer la valeur dcs lois naturelles qui 
agissent, depuis le commencement du monde, pour produire 
un  effet qiiand le travail les sollicite? à quoi les comparer? 
comment les e'vnluer? Si elles avaient une Valeur, elles 
fisureraient sur nos comptes et  nos inventaires ; nous nous 
ferions rétribuer pour leur usage. Et comment y parvien- 
drions-nous, puisqu'elles sont à la disposition de tous soiis 
la iuême conditon, celle du travail ? 

Ainsi, toutc produclion utile est I'œiivrc de la nature qui 
agi1 gratuitement et du travail qui se rémunbre. 

Mais, pour arriver à la production d'une uiilitd donnée, 
ces dciix contingents, travail hztmain, forces naturelles, ne 
sont pas dans des rapports fixes et immuables. Bien loin de 
là. TAe progrès consiste à faire que la proportion dii concoclrs 
n~iturel s'accroisse sans cesse et viennc diminiier d'autant, 
eii s'y subsiitiiant, la proportion dii travail humain. En 
d'autres terines, pour une quantité donnée d'ulilitd, la 
coopéraiion gratuite de la nature tend h remplacer de plus 
el1 plus la coopération onércuse du travail. La partie com- 

1 Siir I'objcctioii tirée d'iiii prétendu accnparcment des agciits natiircls, 
voy . ,  nu tonic V .  la :ettre xivC de Gt.oft i i ld (lu cridit, et ,  ait tome 1'1, les 
dei,\ dernitrcs'pages d u  cliüp. xir .  

(iyote de  I'édileur.) 



mune s'accroît aux dépens de la partie rémunérablc et 
appropriée. . 

Si vous aviez à transporter un fardeau d'un quintal, de 
Paris à Lille, sans l'intervention d'aucune force naturelle, 
c'est-à-dire à dos d'liomme, il vous faudrait un mois de fa- 
tiguc ; si, au lieu de prendre cette peine vous-même, vous la 
donniez à un autre, vous auriez à lui restituer une peine 
égale, sans quoi il ne la prendrait pas. Vieilnent le traîneau, 
puis la charrette, puis le chemin de fer; à cliaque progr(%, 
c'est une partie de l'wuvre mise à la  charge des forces na- 
turelles, c'est iine diminution de peine à prendre 011 à réiiiu- 
nérer. Or, il cst évident que toute rémunération anéantie cst 
une con@6te, non au profit de celui qui rend le service, 
mais de celui qui le reçoit, c'est-8-dire de I'humaiiité. 

Avant l'invention de l'imprimerie, un scribe ne pou\ ait 
copier unc Bible en moins d'lin an, et c'était la niesure de 
la rémuiiération qu'il était en droit d'exiger. Aujourd'liui, on 
peut avoir une Bible pour 5 francs, ce qui ne répond guGre 
qu'à une journée de travail. La force naturelle et gra tu~te  
s'est donc snbstitaée à la force rémunérable pour deux cent 
quatre-vingt-dix-neuf parties sur trois cents ; iine partie re- 
présente le service humain et reste Propriété personnelle; 
deus cent quatre-vingt-dis-ncuf parties représentent 'le con- - 
cours nafutel ,  nc se paient plus et sont par conséquent toin- 
bées dans lc donlainc de la gratuité ct dc la communauté. 

II n'y a pas un outil, un instrument, une machine (lui 
n'ait eÜ pour résriltat de diminucr le concours du Iravitil 
li~imain, soit la Valeur du produit, soit encore ce qui fait le 
fondernent de la Propriété. 

Cette observation qui, j'en conviens, n'est que bien im- 
parfaitement esposée ici, nie semble devoir rallier sur un 
terrain commun, celui de la Propriété ct cle la Liberté, les 
écoles qui se partagent aujourd'liui d'une maiiière si fâ- 
clieusc I'empirc de l'opiiiion. 



Toutes les dcoles se résument en un asiome. 
Axionic Économiste : Laissez faire, laissez passer. 
Axiome Egalitaire : ,Ilutualité des serviccs. 
Asionle Saint-simonien : A chacun selon sa capacité, h 

cliaque capacité selon ses œuvres. 
Axiome Socialiste : I'artagc équitable entrc le capital, le 

talent et le travail. 
Axiome Communisle : Communauté des biens. 
Je  vais indiquer (car je ne puis faire ici autre chose) [lue 

la doctrine exposée dans les lignes précédentes satisfait à 
tous ces vœux. 

&COKONISTES. II n'est gubre iidcessairc de prouver que les 
Économistes doivent accueillir une doctrine qui prûcède 
évidemment de Stnilh ct  de Say, et lie fait que iiiontrcr 
uric coris8queiice des lois générales qu'ils ont découvertes. 
Laissez faire, laissez passer, c'est ce que résume le mot li- 
berté, et je demande s'il est possible de concevoir la notion 
de propriété salis liberté. Suis-je propriétaire dc mes œuvres, 
dc mes facultés, de mes bras, si je ne puis les eniployer a 
rendre des services volontairement acceptés ? Ne dois-je 
pas être l ibre ou d'exercer mes forces isolément, ce qui 
entraîne la nécessité de l'échange, ou de les unir à cclles 
de ines frèrcs, ce qui est association ou échange sous une 
autre fornie ? 

Et si la liberté est g&née, n'est-ce pas la l'ropriété elle- 
niêrne qui est atteinte? D'un autre côté, comment les ser- 
vices réciproques auront-ils tous lenr juste Valeur relative, 
s'ils ne s'écliangent pas libremenl, si la loi défend au 
travail hamain (le se porler vers ceux qui sont les mieux 
réiiiunérés ? La propriété, la justice, I'égnlilé, I'équilibrc 
des services ne peuvent Bvidcinnicnt résuller que de la Li- 
berté. C'est encore la Liberté qui fait tomber le concours 
des forces aat~irellcs dans le domaine commun ; car, tant 
cl,~'un privilége 1é;~iiI in'i~tti.ibue l'exploitiition oxclusiru 



d'une force naturelle, je me fais payer non-seulement pour 
.mon travail, mais pour l'usage de cette force. J e  sais com- 
bien il est de mode aujourd'hui de maudire l a  liberté. Le 
siècle semble avoir pris au sérieux l'ironique refrain de notre 
grand chansonnier : 

Mon cœur eii belle haine 
A pris la liberté. 
Fi de l? liberte ! 
A bas la liberté ! 

Pour moi, qui l'aimai toujours par instinct, je la défen- 
drai toujours par raison. . 

É c i l ~ l ~ a ~ i i ~ s .  La mutualité des services à laquelle ils aspi- 
rent est jusiement ce qui résulte du régime p~opri6taii.e. 

En apparence, I'lioinme est propriétaire de la cliose tout 
entière, dc toute l'utilité que cette chose renferme. En  réa- 
lité, il n'est propriétaire que de sa Valeur, de cette portion 
d'utilité communiquée par le travail, puisque, en la cédant, 
il ne peut se faire rémunérer que pour le service qu'il rend. 
Le représentant des égalitaires condamnait ces jours-ci A 
la tribune la Propriété, restreignant ce mot à ce qu'il 
nomme les usures, l'usage du sol, de l'argent, des maisons, 
du crédit, etc. Maisces usures sorit clii travail et ne peuvent 
être que du travail. Recevoir un service implique l'obliga- 
tion de le rendre. C'est en quoi consiste la mutualite' des 
services. Quand je prête une chose que j'ai produite A la 
sueur de mon front, et dont je pourrais tirer parti, je rends 
[in service à l'eml~runteur, lequel ine doit aussi un service. 
II ne niyen rendrait aucun s'il se boimait à me restituer la 
chose au bout de l'an. Pendant cet intervalle, il aurait pro- 
fité de mon travail ti mcn détriment. Si jc me faisais rému. 
nérer pour aiitre chose que pour mon travail, l'objectioii 
des figalitaires scrait spécieuse. Mais il n'en est rien. Unt: 
fois donc qu'ils se seront assurés tlc la vfriti! de la théoi,ic 



exposée dansccs articles,s'ils sont conséquents, ils se réu- 
niront à nous pour raffermir la PropriétB et réclamer ce qui 
la complète ou plutôt ce qui la constitue, la Liberté. 

SAINT-SISIONIENS : A chacun selon sa capacité, à chaque 
capacité selon SPS  œuvres. 

C'est encore ce que réalise le régime propriétaire. 
Nous nous rendons des services réciproques; mais ccs 

services ne sont pas proportionnels à la durée ou à l'inten- 
sité du travail. Ils ne se niesurent pas au dynamomètre ou 
au clironométre. Que j'aie pris une peine d'une lieure ou 
d'un jour, peu importe à celui à qui j'offre mon service. Ce 
qu'il regarde, ce n'est pas la peine que je prends, mais celle 
que je lui épargne'. Pour économiser de la fatigue et du 
tcmps, je clierche à me faire aider par ilne force naturelle. 
Tant que nul, excepté moi, ne sait tirer parti de cette force, 
je rends aux autres, à temps égal, plus de services qu'ils ne 
s'en peuvcnt rendre eux-mêmes. Jc  suis bien rémundré, je 
m'enricliis sans nuire à persoiine. La force naturelle tourne 
à mon scul profit, nla capacitd est récompensée : A chacun 
selon sa capacité. hlais biciitôt rrion secret se divulgue. 
L'imitation s'empare de mon procédé, la concurrence me 
force à réduire mes prétentions. Le prix di1 produit baisse 
jiisqu'à ce que mon travail ne reçoive plus qiiela rémuné- 
ration normale de tous les travaux analogues. La force 
naturelle n'est pas perdue pour cela ; elle m'écliappe, inais 
elle est recueillie par I'liuinanité tout cntière, qui désur- 
mais se procure une satisfaction 6gale avec un inointlre 
travail. Quiconque exploite cette force pour son propre 
usage prcnd moins de peine qu'aiitrefois et, par suite, qui- 
concluc l'exploite pour autrui a droit t~ une moindre ré- 
munération. S'il veut accroître son bien-êirc, il ne lui reste 

1 Sur I'l?/rort é p a q t ~ é ,  considér6 comme 1'616meiit Ic plus inipoitant 
de la valeur, voy. le chal). v d u  tome VI. 

(Yole cle I'Pdileicr.) 



d'autre ressource que d'accroître son travail. A chaque cn- 
pacité selon ses auvres. En définitive, il s'agit de travailler 
mièux,ou de travailler plus, ce qui est la traduction rigoii- 
reuse de l'axiome saint-simonien. 

t SOCIAL~~TES.  Partage équitable entre le talent, le capital et 
le travail. - 

L'équité dans le partage résulte de la loi : les services 
s'échangent contre les services, pourvu que ces échanges 
soient lib'res, c'est-&-dire pourvu que la Propriété soit re- 
connue et respectée. 

Il est bien clair d'abord que celui qui a plus dc talent 
rend plus de services, à peine égale ; d'où il suit qu'on Iiii 
alloue volontairement. une plus grande rémunération. 

Quant au Capital et au Travail, c'est un sujet sur leqiiel 
je regrette de ne pouvoir m'étendre ici, car il n'en esi pas 
qui ait été présenté ail public sous un jour plus faux ct plus 
funeste. 

On représente souvent le Capital comme un monstre dé- 
vorant, comme l'ennemi di1 Travail. 011 est parvenu ainsi à 
jeter une sorte d'antagonisme irrationnel entre deux piiis- 
sances qui, au fond, sont de même origine, de même na- 
ture, concourent, s'entr'aident, et ne peuvent se passer 
l'une de l'autre. Quand je vois le Travail sIirriter contre le 
Capital, il me semble voir l'Inanition repousser les alimeiits. 

J e  définis le Capital ainsi : Des malériaux, des instru- 
ments et des provisions, dont l'usage est gratuit, ne l'ou- 
blions pas, en  tant qiie la nature a concouru à les produire, 
et dont la Valeiir seule, friiit du travail, se fait payer. . . 

Poiir exécuter une œuvre utile, i l  faut des matériaux ; 
pour peu qu'elle soit compliquée, il faut des instruments; 
pour peu qu'elle soit de longiie lialeine; il faut des proüi- 
sions. Par cxemple : pour qu'un chemin de fer soit entre- 
pris, il faut que la société ait épargné assez de moyens 
. I V .  2 k 



d'existence pour faire vivre des milliers d'liommes pendant 
plusieurs années. 

Matériaux, instruments, provisions sont eux-meines le 
fruit d'un travail antérieu?, lequel n'a pas encora été rému- 
noré. Lors donc qiie le travail antérieur et le travail actuel 
se combinent pour une fiu, pour une œuvre commiine, ils 
se rémunèrent l'un par l'autre; il y a là échange de travaux, 
échange de  services à conditions débattues. Quelle est celle 
des deux parties qui obtiendra les meilleures conditions? 
Celle qui a moins besoin de l'autre. Nous rencontrons ici 
l'inexorable loi de l'offre et dc la demande; s'en plaindre 
c'est une puérilité et une contradiction. Dire que le travail 
doit être ~rhs-rémunéré quand les travailleurs sont nom- 
breux et lescapitaux exigus, c'est dire que cliacun doit a r c  
d'autant mieux pourvu que la provision est plus petite. 

Pour que le travail soit demandé et bien payé, il faut donc 
qi~'iI y ait dans le pays beaucoup de matériaiix, d'instru- 
nients et de provisions, autrement dit, beaucoiip de Capital. 

II suit de là que l'intérêt fondamental des ouvriers est que 
le capital se forme rapidement ; que par leur prompte ac- 
cumulation, les matériaux, les instruments et  les provisions 
se fassent entre eux une activc concurrence. II n'y a que 
cela qui puisse améliorer le sort des travailleurs. Et quelle 
est lacondition esseiitiellepour que les capitaux se forment? 
C'est que chacun soit sûr d'être réellement propriétaire,  
dans toute l'étendue du mot, de son travail et de ses épar- 
gues. Propriété, sécurité, libert6, ordre, paix, Qconomie, 
voilà ce qui intéresse tout le monde, mais surtout,ct au plus 
liaut degré, les prolétaires. 

Conaiu~is~es.  A toutcs les époques, il s'est rencontré des 
cœurs Iionnêtes et bienveillants, des Thomas Morus, des 
Harrington, des Fénelon, qui, blessés par le 'spectacle des 
souffrances tiumaincs C L  de I'iiiégalit6 des conclitions, out 
clierclié un refuge dans l'utopie communisle. 



Quelque étrange que cela puisse parait!.e, j'affirme que 
le régime propriétaire tend à réaliser de plus en plus, sous 
nos yeux, cette utopie. C'est pour cela que j'ai dit en com- 
mençant que la propriété élait essentiellement démocra- 
tique. < 

Sur quel fonds vit et se développe l'humanité? sur tout 
ce qui sert, sur tout ce qui est utile. Parmi les choses utilei, 
il y en a auxquelles le travail humain reste élranger, l'air, 
l'eau, la lumière di1 soleil; pour cclles-là la gratuité, la 
Communauté est entière. Il y en a d'autres qui ne devien- 
nent utiles que par la coopération du travail et de la nature. 
L'utilité se décompose donc en elles. Une portion y est 
mise par le Travail, et  celle-là seule est rém~inérable, a de  
la Valeur et constitue la Propriété. L'autre portion y est 
mise par les agents naturels, et celle-ci reste gratuite et 
Commune. 

Or, dc ces deux forces qui concourcnt à produire I'ufi- 
lité, la seconde, celle qui est gi'atiiite et commune, se sub- 
stitue incessamment à la première, cellc qui est onéreuse et 
par suite rémunérable. C'est la loi du progrès. Il n'y a pas 
d'homme sur la terre qui ne cherche un auxiliaire dans les 
puissances de la nature, et quand il l'a trouvé, aussitôt il en 
fait jouir I'homanité tout entiiare, en abaissant proportion- 
nellement le prix du produit. 

Ainsi, dans chaque produit donné, la portion d'utilité qui 
est à titre gratuit se substitue peu à peu à cette autre por- 
tion qui reste à titre onéreux. 

Le fonds commun tend donc à dépasser dans des propor- 
tions indéfinies le fonds approprié, et l'on peut clire qu'au 
sein de l'humanité le domaine de la communauté s'élargit 
sans cesse. 

D'un autre côté, il est clair que, sous l'inflcience de la li- 
berté, la portion d'utilité qui reste rémunérable ou appro- 
priable tend à se répartir d'une manière sinon rigoureuse- 



ment égale, du moins proportionnelle aux services rendus, 
puisque ces services mêmcs sont la mesure de la rémuné- 
ration. 

On voit par là arec quelle irrésistible puissance le prin- 
cipe de la Propriété tend h réaliser l'égalité parmi les hom- 
mes. Il fonde d'abord un fonds commun quc cliaque progrès 
grossit sans ccsse, et à l'égard dnqiicl l'égalité est parîaite, 
car tous leshommcs sont égaux devant une valeur anéanlie, 
devant une utilitd qui a cessé d'être rémiinérable. Tous les 
hommes sont égaux devant cette portion du prix des livres 
qiie l'imprimerie a fait disparaître. 

Ensuite, quant à la portion d'utilité qui correspond au 
travail humain, à la peine ou h l'habileté, la concurrence 
tend à établir l'6quilibrc des rémunérations, et  il ne reste 
d'inégalité quc cclle qui se justifie par I'iiiégnlité mernc des 
efforts, de la fatigue, du travail, de l'habileté, en un mot, 
dcs services rendus; et, outre qn'unc telle inégalité sera 
éternellement juste, qui ne comprcnd que, sans elle, les 
efforts s'arreteraienl tout à coup? 

Je  pressens l'objection ! Voilà bien, dira-t-on, I'optiniisme 
des Qonomistes. Ils vivent dans leurs tliéories et ne dai- 
giient pas jeter les yeox sur les faits. Où sont, dans la 
rénlité, ces tendances égalitaires? Lc monde entier ne pr6- 
sente-t-il pas le lamentable spectablerle l'opulence A côté du 
paupérisme? du fastc insiiltant le dénûnlen~? dc l'oisiveté 
et de la fatigue? deln satiété et de l'inanition? 

Cette iriCg;ilité, ces inishres, ces soufîrances, je ne les nie 
pas. Et qui pourrait les nier? Mais je dis : Loin que ce soit 
le principc dc la Propriété qui les engendre, elles sont im- 
piitables au principc opp»sé, au principe de la Spoliation. 

C'est ce qui me reste à démontrer. 
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Cinquième lettre. 

Non, les économistes ne pensent pas, comiiie on le leur 
reproclie, que nous soyons dans le meilleur des inondes. Ils 
n e  ferment ni leurs jeux aux plaies de la société, ni leurs 
oreilles aux géiilisscincnts de ceux qui souffrent. Mais, ces 
doiileurs, ils en  cherclient la cause, et ils croient avoir re- 
connu que, parmi celles siir lesquelles la société peut agir, 
il n'en est pas de plus active, de pliis générale que l'injus- 
tice. Voilà pourquoi ce qu'ils invoquent, avant tout et sur- 
tout, c'est la justice, la justicc universelle. 

L'homme veut améliurer son sort, c'est sa première loi. 
Puur que cette amélioration s'accomplisse, un travail préa- 
lable ou une peine es1 nbcessaire. Le mênie principe qui 
pousse l'homme vers son bien-être le porte aussi à éviter 
cctte peine qui en est le moyen. Avant de s'adresser à son 
propre travail, il a trop souvcnt recours au travail #autrui. 

On peut donc appliquer à l'inlérêt personnel ce qulEsope 
disait de la langue : Rien au monde n'a fait plus de bien ni 
plus de mal. L'intérêt personnel crCe tout ce par quoi I'hu- 
mCliiité vit et se développe; il stiniule le travail, il enfante la 
propriété. Bl,iis, en mCme temps, il introduit sur la terre 
toutcs les injustices qui, selon leurs formes, prennent des 
noms d1;ei.s et se résument dans ce mot : Spoliation. 

Propriété, spoliafion, sœurs nées du même père, salut et 
fléau de la société, génie du bicn et génie du mal, puissan- 
ces qui se dispiitent, depuis le cornrnencement, l'empire et 
les destinées du monde 1 

Il est aisé d'expliquer, par cctte originc commiine à la 
Propriété et à la Spoliation, la facilité avec laquelle Rous- 
seau et ses modernes disciples ont pu calomnier et ébranler 
i'ordre social. 11 suffisait de lie montrer l'Intérêt personnel 
que par une de ses faces. 

e h .  



Nous avons vu qiie les Iiommcs sont naturellement Pro- 
priétaires de leurs œuvres, et qii'cn se transmettant des uiis 
aux autres ces propribtés ils SC rcndent des se~v i ce s  récipro- 
ques. 

Cela posé, le caractère général de la Spoliation consistc h 
employer la force 011 la ruse pour altérer à notre profit l'ci- 
qui~alcncc des services. 

Les combinaisons de  la Spoliation sont inépuisablcs, 
comme les ressources da la sagacité humainc. Il faut deus 
conditions pour que les services échangés puissent êtrc tc- 
nus pour Iégitimcment éqoi~iilents. Li1 prcniière, c'cst qiic 
le jiigenient dc l'iinc des partics contractantes nc soit pas 
SaussC par Ics manaeueres de l'autre ; la secondc, c'est que 
la transaction soit libre. Si un Iiomme parvient à exlorqucr 
dc son scmblablc un service réel, en lui faisant croirc qiie 
ce qu'il lui ilonne en rctoiir est aussi un servicc réel, tandis 
qiie ce n'est qu'un service illiisoire, il y a spolintion. h pl:ls 
Sorte raison, s'il a recours à la forcc. 

On est d'abord porté A penser rluc la Spoliation nc se nia- 
nifcste que sous la foi-me de ces vols définis et punis par le 
Code. S'il en était ainsi, je donnerais, en c k t ,  unc trop 
grande importance sociale à des faits exceptionnels, qiic la 
consciencc publique réprouvc et qiic la loi rdprime. Alais, 
liélas! il y a la spoliation qui s'cxerce avec le conscntcment 
de la loi, par l'opération de la loi, avec l'ssscntimcnt et 
soiivent aux applaiidisscments de  la société. C'est cettc 
Spoliation seule qiii peut prendre des proportions énormes, 
suffisantes poiir altérer la distribution de la riclicsse dans 
le corps social, paralyser poiir longtemps la forcc de nivcl- 
lement qui est dans la Liberté, créer l'inégalité pernlanentc 
des conditions, ouvrir le gouffre de la misère, et répandre 
sur le iiioncle ce déluge de maux que des esprits superficiels 
attribueilt à la L'ropriétB. Voilà la Spoliation dont je parlc, 
qiiand je dis qii'clle dispute ail principe opposé, dcl)iiis 
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l'origine, l'einpirc (la monde. Signalons briCremcnt quel- 
q11cs-unes de ses manifestations. 

Qu'est-ce d'abord que la guerre, telle surtout qu'on la 
comprenait dans l'antiquité? Des hommes s'associaient, se 
formaient en  corps dc nation, dédaignaient d'appliquer 
leurs facultés à l'exploitation de la nature pour en obtenir 
des mojens d'existence ; mais, attendant que d'autrcs peu- 
ples clissent forme des propriétés, ils les attaquaicnt, le fcr 
ct Ic feu à la main, et les ddpouillaieiit périodiquement (le 
leurs biens. Aux vainqueurs alors non-seulement le butin, 
mais la gloire, les chants des poëtes, les acclamations cles 
femmes, les récompenses nationales et l'admiration de la 
postérité! Certes, un tel régime, de telles idées universelle- 
ment acceptées clcvaient infliger bien des tortures, bien des 
souffrances, amener une bien grande inégalité parmi les 
hommes. Est-ce la faute de la Propriété? 

Plus tard, Ics spoliateursse raffinèrent. Passer les vainrus 
au f i l  de l'épée, cc fut, à leurs yeux, détruirc un trésor. Ne 
ravir que des propriAtés, c'était une spoliation transitoire ; 
ravir Ics hommes avec les clioses, c'&ait organiser la spolia- 
tion permanente. De là l'esclavage, qui est la spoliation poiis- 
sée jusqu'à sa limite idéale, puisqu'elle dépouille le vaincu de 
toute propriété actuelle et de toute propriété future, de ses 
œuvres,de ses bras, de son intelligence, de ses facultés, de ses 
affections, de sa personnalité tout entière. II se résume en 
ceci : cxiger d'un Iiomme tous les services que la force peut 
lui arracher, et ne lui en rendre aucun. Tel a été l'état tlu 
monde jusqu'à une éporli~e qui n'est pas très-éloignée de 
nous. Tel il était en particulier à Athènes, à Sparte, à Rome, 
et il'est triste de penser que ce sont les idées et les mœurs 
de ces républiques que I'édiication offre à notre engoiiement 
et fait pénétrer en nous par tous les pores. R'niis ressem- 
blons à ces plantes, auxquelles l'horticulteur a fait absorber 
des eaux coloréca et qui reçoivcnt ainsi une ieinte artificielle 



ii~cli'açable. Et l'on s'étonne que des générations ainsi in- 
sti-iiitcs ne pilissent fonder unc R4l)iiblique IioniiBte ! Qiioi 
qu'il cn soit, on conviendra qu'il y avait lh unc causc d'iiié- 
p l i t é  qui n'est certes pas impiitable an réginic proljriélaire 
tel qu'il i l  Cd défini dans les précédents articles. 

Je  passe par-dessus le servage, le régime féodal et cc qui 
l'a suivi jiisqu'en 89. Mais je rie puis ni'empCclier de men- 
tionner la Spoliation qui s'cst si longtemps exercée par 
I'iibus des influences religiciises. Reccvoir des Iioinmes des 
services positifs, et ne leur renclre en rctoiir qiie des servi- 
ces imaginaires, frauduleux, ill~isoires et dérisoires, c'est 
les spolier de letir consenterncnt, il est vrai ; circonstance 
aggravante, piiisqu'elle iinpliqiie qu'on a coinmcncé par 
pervertir la source même de tout progrBs, le jugcinent. Jc  
n'insisterai pas 18-dessus. Tout Ic monde sait cc que I'ctploi- 
talion de la crédulité publique, par l'abus des religions 
vraies ou fausses, avait mis de distance entre le sacerdoce 
et le vulgaire dans l'Inde, en 1~gypie, en I~ulie, en Espagne. 
Est-cc encore la I'aute de la Propriété? 

Nous venons au dis-ncuvién~c siècle, aprhs ces grandes 
iniquités sociales qui ont imprimé sur le sol une trace pro- 
foiitle; et qiii peut nier qu'il faut di1 temps pour qu'cllc 
s'ciïacc, alors même que nous ferions prévaloir dhs au- 
joiird'hui dans toutes nos lois, dans toutes nos relations, 
le principe de la propriété, qui ii'cst que la liberté, qui 
n'est que I'cspression dc la justice universelle? Rappelons- 
nous que le servnge courre, de nos jours, la moitié dc l'Eu- 
ropi: ; qu'en France, il y a à peine un demi-sièclc que la 
féodalité a reçu le dernier coup; qu'elle est encore dans 
toute sa splendeur en Angleterre; que toutes les nations 
foiit des efforts inouïs pour tenir debout de piiissantes 
arinées, ce qui implique ou qu'elles mcnaccnt réciproque- 
ment leurs propriétds, ou que ces armées ne sont elles- 
mêmes qo'unc grande spoliation. R,ippeloiis-nous que tous 
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les peuples succombent sous le poids de dettes dont il faut 
bien rattaclier l'origine à des folies passées; n'oublions pas 
que nous-mêmes nous payons des millions annuclleinen1 
pour prolonger la vie ar~ificielle de colonies à esclaves, 
d'autrcs millions pour empêclier la traite sur les côtes 
d'Afrique (ce qui nous a impliqués dans une de nos plus 
gr.aodes difficultés diploinatiques), et que nous sommes sur 
le point de livrer 100 millions aux planteurs pour couronner 
les sacrifices que ce genre de spoliation nous a infligés sous 
tant de formes. 

Ainsi le passé nous tient, quoi que nous puissions dire. 
Nuus ne nous en dégageons que progressivenient. ,E&l 
surprenant qu'il y ait de l'Inégalité parmi les hommes, 
puisque le principe &plilaire, la Propriété, a été josqu'ici 
si peu respecté ? D'où viendra le nivellement des conditions 
qui est le vœu ardent de notre époque et qui la caractérise 
d'iine manière si honorable ? II viendra de la simple Jiis- 
tice, de la réalisation de cctte loi : Sel.vice pour service. 
Pour que deux scrviccs s'écliangent selon lcur valeur réelle, 
il faut deux clloses aux partics contractantes : lumihes 
dans le jugement, liberté dans la transaction. Si le juge- 
ment n'est pas éclairé, en retour dc serviccs réels, on nccep- 
tera, même librement, des services derisoires. C'est encore 
pis si la force intervient dans le contrat. 

Ceci posé, et reconnaissant qu'il y a cntrc les hommes 
unc inégalité dont les caùses sont historiques, et ne peu- 
vent céder qu'a l'action du temps, voyons si du moins 
noire sibcle, faisant prévaloir partout la justice, va enfin 
bannir la force ct la ruse dcs transaciions humaines, lais- 
ser s'éiablir naturellenient l'équivalence des services, ci faire 
trioinplier la cause démocratique et égalitaire de la Pro- 
priété. 

FIélas! je rencontre ici tant d'abus naissants, tant d'cxcep- 
tioiis, tant de déviations directes ou indirectes, aliparaissant 



à l'horizon du nouvel ordre social, que je ne sais par oii 
commencer. 

Nous avons d'abord les priviléges de toute espèce. Nu1 ne 
peut se fairc avocat, médecin, professeur, agent de cliangc, 
courtier, notaire, avoué, pharmacien, impriineiir, bouclier, 
boulanger, sans rencontrer des prohibitions légales. Ce sont 
autan1 de s~ruices qu'il est défendu dc rendre, ct, par suite, 
ceux i qui l'autorisaiion est accordéc les mcltent à plus 
haut prix, à cc point quc ce pririlége seul, sans travail, a 
souvent une grande valeur. Ce dont je me plains ici, cc n'est 
pas qu'on exige des garanties de ceux qui rendent ces sels- 

uices, quoiqu'h vrai dire la garantie efficace SC trouve cn 
ceux qui les reçoivent et les paient. Mais encore faiidrait-il 
quc ces garanties n'eussent rien d'exclusif. Exigez de moi 
que je sache ce qii'il fniii savoir pour ctre arocat nu médc- 
cin, soit; niais n'exigez pas que je l'aie appris en telle ville, 
en tel noiiibre d'années, etc. 

Vierit cnsuitc Ic prix artificiel, la valeur suppléme~;- 
taire qu'on essaie de donner, par le jeil des tarifs, R In 
plupart des choses nécessaires, blé, viande, étores, fer, 011.- 

tiis, etc. 
II y n là dvidcmment un effort pour détruire I'équivalencc 

des services, une attcinte violente à la plus sacrée de touies 
les propriétés, celle des bras et des faciiliés. Ainsi que je 
l'ai préc4demment démontré, quand Ic sol d'lin lliiys a éié 
successivenient occupé, si la population ouvribre coniinuc 
à croître, son droit est de limitcr les pr6ten:ions du pro- 
priétaire foncier, en travaillant pour le deliors, en faisant 
venir dn dehors sa subsistance. Cette population n'a que dii 
travail à livrer en échange des produits, ct i l  est cieir qiic s i  
le premier terme s'accroit sans cesse, quand le second dc- 
meiire stationnaire, il faudra donner plus de travail contre 
moins de produits. Cet efïet se rnanifestc par la baisse des 
salaires, le plus grand des malhciirs, quand ellc est duc A 
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des causes naturelles, le plus grand dss crimes, quand elle 
provient de la loi. 

Arrive ensuite l'impôt. II est devenu un m o p n  de vivrc 
très-recherché. On sait que le nombrc des placcs a toiijours 
été croissant et  quc le nombre des solliciteurs s'accroit 
encore plus vite que le nombre des places. Or, quel est le 
solliciteur qui se demande s'il rendra au public des services 
équivalents à ceux qu'il en attend? Ce fléau est-il prés de 
cesser? Corninent le croire, quand on voit qiie l'opinion pu- 
blique elle-même pousse à toiit faire faire par cet être fictif 
l l E t a t ,  qui signifie une collection d'agents salariés P Après 
avoir jugé tous les hommes sans exception capables de gou- 
verner le pays, nous les declarons incapables de se gouver- 
ner eux-mêmes. Bientôt il y aura deus oii trois agents sa- 
lariés auprès de chaque Français, l'un pour l'empêcher dc 
trop travailler, l'autre pour faireson éducation, un troi- 
sifme pour lui fournir du crédit, un quatrième pour cntra- 
ver ses transactions, etc., etc. Où nous conduira cetle 
illusion qui nous porte à croire que l'État est un person- 
nxge qui a ~ i n e  fortune inépuisable iiidépendante de la 
nôtre ? 

Le peuple commeiice à savoir que la machine gouverne- 
mentale est coûteuse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le 
fardeau retombe inévitublement sur lui. On lui fait croire 
que si jusqu'ici sa part a Ci8 lourde, la République a un 
moyen, tout en augn~entant le fardeau général, d'en repas- 
ser au moins ln plus grande partie sur les épaules du riche. 
  un este illusion 1 Sans doute on peut arriver à ce que Ic 
percepteur s'adresse à telle personne plutôt qu'h telle autrc, 
et que, matériellement, il reçoive l'argent de la main du 
riche. Mais l'impôt une fuis payé, toiit n'est pas fini. 11 se 
fait un travail ultérieur dans la société, il s'opère des réac- 
tions sur la ralcur respectir e des'services, et l'on ne peut 
pas éviter que la charge' ne se répariisse à la longue sur 



tout le nionde, le paiivre compris. Son réritablc intéiêt cst 
donc, non qu'on frappe une classe, mais qu'on les niénnge 
toutes, à cause dc la solidarité qrii les lie. 

Or, rien annonce-t-il que le temps soit venu oii les taxes 
vont htre diminuées? 

Je  le dis sincèrement : je crois que nous entrons dans 
unc voie où, avec dcs formes fort douces, fort subtiles, fort 
ingéilieuses, revêtiles des beaux noms de solidarité et de 
fraternité, la spoliation va prendre des développcmehts clont 
l'imagination ose à peine mesurer l'étendue. Cettc forme, la 
voici : Sous la dénomination d'lrtat, on considère la col- 
lection descitoyens comme un être réel, ayant sa vic pro- 
pre, sa riclicsse propre, indépendamment dc la vie et de la 
riclicsse des citoyens cux-mcmes, et puis cliacun s'adresse 
à cet être fictif pour en obtenir qui l'instruction, qui le ira- 
vail, qui le crédit, qui les aliments, etc., etc. Or, l'dtat ne 
peut rien donner aux citoyens qu'il n'ait commcncé par le 
leur prendre. Les seuls etrets de cet intermédiaire, c'cst 
d'abord une grande déperdition de forces, et ensuite la coin- 
plète dcstruction dc l'équivalence des services, car I'efforr de 
chacun scra de livrcr le moins possible aux caisscs de I'Etat 
et d'en rctirer le plus possilile. En d'autres termes, le Trésor 
public scra au pillage. Et ne vogons-nous pas dès aujour- 
d'liui quelqae cliosc de senlblable ? Qiielle classc ne suIli- 
cite pas les faveurs de l'État? II semble que c'est en lui 
qu'est le principe de vie. Sans compter la race innombra- 
ble de scs propres ageiits, 1'agriculturc, les nianufacturcs, 
le commerce, les arts, les tliélitres, les colonies. IR naviga- 
tion attendent tout de lui. On veut qu'il défriclie, qu'il irri- 
gue, qu'il colonise, qii'il enseigne et même qu'il amiise. 
Cliacun niendie une prime, une subvention, iin encoiirage- 
ment et surtout la gratuité de certains serriccs, comme 
I'instruciion et le crédit. Et poiirquoi pas dcn1:inder i 1'1:tat 

. la gratuité de tous les services? pourquoi 11:is exiger de 
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I'Btat qu'il nourrisse, abreuve, loge et liabille gratuitenlent 
t l~us les citoyens ? 

Une classe était restée étrangère à ces folles prétentions, 

Une pauvre servante au moins m'&ait restée, 
Qui de ce mauvais air n'était pas infectGe;. 

c'était le peuple proprement dit, l'innombrable classe des 
travailleurs. Mais la roiln aussi sur les rangs. Elle verse lar- 
gement au Trésor; en toutejiistice, en vertu du principe de 
I'égiilité, elle a les mêmes droits A cette dilapidation uni- 
verselle dont les aiiires classes lui ont donné le signal. Re- 
grettons profondément que le jour où sa voix s'est fait en- 
tendre, ç'ait été pour demander part au pillage et non pour 
le faire cesser. Mais cette classe pouvait-elle être plus éclai- 
rée que les autres? N'cst-elle pas excusable d'être dupe de 
l'illusion qui nous aveugle tous? 

Cependant, par le seul fait du nombre des sollicitciirs, 
qui est aujourd'hui égal au nombre des citoyens, l'erreur 
que j o  signale ici ne peut être de longue durée, et l'on en 
viendra bientôt, je l'espkre, à ne demander à 1'Etat que les 
sciils services de sa compétence, justice, défense nationale, 
travaux publics, etc. 

Nous sommes en présence d'une autre cause d'inégalité, 
pliis active peut-btre que toutes les autres, la guerre au Ca- 
pital. Le Prolétariat ne peut s'affranchir que d'une seule 
manibre, par l'accroissement du capital national. Quand le 
capital s'accroit plus rapitlemcnt que la population, il s'en- 
suit deux effets infaillibles qui t w s  dcusconcouren~ à anic- 
liorer le sort des ouvriers : baisse des prodiiits, liausse des 
salaires. Mais, pour que le capital s'accroisse, il lui faut 
avaiit tout de la sécu?.ité. S'il a pcur, il se caclie,'s'esile, se 
clissipc et se détruit. C'est alors que le travail s'arrêtc et que 
Ica bras s'offrent au rabriis. Le plus graiitl dc tous les mal- 

. 
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heurs pour la classe ouvrière, c'est doue dc s'cire lai$sé eri- 
traîner par des flattetirs à une guerre contre le capital, aussi 
absurde que funeste. C'cst une menace perpétuelle de  spo- 
liaiion pire que In spolialion même. 

En rÊsumé, s'il es1 vrai, comme j'ai essagé de le démori- 
trer, que la Liberté, qui est la librc disposition des pro- 
priétés, et, par co~~séqucnt,  la consCcraiion suprême du 
Droit de Propriélé; s'il est vrai, dis-je, que la Liberté tend 
invinciblcixient à amener la juste équiunlence des services, 
i réaliser progressivcmcnt llEgalité, à rapproclier tous les 
hommes d'un niême niveau qui s'élévc sans cessc, ce n'est 
pas. A la Propriété qu'il faut imputer I'Inégdlité désolante 
dont le monde nous offrc encorc le tristc aspect, mais ail 
principe opposé, à la Spoliation, qui a d6cliainé sur notre 
plani.te les guerres, l'esclavage, le servagc, la féodalité, 
I'exploilation de l'ignorance et de  la ciddiilité publiques, 
Ics privilégcs, Ics monopoles, Ics restiiclions, Ics empriints 
piiblics, les fraudes eoniincrciales, les iinpôis excessifs, et, 
e n  dernier lieu, la giierre ail capiial el l'absurde préicnlion 
.de clincun de virrc et se développer ails dépens clc tous. 

RECLAYXTION DE Ai. C O # S I ~ E R A X T  Ei! I \ E P O ~ S N  DE P. BASTIAT, 

Publiées par le Journal des Ddbais. dans son no d u  28 juillet 1848. 

Daus les disciissions graves dont 13 question sociale va Ctre l'objet, je 
-suis bien ddcidd B ne pas permettre que l'on donne au puhlic, coinmo 
.m'appartenant, des opinions qui ne sont pas les mieiiiics, ou qii'oii prd- 
.sente les niicnnes sous un jour qui les altbre et  les ddfigiire. 

J e  n'ai pas dCîcndii le priiicipe de In proljridld, pciidant vingt niis, 
.contre les S:iht-~imoniens qui niaient le droit d'li6rCdit6, contre les Ba- 
bouvistes, les Owenistes, e t  contre tolites les variétPs de Comn~iiiiistes, 
pour consentir B me voir rang6 parmi les adversaires de ce droit de pro- 



pridtt! dont je crois avoir dtnbli l a  Idgitimité logique siir des bases assez 
difficiles h ébranler. . . 

Je n'ai pas combattu, ail ~Li~xen~hourg,  les doctrines de M.. Louis 
Blanc, je ii'ai pas dté maiiite.~ fois nttaqu. par 11. Proiidlinn comme un 
des défenseiirs les plils acliarii6s de la  prnprirtd, poiir pouvoir laisser, 
sans rdclamation, M. Bastiat me faire figii~er chez vous, avec ces deiix 
socialistes, dans une sorte'detriiimvirat utzli-propr,iétai~.e. 

Comme je voudrais d'ailleurs n'etre pas forch de rdclainer de votre 
loyautd des iiisei.tioiis trop considérables de ma prose dans vos colonnes, 
e t  qu'en ceci vous devez Stre d'accord avec,moii désir, je vous demande 
la permission de faire h M. .Rast,iat, ;avant qu'il aille .plii~.loin, quel-. 
qiies obçervatio~is propres h abréger bcanconp les :réponses qu'il peut 
me forcer de iui fuire e t  petit-0tre meme .A m'en. dispenser cornpld- 
tenlent. . , 

Io J e  ne? votidkiis pas :quc.M.. Ras!iat, lors meme qu'il croit analys& 
rna pençée très-fidélement, doniiht, en* guillemettant.et comme citations 
textuelles de ma brochure sur le droit de propriétt! e t  Ic droit an travail, 
ou de tout antreécri t ,  des plirases qui sont de Iiii, et qui, notainment 
dans l'avant-dernibre de celles qu'il me prete, rendent inexactement mes 
idées; Ce,proc$dé n'+t,pas heureux, e t  peut mener celiii qui l'emploie 
beaiicoup plus loin qu'il lie le voudrait lui-niéme. AbrCgez et  analysez 
comme vous l'entendez, c'est votre droit.; mais ne donnez pas-à.  votro 
abrdviatioii analytique le caractbre d'une citation textiielle. 

4 O  M. Bastiat dit : a i l s  tles, trois, socialistes parmi lesqnels je figure) . 
u parnissent croire qiie dails la  Iiitte qui vas'eiignger, les. pauvreS.sont 
il intéress6s ail triomplle di1 tlroil cu trauqil, et les riches h la ddfense, 
61 du d>.oit de propl-iélé. II J e  ne crois pour ma part, et mSme je ne crois. 
pas p ~ w t t r e  vo i re  rien de semblable., J e  crois, auicontraire, que les ri- 
chcs sont aujou.:hui plus séri.gscnient intéressds que les pauvres h'la. 
reconnaissa~!ce du.droit.ai6 tr«vail. C'est la pensée.qui~domine.tout mon 
Qcrit, publié pour Iir premihre .fois, non pas aujoiird'hui, .mais il y a dix, 
ans, e t  composé poiirdoniier aux gouuerniiiits e t  h la.propridt6 un avertis- 
sement saliitairc, en mSnie temps que ponr défendre In proprletd contre 
la logiqiic rrdou!uble de ses adversaires, J e  rroi.~, en ,oiitreL, que le di.oit 
n'e propriété est -tout. niitaiit dans l9intér0t des pauvres qge dans celui 
des rlclies ; car jc regarde la négation de cc droit comme la ii6gatioii du 
principe de I'iiidividiiplité; e t  sa suppression, eu qiielqiie état de socic'tC . 
que cc Mt, nie psraitrqit le signal d'un retour h 1'ét:it sauv?gc, dont je lie, 
me suis jtimais, que jc.sache, moiiti.6 trés-partisan. 

3" Eiifiri RI. Bastiat s'expriiric ainsi : 
11 Aq reste, je n'ai pas I'intcrition d'cx.nriiiiier en détai! la tlidorie (le 

,I M. Considérant ... Je ne veux m9att,aquer qo'h cc q~i'ii y a de gravc ct  



n de sérieux au fond de cette thCorie, je veux dire la qiiestioii de ln 
r Rente. Le systbmc de M. Considérant peut se résumer ainsi : Un produit 
rl agricole existe par le concolirs de deux aclioiis : l'uclioti (le I ' l~omn~e, 
« ou Ic travail, qiii donne oiivcrtore ail droit de 11ropri616; I'uclion dc 
tg la nalure, qui devrait Ctre gratuite, e t  que les propri:;taircs font injiis- 
II temciit tourner h leiir profit. C'est ' l8.c~ qui coiistit~ic l'~isiirpatioii des 
u droits de l'espbce. n 

J'eii dcrnaiide niille fois pardon à M .  Bastiat, niais il n'y a pas un 
iiiot dans ma brocliure qiii puisse l'autoriser h mc. prCtcr les opiiiioiis 
qu'il iii'attribuc bien gratuitenient ici. En général, je dégiiise pcii nia 
pensée, et quand je pense midi, je n'ai pas I'habitiide de dire quatorze 
heures. Que M. Bastiat donc, s'il veut me faire l'honneur de bat.tre in:i 
brochure en brbche, combatte cc que j'y ai mis et. non ce qu'il y inet. J e  
n'y ai pas écrit un mot coutre la Rente ; ln qiiestihi de la  Rettle, que je 
connais comme tout le nioiide, n'y figure ni de près ni de loin, ni en es- 
1)bcc ni n18iiie en apparenc,e; e t  quand R1. Bastiat me fait dire u que 
. n I'actioii de la nature devrait Ctrn grntuitc, que les propriétaires la font 

II injiisteineiit toiiriier 8 leur profit, e t  que c'est 18 ce qui constitiie, siii- 
u vant moi, l'usiirpation des droits de l'espèce, 11 il reste encore et  tou- 
jours dans un ordre d'idées que je ii'ai pas le uioins du monde abord6 ; it 
me prete iinc opinioii que je coiisidixc comme absurde, et qui est mCme 
diamétralement opposée à toute la doctrine de mon &rit. Je  ne nie plains 
pas du tout, en effet, de ce que les propriétaires jouissent de I'ciction dc 

. la  nut~ire; je demande, pour ceux qui n'en joiiissent pas, Ic droit à iiii  

travail qui leur permette de polivoir, A coté des propriétaires, c d c r  des 
produits e t  vivre en travaillant, quand la propriét4 (agricole ou iridus- 
trielle) ne leur en offi,e plis le moyen. 

Au reste, filoiisieur, je n'ai pas In prétention grande de discuter, coii- 
tradictoirement avec M. Bastiat, mes opinions dans vos colonnes. C'est 
iine faveur et  un honneur auxqu~ls  je ne suis point rdservé. Qiie 81. Bas- 
tiat f;isse donc de mon systbme des decombrcs et de In poussibrc, je iic 
iiic croirai en droit de réclamer votre hospitalité pour mes observation+ 
que quand, faute d'avoir conipris, il ni'attribucra des doctrines dont j e  
n'aurai point p r i i  la responsabilité. J e  sais  bien qu'il devient soiireni 
facile de terrasser les gens quand on leur fait dire ce que l'on veut en 
place de ce qu'ils disent; je sais bien surtout qii'oii a toujouis plus aisé- 
nient raison contre les sociulistes, quand on les combat confiis~iiiciit et ctt 
bloc que quand on les prend chacun pour ce qu'ils proposciit; inais, :2. 
tort ou h raison, je ticiis pour mou compte il ne porter d'autre rcsponsci- 
bilitc! que la mienne. 
hi discussiou qu'engnge dtiiis vos colonnes M. Bastint portc, nioiisicur 

Ic HCdacteur, sur des sujets trop délicats et trop graves pour qiic, en ceci 



di1 moins, vous ne soyez pas de mon avis. J e  oie tiens donc pour assiid 
que  vous approiiverez ma juste susceptibilité, et que vous donnerez loya- 
lement b ma réclamation, dans vos colonnes, une place visible et un cn- 
iactére lisible. 

V. CONSIDÉ~ANT, 

Reprbenlant du peuple. 

Paris, ie 24 j u i l l v l  18ZP. 

M. Considérant se plaint de ce que j'ai altéré ou défiguré 
son opinion sur la propriété. Si j'ai connnis cetle faute, c'est 

bien involontairement, et je ne saurais mieux faire, pour lii 

réparer, que de citer dcs textes. 
Après avoir établi qu'il y a  deiix soi5tes de Droits, le Droit 

naturel, qui cst l'expression des rapport résultant de la na- 
iuremême desêtres:ou des clioses, et le Droit conventionnel 
oii légal, qu i  n'existe qzl'd la Co?ldition de régirdes ropports 
fiaux, M. Considérant poursilit ainsi : 

(1 Cela posé, noiis dirons nettement que la Propriét2 telle qu'elle a etc! 
généralement constituée cirez tous les peuples industrieux jusqu'à ?ion 

jours, est entachée d'illdgitimité et  péche contre le Droit ... L'espéce ho- 
majtie est placée sur  la terre pour y vivre et se développer. L'espéce t s t  
donc tisiifruititre de la surface du globe ... 

11 Or, sous le régime qui constitue la  Propriété dans toiites les ii;~rioiis 
~:ivilisJcs, le fonds commun sur Ieqiiel I'Espéce aplein droit d'usufriiit aétd 
cnvahi ; il se  trouve confisqué par le pctit nombre à I'excliision du grand 
nombre. Eli bien! ii'y cùt-il en fait qu'un seul homme esclii de son droit 
à I'iisufruit du fonds commun par la  nature rlii rdgime de propriété, 
cette excliision coiistitiierait à elle seule iiiie atteinte ai1 Droit, e t  le 
régime de propriété qui la consacrerait serait certainement injuste, illé- 
gitime. 

Tout homme qui venant ail moiide dans une société civilis6e ne 
possede rien ct  trouve Itt terre eonfisqiide tout aiitoiir de loi, lie pourrnit- 
il pas dire B ccux qui lui pr0client le respect pour le rc'gime existant de 
la propridté, cil allégiiant le mspect qii'on doit au droit de 1;ropriéte : 
a Mes amis, entendons-nous et  distiiigiions un peu les choses ; je siiis 
« fort partisan du droit de propriété e t  tiés-disposé à le respecter à I'é- 
u gard d'autrui, A la seille condition qu'aiitrui le respecte à mon égard. 
11 Or, en tant que membre de l'csptce, j'ai droit à l'usufruit du fonds, 



« qui est la propriété commune de I'cspècc et  que la nature n'a pas, que 
u je saclie, donné aux uns au détrimeiit des autres. Eii vertu du régimc 
ri de propri6té qiic je trouve'établi eii arrivaiit'ici, le fonds coniniiin est 
(1 confisqiié et  trks-bien gardé. Votre r6gime de propriété est donc fondé 
a sur In spolintion de iiioii droit d'usufriiit. Nc confondez pas le droit de 
(1 proprieté avec le régime particulier de propriétd qiie je trouve établi 
11 pur votre droit factice. II 

a Le reginle actiiel de la propriété est donc illégitime et  repose sur iiiio 
fondamentale spoliation. II 

M. Considérant arrive cntin à poser lepvincipe[onda,)~en~nl 
du droit de pruprib~é en ces termes : 

. . ,  . 
« ' r iut Iiomme posskde 16gitimemeiit la  clioso que son traiail,'sop.iii- 

telligence, ou plils généralement que son activité a,crëée. II ' . ' 

Poiir montrer la portée de ce principe, il suppose une 
preiiiiére gfinérntion ciil~irant une île isolée. Les résultais 
du iravail de ccitc généraiion se divisent en dcux catégo- 
ries. 

I 

u Ln premibre comprend les prodiiits dii sol rliii appartcnaicnt h cctte 
prciiiibre génération cil sa qiialitC d'usufriiiiiérc, augiiieiités, raffinés oii 
fabriqiiés par son travail, par son industrie : ccs produits bruts ou f$bri- 
qués consistent soit eii objets de coiisomm~tion, soit en iustruments dc 
travail. II est clair que ces produits appartiennent en toiitc e t  légitimc 
propriété B cciix qiii les ont crOés par lciir activité ... 

II Non-seiileiiient celte génération a créé les prodiiits que iioiis vciioiis 
de désigner ... inais encore cile a ajout6 une pltts-vtrli~e 5 In valeur primi- 
tive du sol par la culture, par les constructions, par tous les travaux de 
fonds et immobiliers qii'clle cr8ciités. 
- '  Cettcplus-vakte constitue dvideinniciit iiii produit, iine valeur due h 
I'activit6 de la premikre g6nératioii. II 

Al.  considérant reconnaît qiie cette seconde valeur est 
aussi une propriété légitime. P u i s  il ajouie : 

a Nous pouvons donc parfaitement reconiialtre que, qiiaiid la  sc- 
coiide générntion arrivera, elle trouvera sur, la terrc dcux sortes d e  
capitaux : 

11 A .  Le cal~itctl pi.imitif ou aalurel, qui n'a pas eté créé par les 



lionimes .de la  gdnération .' C'est-%-dire la  valeur de l a  terre 
brute. . . . .  

ci B. Le capital crdd par la  première génération, comprenant, 1'' les 
produits, 'denrées et  instriiment's-qiii ;i'auront:pas été corisommbs et  iisés 
par Is.premi&re g4ndratioii; 2"$l% plus-value que le travail 'de 1;; première 
'gén4ratioii. aiira ajoutee A la valeur de la terre,briite. 

u II .est 'donc évident e t  il rdsiiltc c l ~ r e m e n t .  ct nécesiairemcnt du 
principe fondamerital du Droit de propriété tout % l'lieure établi, que 
chaqiie'indiviiiii.de la deuxiémc gdnération 3 un Droit dgal nu capital 
Primitif ou~Nature1; tandis <iii!il n'a aucun Droit % l'autre Cripital, au 
Capital Créé.'p<rr la premibre g8ndration. Chaque individu d e  celle-ci 
pourra donc disposer de sa part dii'capital: Cr66 en faveur de tcls on tels 
individus de'..la seconde génCration .qu'il Iiii .plaira clioisir, envants, 

~ 3 .  

amis, etc. II 
< ; . .  

. O . ' .  ' , . . .  . . 
Ainsi rdans cette secoride génération il y a deux sorieg 

d'iiidividas,, ceux qui liéritent du capital cr6é ct ceiix qiii 
n'en liéritént pas. II y a aussi deiiu sqrtcs de capitaux, le 
capital priniitii' oii i!iitui.eI et le capital créé. Ce dernier ap- 
parlient Iégitiineiiicnt aux héritiers, mais le premier nppar- 
tient Iégitiniciiiciit h tout le monde. C f t a q u ~  individu de 10 
seconde yénération a ztn d/.oit égal au capital prirnitrf. Or il 
cst a r r i ~ é  que les.liéritiera di1 capital crCé se sont emparés 
aussi du .capital non.créé, l'ont cn~ali i ,  usurpÊ, confisgué. 
TToili p~ i i r~ juo i  et  en quoi le régirne acluel cle 1'1 propri8~15 
est illégitime, conlraire su droit et repose sur iiiic fonda- 
incnlale spoliation. 

Jc puis certainenient nic tromper; mais i l  me semble que 

termes, celle de Buclianan;.Blac-Cidlocli e t  Senior sur 1ti 

Rente. Eux aussi reconnaissent la proprié16 légitime de ce 
qn'on a créé par le travail. Mais ils regardeiit comme .illégi- 
tiine I'u~iirpationde~cc que RI. Cunsidérant appelle la vuleu?. 
de la  terre brute, et de ce qii'ils n ~ m m e n t  furce productiz.e 
tlc la terre. a , 

Voyons mainlenant comnicnt celte injustice peut être rd- 
parée. * , .  



ii Le sauvage jouit, au milieu des forets, des savanes, des quatir: 
droits naturels : chasse, ptche, cueillette, pature. Telle est la premilrc 
forme du Droit. 

11 Dans toutes les sociétés civilis6es, l'homme du peuple, le prolétaire, 
qui n'liérite de rien et  rie posséde rien, est piirement et  simplenient 
dépoiiillé de ces droits. On ne peut donc pas dire rliie le droit primitif 
ait ici changé de forine, puisqii'il n'existe plus. La forme a disparu arec 
le fond. 

« Or quelle serait la fornie sous laquelle le Droit pourrait se concilier 
avec les coiiditions d'une société industrieuse? La réponse est facile. 
Dan: l'état sauvage, pour user de son droit, I'homrnc est otliyC d'agi),. 
Les travaux de I:r peclie, de la chasse, de la cueillette, de la pAture, sont 
les conditions de l'exercice de son droit. Le droit primitif n'est donc qiio 
le droit à ces trava~tx. 

11 EIi bien! qit'unc société iiidustrieuse, qui a pris possession de la 
terre, e t  qui enlbve B I'liomme la facultd d'e\erccr B l'aventure et cil 
liberté sur la surface du sol ses quatre droits natiirels; que cette socibté 
reconiiaisse b l'individu, en compensation de ces droits, dont elle le de- 
pouille, le nnoiT A U  TnAvAii., - alors en principe, et sauf application 
convenalilc, I'individu n'aura plus b se plaindre. En e k t ,  son droit pri- 
mitif trtait le droit au travail exercé nu sein d'un atelier pauvre, au sein 
de la nature brute; son droit actiiel serait le meme droit exerce dans 
un atelier mieux pourvu, plus riche, où l'activite individuelle doit elrc 
plus prodiictive. ' 

(1 .La condition sine qud ?ton, pour la  légitimité de la propriéte, est 
doiic.que la société reconnaisse au prolétaire le droit au trcivcr~l, ct 
qu'elle lui nssure au moins autant de moxens de subsistancr, pour iin 
exercice d'activité donné, que cet exercice eilt pli lui en prociirer dans 
l'état primitif. i) 

Maintenant je laisse nu lccteur à juger si j'avais altéré oi t  

défiguré les opinions de RI. Considérant. 
RI. Considérant croil être un défenseur acharné di1 droit 

de propriélé. Sans doutc i l  défend ce dvoi~ tel qu'il le com- 
prend, mais il le compreild à sa manière, et la question cst 
de savoir si c'est la bonne. En tout cas, cc n'est pas' celle de 
tout lc inonde. 

II (li t  lui-mêmcque, qiroiqu'il ne fallût  qu'unemodeste dose 
de  bon sencpour resoudre la question d e  la propriéré, cl le »'a 
jamais été Lien conlprise. II m'est bien permis de ne pas 



souscrire A cctte condamnation de l'intclligencc Ii!iinaine. 
Ce n'est pas seulement la tliéorie que M. Considérant ac- 

cuse. Jela lui abandonncrais,pensant avec liii qu'encettema- 
iière, coinme cn bien d'autres, elle s'cst soiivcnt fourro~ée.  

Mais il condamne aussi la pratique universelle. II dit nct- 
tement : 

(1 La propriété, telle qu'elle a été généralement consiituée 
chez tous les peuples industrieux jusqu'a nos jours, est enta- 
chée d'illégitimité et pèche singulièrement contre le droit. u 

Si donc bl .  Considérant est un défenseur acharné de ia 
propriété, c'est au moins d'un mode de propriété ditrérent 
dc celui qui a été reconnu et pratiqué parmi les Iiommcs 
depiiis le commencement du monde. 

Je  suis bien convaincu que RI. Louis Blanc et M. Prou- 
dhon se disent aussi défenseurs de la propriété comme ils 
l'entendent. 

Moi-meme je n'ai pas d'autre prétention que de donner 
de la propriété une explication que je crois vraie et qui 
peut-êlre ést fausse. 

J e  crois que la projiriété foncière,, telle qii'elle se forme 
naturellement, csttoujours le fruit du travail; qu'elle repose 
par conséquent sur le principe même établi par BI. Consi- 
dérant; qu'ellc n'exclut pas les prolétaires de l'usufruit dc 
la terre brute; qiijau contrairc elle décuple et centuple 
pour eux cet usufruit : qu'elle n'est donc pas entachée d'il- 
légitimité, et que tout ce qui l'ébranle'dans les faits et dans 
les ~on\~ictions est une calamité autant pour ceux qui nc 
possèdent pas le sol que pour ceux qui le possèdent. 

C'est ce que je voudrais m'efforcer de  démontrer, autant 
que cela se peut fairedans les colonnes d'un journal. 



ET SOCIALISME,' 

J'ai soumis à I'Asseniblée un amendement qui a pour 
objet la suppression des grades unioe~.silaires. Rla santé ne 
me permet pas dc le dcvelopper A la tribune. I'crmettcz- 
moi d'avnir recours A' la plume 1. 

La qiiestion est cstr61nernent grave. Qilelqiie défectueuse 
que soit la loi q u i  a été élaborée par voire cornmissicn, je 
crois qu'ellc: marquerait un progrbs signalé sur l'état actuel 
dc l'instruction publiqiic, si cllc était amendCe ainsi que je 
le propose. 

Les gradcs univcrsitaircs ont le tripleincoiirénienl d'uni- 
formiser l'enseignement (I'uniformiiC n'est pas I'iinitc) el  de 
'I'immoLiliser aj~rès lui avoir imprimé la direciion la plus 
funeste. 

S'il y a qnelqiic cliose au monde qui soit progressif par 
naturc, c'est l'cnseipiicineiit. Qu'esl-ce, cil effet, sinun la 
iransmissioii, degénération erigénérütion, desconnaissances 

1 Vingt ans auparavant, l'auteur, dans son premier Bcrit, signalait déjh 
la libertd de l'enseignement comiiie I'iiiie des réformes que I n  nation 
devait s'efforcer d'obtenir. Voy., ail tome Irr,  I'opuscula intitul8 : AUX 
c!leclecirs du dép«~.lettre/tt des Latldes. 

(Arote de i'ddifeur.) 



ac%lriises par la société; c'est-A-dire d'un trésor qui s'épure 
et s'accroit tous les jours ? 

Comment est-il arrivé que l ' c~~sc igneme~~t ,  en Francé, 
soitdemeuré uniforme el  stationnaire, à partir des téncbres 
du moyen âge? Parce qu'il a été n~onopolisé et renfermé, 
par les grades universitaires, dans un cercle infranchissable. 

Il fut un temps où, pour arriver à qiielque connaissancc 
que ce soit, il était aussi nécessaire d'apprendre le latin et Ic 
grec, qu'il était indispensable ailx Basqiies et aux Bas-Bre- 
tons de conimcnccr par agprendre le français. Iles langiies 
vivantes n'étaient pas fixées; l'imprimerie n'avait pas été 
découverte; l'esprit humain ne s'était pas applique à péné- 
trer les secrets de  la nature. ktre instruit,.c'était savoir ce 
qu'avaient pensé Epicure et Aristote. Dans les rangs élevés 
on se vantait de rie savoir pas lire. Une seii!e classe possédait 
etcomnluniquait l'instruction, celle des Clercs. Quelle pou- 
vait Ctre alors cette instruction? Évideinmcnt, elle dcvait 
être bornée à la connaissancc des langues mortes, .et 
principalcn-ient du latin. I l  n'y avait que des livres latins; 
on n'écrivait qiien latin ; le latin était la langue de la reli- 
gion; les Clercs ne pouvaient enseigner que ce qu'ils avaient 
appris, le latin. 

On coinprend donc qu'au mogeri âge l'enseignement fût 
circonscrit i l'étude des langues inortes, foi t in-iproprenient 
dites savantes. 

Est-il naturel, est-il bon qu'il en soit ainsi au dis-neii- 
viEnie siéclc? Le latin est-i! un iiistrument iiécessaireHl'ac- 
yuisition des connaissances? Est-ce dails les écrits qiic nous 
ont laissés les Romains qu'on peut apprendre la religion, la 
phjsiquc, la chimie, I'astronomic, la physiologie, 1'1iist0ii.e~ 
le droit, la morale, la tcchnologic: industriclic, ou In science 
sociale ? 

Savoir une langiie, comiiie saroir lire, c'cst posséder LIII 

instrument. Et n'est-il pas dirange qiie nous pa.sions toute 
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notre jeunesse à nous rendre maîtres d'un iiistrument qiii 
n'est plus bon à rien, - oii pas à grand'chosc, puisqu'on 
n'a rien dc plus pressé, quandon commence à le savoir, que 
de i'oublier? - Hélas ! que ne peut-on oublier aussi vite les 
impressions qlic laisse cette funeste étude ! 

Quc lirions-nous si, à Saint-Cyr, pour préparer la jeu- 
ncssc aux sciences miliiaircs modernes, on lui enseignait 
exclusivement i lancer des picrrcs avec la froudc? 

La loi tle notre pays décide qiie les carriCres Ics pliis Iic- 
norables seront fermdes à quiconque n'est pas Baclielicr. 
Elle décide, en outre, que pour être bachelier il faut avoir 
bourré sa tète de latinité, au point de n'y pas laisscr entrer 
aulre chose. Or, qu'arrive-t-il, de I'areii de tout Ic inonde? 
C'est que les jeurics gens ont calculéla jusle mesure rigoureu- 
sement nécessaire p u r  atteindre le grade, et ils s'en tiennent 
l i .  Vous vous récriez, vous gémissez. El] ! ne comprenez- 
vous pas que c'est le cri de la conscience publique qui ne 
voiit pas SC laisser in~poser un effort inutile ? 

Enseigner un instrument qui, dès qci'on Ic sait, ne rend 
pliis auciin son, c'est une anomalie bien bizarre ! Coinment 
s'est-elle perpCtuYe jiisqu'à nc s jours ?L'explication cst dans 
ce seul inot : ~ I O ~ O P O L E .  Le monopolc cst ainsi fait qu'il 
frappe d'iinmobilisme tout ce qu'il touclie. 

Aussi, j'aurais désiré que L'Açsemblde 16gislative réalisât 
la libert6, c'est-à-dire le prngri:s dc I'cnseignement. II est 
maintenant décidé qu'il n'cn sera pas ainsi. Nous n'aurons 
1x1s la liberté con1pli:ie. Qu'il me soit pcrmis de tenlcr lin 

d o r t  pour en sauver lin lambeaii. 
La liberté peut être considérée au point de vue des per- 

sonnes ct relativement ailx matières - ratione person& et  
raiione maler i e ,  comme disent les légistes; car supprimer 
la concurrence dcs inélliodes, ce n'cst. pas un muindrc nt- 
tentat à la liberté que de siipprin~er la concurrence des 
hommes. 



II y en a qui disent : (1 La carrière de I'enseignement va 
être libre, car chacun y pourra entrer. n C'est une grande 
illusion. 

 état, ou pour mieux dire le parti, la faction, la secte, 
l'homme qui s'empare momentanément, et niême très-lé- 
galement, de  l'influence gouvernementale, peut donner à 
I'enseignement la direction qu'il lui plaît, et façonner à son 
gré toutes les intelligences par le seul mécanisme des 
grades. 

Donnez A lin homme la collation des grades, et, tout cri 
vous laissant libres d'enseigner, I'enseignement sera, de 
fait, dans la servitude. 

Moi, piare dc famille, et le professeur avec lequel je me 
concerte-pour l'éducation de mon fils, nous pouvons croire 
que la véritable ir~struction~consisteà savoir ce queles choses 
sont et ce qu'elles produisent, tant dans l'ordre plijsique 
que dans l'ordre moral. Nous pouvons peiiser que celui-là 
est le mieux instruit qui se fait l'idée la plus exacte des phé- ' 
npmènes et  sait le mieux l'enchaînement des effets aux 
causes. Noiis voiidrions baser I'enseignement sur cette don- 
née. - Mais l'ktat a ilneautre idée. II pense qu'être savant 
c'est être cn mesure de scander les vers de Plaute, et de ci - 
ter, sur le feu et  sur l'air, les opinions de Thalès et de Py- 
thagore. 

Or, que fait l'dtat? 11 nous dit : Enseignez ce que vous 
voudrez à votre élbve ; inais, quand il aura vingt ans, je le 
ferai interroger sur les opinions de Pythagore et de Thalès, 
je lui ferai scander les vers de Plante, et, s'il n'est assez fort 
en ces matières pour me prouver qu'il y a coiisacré toute 
sa jeiiiiesse, i l  ne pourra Ctre ni médccin, ni avocat, ni ma- 
gistral, ni consiil, ni diplomate, ni professeur. 

Dès lors, je suis bien forcé de me soumettre, car je ne 
prendrai pas sur moi la responsabilité de fermer à mon fils 
tant de si belles carrières. Vous aiirez beaii me dire que je 



suislibre; j'affirnie que jc ne le suis pas, puisque voiis me 
rdduiscz à faire dc mon Gls, dl1 moins à mon point d e w e ,  
un pédant, - peut-8lrc un affreuxpetit ~héfeur,  - et, h 
coup sûr, un turbulent liic~ieÛx. 

Car si encore les connaissances exigées par le baccalau- 
réat avaient quelques rapports avec.les besoins et les inté- 
rCts dc notrc dpoqiicl si du moins elles n'étaient qu'inuti- 
les ! mais 'cllcs sont d6plornblcmcnt funestes. Fausserl'esprit 
hiimain, c'est le problbme que semblent s'êtrc posé el 
qu'ont résolu Ics corps ausquels a été livré le inonopolc de 
I'enseignemcnt. C'est ce quc je vais essayer de démontrer. 

Depuis le commencement de ce débat, llUnivcrsité e t  le 
Clcrgé sc renvoient les accusaiions corrinie des'balics. Vous 
pervertissez la jeunesse avec votre rationalisme pliilosoplii- 
que, dit Ic Clergé; vous l'abrutissez avec votre dogrnntismc 
religieux, répond l'Université. 

Surviennent les conciliaiciirs qui disent : La rcligion el  la 
philosophie sont sœurs. Fusionnons le libre examcn et I'au- 
torité. Université, Clergé, vous avcz cu tour à tour le ino- 
nopole; pariagcz-le, ct que ça finisse. 

Nous avons eiitendu lc.vÊn6rable évêque de Langres apos- 
tropher ainsi 1'Univcrsité: (( C'est voiis qui nous arcz donni! 
la géiiéiaiion socialiste de 4848. » 

151 M. Crémieux s'est Iiiîté de rétorquer I'apostropbe eri 
ces termcs : (i C'est vous qui avez élevé la génération rOvo- 
lutionnaire de 1793. » 

S'il y a du vrai dans ces allégations,'que faut-il en con- 
clure? Que les deux enseigneiiiciits ont éid fuiiestes, non 
par ce qui Ics dilrérencie, mais par cc qiii leur est commun. 

Oui, c'est nia conviction : il y a entre ccs deus eiiseigne- 
menis un poilil corniiiun, c'est l'abus des 6tudes clnssiqiies, 
et c'est par là que tous deux ont perverti le j~igeinent cl  la 
moraliti! du pays. Ils diffkrent en ce que l'un fait prédomi- 
lier l'éléniciit religieux, l'autre l'éléiiient pliilosopliiquc ; 



II ~ C C A L A U R E A T  ET SOCIALISME.  4 45 

maisces éléments, loin d'a\oir fait le mal, comme on se le 
reproche, l'ont atténué. Nous leur devons de n'être pas aussi 
barbares que Ics barbares sans cesse proposés, par le laii- 
nisme, ti nolre inlitalion. ' 

Qu'on me permette une siipposition un peu forcée, mais 
qui fcra coniprcndrc mil pensée. 

Je  suppose donc qu'il existe quelque part, aux antipodes, 
une nation qui, hnissact el  méprisant le travail, ait fondé 
tous ses moyens d'existence sur le pillage succesif de tous 
les peuples voisins et snr l'esclavage. Celte nation s'est fait 
une politique, une morale, une religion, une ol~inion pu- 
blique conformcs au principc brutal qui In conserve et la 
développe. La France ayant donné an Clergé le nlonopole 
ile l'éducation, celui-ci ne trouve rien de niieux à faire que 
d'envojer touic l a  jeunesse française chez ce peuple, vivre 
de sa vie, s'inspirer de ses sentiments, s'enthousiasmer de 
ses entliousii~~mcs, et respirer ses idées comnicl'nir. Seule- 
ment il a soin rliie chaque écolier parte muni d'lin petit vo- 
.lume appelé : 2'Eunngile. Les générations ainsi élevées re-  
viennent sur le sol de la patrie:; une révolution éclate : je 
laisse à penser le rôle qu'elles y jouent. 

Ce que voyant, l'État arrache au Clergé le monopole de 
I'enseigncmerit et le reinet à l'université. L'Université, f i -  
dèle aux traditions, envoie, elle aussi, la jeunesse aux an- 
tipodes, chez le peuple pillard et possesseur d'esclaves, 
aprés ravoir toutefois approvisionnée d'un petit voliime inli- 
tulé : Pi~ilosophie. Cinq 011 six géiiérations ainsi élevéesont 

peine revu le sol natal qu'une seconde révoiiition vient a 
8clater. Formées à I d  même école que leurs devancibres, 
clles s'en r~~oiitrcnt les dignes émules. 

Alors vient la giicrre entre les monopoleurs. C'est votre 
petit livre qui a fait tout le mal, dit lu Clergé. C'est le vôtre, 
répcind l'üiiivcrsitd. 

NIi ncn: .Rles>icurs, vos petits livres ne sont pour rien en 



tout ceci. Ce qiii a fait le mal, c'est l'idée bizarre, par. voiis 
deux conçue et exécutée, d'cnvoycr la jeunesse française, 
destin4e au travail, à la paix, à la liberté, s'imprégner, s'inl- 
biber et se saturer des seutiments et  des opinions d'lin peii- 
ple de brigands et d'esclaves. 

d'affirme ceci : Lcs doctrines subversives auxquelles on ;i 

tlonué Ic nom de socialisme ou communisme sont le friiit de 
I'cnscignemcnt classique, qu'il soit distribué par le ClcrgG 
ou par I'Universiié. J'ajoutc qiic le Baccalauréat imposei-a 
de forcel'cnseignement classique meme à ces écoles prétcn- 
dueslibres qui doivent, dit-on, surgir de la loi. C'est polir 
cela qiie je tlemande la supprcssion des grades. 

On vante beaucoup l'étude dii laiin comme moyen d e  
développer l'intclligence ; c'est di1 pur conventionalisrne. Les 
Grecs, qui n'apprenaient pas le lalin, nc manquaient pas 
d'intelligence, et nous ne voyons pas que les fcmmes fran- 
çaises en soient dépourviies, non plus que de  bon sens. Il 
serait étrange que I'csprit liumain ne piit se rciil'orcer qu'en 
se faiissanl; c t  ne comprendra-t-on jamais qce I'avantâge 
très-problématique qii'on allbgue, s'il existe, est bicn clih- 
rcinent acheté par le redoutable inconvénient de faire 
pén8trcr dans I'àiiie dc la Piance, a\ cc la langue des RO- 
mains, leurs idée$, leurs sentin~enis, leiiis opinions et 1:i 
caricatiire de leurs mœurs? 

Depuis que Dieu n prononcé sur les hoinmcs cet arrêt : 
Vous mangerez votre painà la sueurdc votre front, - l'exis- 
tence est pour eux une si.grande, siabsorbaiitc affaire que, 
selon les moyens qu'ils prennent pour y pourroii., leiirs 
mœurs, leurs Iiabitiides, leurs opinions, leur inoralc, leurs 
iirrangements sociaux doivcnt présenter de graiîdcs diffd- 
rences. 

Un peuple qui vit de chasse ne peut rcssciiiblcr uii 
peiiplc rliii vit de pêclie, ni iioe nation de pasteiirs à ilne 
nnlion de marins. 



Mais ces différences ne sont encore rien en comparaisoii 
de  celle qui doit caractériser deux peuples dont l'un vit de 
travail ei l'autre de vol. 

Car entic cliasseurs, pecheurs, pasteurs, laboureurs, coin- 
merçants, fabricants, il y a ceci de comniun, que tous cher- 
chent la satisfaction de leurs besoins dans I'aciion qu'ils 
exercent sur les choses. Ce qu'ils veulent soumettre à leur 
empire, c'est la nature. 

Mais les hommes qui fondent leurs moyens d'existence 
sur le pillage exercent leur action sur d'autres hommes; ce 
qu'ils aspirent ardemment à dominer, ce sont leurs sem- 
blables. 

Pour que les hommes exisient, il faut nécessairement 
que cette action sur la nature, qu'on nomme iravail, soit 
exercée. 

II se peut que les fruits dc cette action profitent à la na- 
tion qui s'y livre ; il est possible aussi qu'ils arrivent de se- 
conde main, et par force, A un autrepeiiple siiperposé sur le 
peuple travailleur. 

J e  ne  puis développer ici toute cette pensée; mais qu'ori 
veuille bien y réfléchir, et l'on restera convaincu qu'entre 
deux agglomérations d'hommes placées dans des conditions 
si opposées tout doit diflérer, mœurs, coutumes, jiigements, 
organisation. morale, religion; et à ce point que les mois 
memes destinés à exprimer les relations les plus fondn- 
mentales, comme les mots famille, propriété, liberté, 
vertu, société, goiivcrnement, république, peuple, ne peu- 
vent représenter, chez l'une et chez I'autre, les memes 
idées. 

Un peuple de guerrier con~prencl bientôt que la Famille 
peut affaiblir le dévouement militaire (nous le sentons 
nous-mêmes, puisque nous l'interdisons à nos soldats); ce- 
pendant, il ne faut pas que la population s'arrête. Comment 
résoudre le problème? Comine firent Platon en théorie ci 



Lyciirgric en pratique : par lapromiscuité. l'laton, Lycurgiic, 
voilà pourtant des noms qu'on nous habitue à ne proiioncer 
clu'avec idolâtrie. . . 

Polir ce qui est de la l'ropriété, jc défic qu'on cil trouve 
dans toute l'antiquité une défiiiiiion passable. Nous disons, 
nous : l'homme est propriétaire dc lui-même, Ipar consd- 
quent dc ses fiiciiltés, et, par suite, du produit desses facul- 
tés. Alais les Romains pouvaient-ils concevoir iiiie telle 
iiotion ? l~osscsscurs d'esclaves, pouvaieiit-ils dirc : l'homme 
s'appartient? Rléprisant le travail, pouvaient-ils dirc: 
I'l~omme es1 propriétaire du ~~rodii i t  de ses facultés? C'eût 
ét6 ériger en sgstéine le suicide collectif. 
. Sur quoidoiic l'antiquité faisait-elle reposer la propriété'! 
Sur la loi, - idée funeste, la plils funeste qui SC soitjamais 

. inti.oduite dans Ic monde, puisqu'elle justifie l'usage et 
l'abus dc tout ce qu'il plail à la loi de déclarer pi.ol~viété, 
~iiêiiic dcs fruits du vol, ni6nie de I'honimc. 

Dans ces te~iips de barbarie, la Liberté ne pnuvait Ctrc 
mieux comprise. Qu'est-ce que la Liberté? C'est I'ensenible 
des libertés. &trc libre, sous sa rcsponsabilité, de penscr.ct 
d'agir, dc parler cl  d'écrire, de travailler et  d'échanger, 
d'enscigrier el  d'apprendre, cela seul est Otrc libre. Unc 
nation disciplinée en vuc d'unc liataille sans fin pcut-elle 
ainsi concevoii. la Liberté? Nori, les lioinains prostituaient ce 
noni à une cerlaine audace dans les luttes intcstiiies quc 
siiscitait critre cus  Ic pai-tage du butin. Les chefs voulaient 
tout; le peuple cxigcait sa part. De là Ics orages du Forum, 
les retraites au mont Aventin, les lois agraires, l'iiilerven- 
tion des tribuns, la popularité des conspirateurs; de lh cette 
maxime: hlalo periculosam libertatem, etc., passée dans 
notye langue, .et  dont j'enricliissais, au collége, tous mes 
l i \  res de classe : 

' 

'O liberté ! rluc tes or:cges 
Oiit de clinrmc pour les grands c e o n !  



Beaux exemples, sublimes préceptes, précieu'ses seinences 
à dCposer dans l'bine de la jeunesse franqaise ! 

Que di1.e de la nioralc romaine? Et jc ne parle pas ici des 
rapports depbrc h fils, d'époiix A époiise, de patron à client, 
de maîtrc à serviteur, d'lioinme à Dieu, rapports que l'es- 
clavage, h lui tout seul, nc poiivait manquer de transformer 
cil un tissu de  turpitudes; je veiix rie m'arrCtcr qu'à ce 
qu'on nomme le Ileau côté de la république, le pat)*iotisme. 
Qu'est-ce que cc patriotisme? la liaine de l'&ranger. 1115- 
triiirc toute ci\ ilisaiion, 6~nulTer tout progrès, ])rorIicner.sur 
Ic moilde la torche et  l'épée, encllainer des femiiics, des 
enfants. dcs vieillards aux cltars de triomphe, c'était là la 
gloire, c'était là la vcrtu. C'cst h ces atrocités qu'étaient r6- 
scrvés le marbre dcsstatuaires et le cliant des poëtes. Com- 
lien de fois nos jeiincs cœurs n'ont-ils pas palpité d'admi- 
ration, Iiélns! ct  cl'Crnulation à ce spectacle ! C'est ainsi 
que nos professeurs, prCtres v'énérables, pleins de jours et 
de cliarité, nous prdparaicnt i la vie cliréiicnnc ct civilisée, 
lant est grande la puissance du conrent~onnllsme ! 

La leçon n'a pas ét6 pcrdue ; et c'cst de Rome sans doute 
que nous vient cette scntcnce vraie du toi, faussc du tra- 
vail : Un peuple perd ce qu'un autre gagne , sentcncc qui 
gouvcrne encore'lc! mondc. 

Pour nous faire iine idée de la morale romaine; iniagi- 
nons, au milicii dc  Paris, une association d'lioinmes haïs- 
sant le travail, décides à SC prociircr des jotiissances par la 
rusc et la I'orcc, par consé~liient en guerre avec la so'ciét6. 
II ne faiit pas douter qu'i! ne SC formât bientôt au sein de 
cctte association iitie certaine morale et nicme de fortes 
vc!rtiis. Courage, persévéranc'c, ùissiniulation, prtidcncc, 
discipline, constance daiislc malheur, secret profond, point 
d'honneur, d6vouemcnt à la commlinauté, telles scront sans 
doutc les vertlis que la néceshité et l'opinion développe- 
raient ,parmi ces brigands; talles furent celles des flibus- 



tiers; telles furent celles des Romains. On dira que, quarit i 
ceux-ci, la grandeur de leur entreprise el I'immensiié dii 
succès a jeté sur Iciiis crimes un voile asiez gloricux pour 
les transformer en vertus. - Et c'est pour cela que ccitc 
école cst si pernic icuse. Ce n'est pas le vicc abject, c'cst Ic 
vice couronné de splendeur qui séduit les àmcs. 

Enfin, relaiivement à la société, le monde ancien a Iégiié 
au nouveau dcus fausses notions qiii I'ébrnnlciit et I'ébraii- 
leront longtemps encore. 

L'iine : Que ln société est un élut hors de natzlre, né d'un 
contrnt. Cette idée n'était pas aussi crroiiée aiitrefois qu'elle 
l'est dc nos jours. Romc, Sparle, c'étaient bicii deux associa- 
tions d'lioiiin~cs ayant un but corilniun et déterminé : le 
pillage ; ce n'étaient pas ~,réciséinent des sociktés, mais des 
armCcs. 

L'aiitrc, corollaire dc la précédente : Qiic la loi crée les 
droils, et que, par suite, le législateur et I'liumanité sont 
entre e u s  daiis les ni6nies rapports que le potier et l'argile. . 
Minos, Lycurgue, Solon, Numa avaient Fabriqué les sociétés 
crétoise, Iacédéinonienne, athénienne, romaine. Platon était 
fabricantde républiques imaginairesdevant servir de modcIc 
aux futurs instifuteurs despeuples et pères des nations. 

Or, remarquez-le bien, ces deux idées forment le carac- 
tPre spécial, Ic cachet distinctif du socialisme, en prenant ce 
mot clans le sens défavorable et comme la commune éti- 
rjuette de toutes les utopies sociales. 

Quiconque, ignorant que le corps social est un ensemble 
de lois natiirelles, comme le corps liumain, rêve de crder 
une société artificielle, et se prend à manipuler h son gré 
la famille, la propriété, Ic droit, l'h~iinaiiité, est socialiste. 

. II ne fait pas de la pliysiologie, il fait (le la statuaire ; il n'ob- 
serve pas, il invente ; il ne croit pas eii Dieu, il croit en lui- 
inême; il n'est pas savant, il pst tyiaaii; i l  iiesert pas les 
tioinmcs, il en dispose; il n'éllirlie pas leur nature, il In 



change, suivant le conseil de  Rousseaiil. Il s'inspire dc  
l'antiquité ; il proccdc dc LJ curgue et de Platon. - Et pour 
tout dire, à coup sût*, il est bachelier.. 

Vous exagérez, me dira-\-on, il n'est pas possible que no- 
tre stiidieuse jeunesse puisc, dans la belle antiquiti, cles 
opinions .et des sentiments si déplorables. 

Et que voulez-vous qu'elle y puise que ce qui y est ? Faites 
r i i i  eîlt~rt dc mémoii-e et rappelez-vous dans quelle disposi- 
tion d'esprit, au sortir du collégc, vous êtes entré dans Ic 
nionde. Est.ce que vpus ne brdlicz pas du désir d'imiter les 
ravageurs de la terre et les agitateurs du Forum? Pour moi, 
quand je vois la société actuelle jcter Ics jeunes gens, par 
dizaines de mille, dans le moule des Brutus et des Gracques, 
pour les lancer ensuite, incapables de tout travail honnête 
(opus se?-vile), dans la presse et dans la rue, je nl'éionne 
qu'elle résiste à cette épreuve. Car l'enseignement cldssi- 
que n'a pas seulement l'imprudence de  nous plonger dans 
la vie romaine. Il nous y plonge cn nous habituant à nous 
pasbionner ppur elle, à la considérer comme le beau idéal 
du l'huinanité, type sublime, trop haut placé polir les âmes 
inodernes, mais que ncus devons nous efforcer d'imiter sans 
jamais prétendre à l'atteindre 2. 

Objectera-t-on que le Socialisme a envahi les classes qui 
n'aspirent pas au Baccala~iréat? 

Je répondrai avec M. Thiers : 

u L'enseignement secondaire apprend aux enfants des classes aisées 
langues anciennes.. .. Ce ne sont pas seulement des mots qu'on np- 

{>rend aux enfants en leur apprennnt le grec et le latin, ce sont de nobles 

e Celui qui ose entreprendre d'institner un peuple doit se sentir 
en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine ..., d'altérer 
la constitution physique et morale de I'homme, etc. 1) (Contrat social, 
cllap. VII.)  

3 Voy. les pages 365 h 360 du présent voluine. 
(Note  de l'éditeur.) 



et,sublimcs choses (la spoliation, la giierre et  I'csclavnge), c'cst l'histoiir: 
de 'l'hiimnnitt! sous des images simples, grandes, i,refitçables ..... L'iii- 
striictioii secoiidaire forme ce iu'on appkllc. les cl:isses éclairées d'onc 
nation. O r ,  si les classes éclairdes ne sont pas la iiaiion toiit eiitiùre, 
elles In caraciirisent. Leurs vices, leiirs qualités, Iciirs pencliants bons 
et  maiivais.sont bientdt ceiix de In nation tout eiitil.rc, clles font le 
peuple lui-m2me par In contagion de lccirs idées ct de Iciirs sen1.i- 
ments 1. 11 (Tres-bien.) 

~ i e n ~ r i ' e s i ' ~ l ~ s  vrai,' et rien~n'expliq~ic inicux les d6via- 
tinns liinc:stes et  facticesde nos révolulions. 

8 .  

tt L'antiquité, ajoutait M. Tliiers, osons Ic dirc b lin Sihclc orgueilleiix 
de lui-memc;l'aiitiqiiité est ce qu' i l  y u d e  plus beau a u  n~o~rde.  Lnis- 
sons, Messieyrs, laissons I'ciifnncc daiis I'aniirliiité, comme dans un asilo 
cnlnte, paidible et  sain, destiné b la couservcr,fraiclic c l  piiic. 11 

Le calme de Rome ! la paix de Rome ! Itt puretCde-Roiilc ! 
oh ! si In longtic expérience et le reniarcl~ialilc bon sens de 
M. Ttiiers n'ont pli le préserver ci'oii cri$oucnient si étrange, 
commciit voulcz-vous quc notre artlcntc jciincssc s'en r16- 
fende 2 ? 

1 Rapport dc M. Tliiers siir la loi dc l'instruction secondaire. 18i4. 
2 L'dloigiienic?iit ne coiitribuc pas peii h donner b des figiires aii- 

tiques un cnractkre de grandeiir. Si l'un nous parlc du citoycii roiiiain, 
noiis ne noiis reprdseiitoiis pas' orrliiinircn~ciit iiii brigand occupc 
d'acqiidrir, aiix dépens dc pciiplcs pncifiqiics, du biitin et des csclaves; 
noiis iic Ic voyons pas circiilci., B denii nu, hideux dc malpropret&, 
diiiis des rocs bourbecises; noiis iic le surprciioiis pas foiiettaiit jiisqii'aii 
sang ou mcttaiit h mort I'esclavc qui nioiitrc iii i  pcii d'diicrgic et  (le 
licité. - Noiis prdfdmns iioiis représcntcr uiie bellc ICtc support60 
par un buste plciii de force ct clc majcsté, ct drapé cornmc uiio statiic 
aiitiqiic. -Noiis aimons :i contcinplcr cc pcrsoiiiiagc dans ses mddiintioiis 
siir les hautes dcstiridcs dc sa patrie. II nons senible voir s:r Taiiiillo 
entourant lc. kyer  qii'lioiiorc la piésciicc dcs dieiix; 1'2poi1sc~pi.dparaiit 
Ic simple repas du giicrricr e t  jetant un rcgrird de confiance et d'n<liiii- 
ration siir Ic front de son é~>oux ; les jeiiiies cnfaiits attciitifs aiix discoilis 
d'un vieillard qui ciidort les beiires par Ic récit des csploits et des vcrtiis 
do leur pkre ... 

Oh! qiic d'illiisioiis sèrnieiit dissipdes si nous poiivioiis t!voquei. Ic 



Ccs jours-ci l'Assemblée nationalc a assis16 à un dialogue 
comique, digne assurément du pinceau de 4l?li&re. 

,,,- . 1 . F 1 %,. 
, > 

hl. TIIIERS, s7adres&nt du.,haiit:de sla.'t6hu'ne,'et sans i-ire; A M. Bar- 
th6lemy Saint-Hilaire ::-fi Voùs atez tort:; iioii p& sous le rapport de 
l'art, mais sous le ;apport rnorul; de pr6fërkr'po"r dés'$;ança'is surtout, 
qui sont iine nation latine, les 1ettres.grccques aiix latines. r 

' M. B A R T H ~ L E ~ I Y  SAINT-HILAIRE, aussi sans rire : eEt  Platon! i, 
X.., T H I E ~ S ,  toujours sans rire : (< ,011 a bien 'fait; on fait bien de soi- 

gner les études. grecques et  latines., Je pr6fère les latines'(ans. un but 
rnorctl. Mais on a voulu que ces pauvres jeunes gens sussent en même 
temps l'allemaiid, l'anglais, les sciences exactes, les sciences physiques, 
l'histoire, etc. 1 ) .  ., - . . 

Savoir ce qui est, voila le mal. S'imprégner, des mœurs 
romaines, voilà la moralité ! 

M. Thier~i n'est ni le premier ni le seul qui ait succombé à 
cettc illusion, j'ai presque dit à cettc niysiification. Qu'il 
ine soit permis de signaler, en peu de  mots, l'empreinte 
profonde (et quelle empreinte !) que I'cnseigneinent classi- 
que a imprimée à la littérature, à la morale et à la politique 
de notre pays. 

C'est un tahleau que je n'ai ni le loisir ni la prétention 
d'achever, car qtiel écrivain ne devrait comparaître ?Con- 
tentons-nous d'une esquisse. 

Je  nercmonterai pas à Rlontaigne. Chacun sait qu'il était 
aussi Spartiate par ses velléités qu'il l'était peii par ses 
goûts. 

Quant à Corneille, dont je suis l'admiratetir siiict:re, je 
crois qu'il a rendu un triste service A l'esprit di1 sibcle en 
revêtant de beaux vers, cn donnant un cacliet de grandetir 
sublime :i des sentiments forcés, outrés, ft~rouches, anti-so-, 
ciaux, tels qiie ceux-ci : 

pass6, nous promener dans les rues de Rome, et  voir de pres les hommm 
que, de loin, nous admirons de si bonne foi !... 

( ~ b a u c h e  i?léciile de l'ctuteur, ut2 p e i ~  antirbieio*e h 1830.) 



Mais vouloir au public immolar ce qii'on aiiiie, 
S'attaclier ail combat contre lin autre soi-meme... 
Uiie telle vertu n'appartenait qu'h nous... 
Rome a choisi'nion bras, je n'examine rien, 
Avec une allégresse aussi pleine et  sincbre 
Que j'épousai la sœur, je combattrai Ic frbrc. 

Et j'avoue qcic je me sens disposé à partager le scntirnent 
de Curiacc, en en faisant l'application non à un fait parti- 
ciilier, mais à l'histoire de Rome tout entière, qiiand il dit : 

J e  rends grAces aux dieux de n'etre pas Romain 
Pour conserver encor quelqiie chose d'hiiiiiain. 

Fénelon. Aujourd'hui, Ic Communisme nous fait horreur, 
parce qu'il nous effraie ; mais la longoc frdrjuentation des 
anciens n'avait-elle pas bit un cotnmunistc de PCnelon, de  
cet homme que 1'Eiiropc mode1.n~ regiirdo avcc raisoii 
comme le pliis beau type de In perfcction iiloralc? Lisezson 
Télémaque, cc livre qu'on se Iiâtc de mettre dans les mains 
de l'enfance ; vous ÿ verrez Fénelon empruntarit les traits 
de  la Sagesse elle-mbme pour instruire les Iégislatcurs. Et 
sur qiicl plau organise-t-il sa société-modblc? D'un côté, 
le législateur pense, invente, agit; cle l'autre, la société, 
inipassible cl inerte, se laisse fiiire. Le mobile moral, le prin- 
cipe d'action est ainsi arraché à tous les Iiommcs pour 6ti.e 
l'attribut d'lin seul. Fénelon, précrirsûur de nos n~odcrnes 
organisateurs les plus hardis, décide de l'aliinentation, du 
logement, du v&tenierit, des jeux, des occupations de tous 
les Salentins. Il dit ce qu'il lcur sera permis de boirc et de 
manger, siir quel plan leurs maisons devroiit dtre bàties, 
coml)icn elles tiiiront de cliarnbres, comnient elles seront 
nieublées. 

II dit.. . mais jc Iiii cède la parole. 

u Mentor établit des magistrats A qiii les mnrchatids i-cndaieiil coinptc 
dc leiirs effets, deleuis prdfits, de leiirs dJpenses et de Iciirs entreprises ... 



D'ailleurs, la liberté du commerce était entiere ... II défendit toutes les 
marcliandises de pays étrangers qui pouvaient introduire le luxe et la 
mollesse ... II retrancha un nombre prodigieux de marchands qui ven- 
daient des étoffes façonnées, etc..... II régla les habits, la  nourriture, 
les meubles, la  grandeur et  l'ornement des mzisons pour toutes les coii- 
ditions diîïkreiites. 

<( Réglez les conditions par la naissance, disait-il au roi ... ; les 
personnes du premie6 rang, ap~Bs  vous, seront v12tiics de blanc... ; 

'celles du second rang; de bleu... ; les troisiernes , de vert ... ; les qua- 
triemes d'un jaune aurore... ; les ciriqui&mes; d'un rouge pale oii 
rose... ; les sixiCmes, d'un gris de lin ...; et  les septikmes, qui seront 
les derniitres du ~ c u p l e ,  d'une couleur meléc de jaune et de blaiic. 
Voila les habits de sept conditioiis différentes pour ies hommes libres. 
Tous les esclavcs seront vbtus de gris briin. ON ne souffriia jamais 
aucun changement, ni pour la nature des etoffes, ni pour la forme des 
liabits. 

~r Il régla de nlémc In nourviture des citoyens et des esclaves. 
,i 11 retrancha ensuite In iuusique molle et efféminée. 
11 Il donna des modèles d'une architectiire simple et gracieuse. II voulut 

que chaque maison un peu coiisidérable eût un salon et iiii péristjle, avec 
de petites chambres pour toutes les je~sonnes libres. 

CI Ail reste, la  modération et  la frugalité de ivI~ntor nlempCchG,reiit pas 
qu'il ii'aiitorisât tous les grands bâtiments destinés aux courses de clie- 
vaux et  de chariots, aux combats d e  Izilteurs et à ceux di6 ceste. 

« La peiiiture et  la  sciilpture parurent B Mentor des arts qu'il n'est pas 
permis d'abandonner; niais il voulut qu'on souffrit dans Snleiite pcii 
d'hommes attachés B ces arts. )I 

Ne reconnaît-on pas là une imagination enflammée par  
la lecture de Pliiton et l'exemple de Lycurgue, s'aniusan~ A 
faire ses expériences sur les hommes comme sur de  la vile 
matière? 

Et qu'on nc justifie pas de telles chimères en disant qu'elles 
sont le fruit d'iinc cscessive hienvcillance. Autant il cn est 
de tous les organisateurs et désurganisateurs de scjciétbs. 

Rollin. II est un anire Iiommc, presque l'égal de Fénelon 

1 Les pétrisseurs de socic'tds ont quelq~iefois assez de pudeur pour nc 
pns dire : J e  ferai, J E  disposerai. Ils se servent volontiers de cette forme 
détouriide, mais équivalente : Os fera, o s  ne souKrira pas. 

1 r. 2 6 



par l'intelligence et par le cceiir, et qui, plils que Pbnelon, 
s'est occupé d'éducation, c'est Rollin. Eh bien! à quel dégré 

0 I 

d'abjection inielle,clu,clle et morale la loiigue f r é q ~ ~ n t a t i o n  
de l'ant~quité ii'avait-elle pas'r6tluit ce bonhomme Rollin ! 
On ne pcut lire ses livres sans se scntir saisi de tristesse et 
de piiié. On nesnit s'il cstchréticn ou païcn, tantilse niontre 
impartial entre Dieu et les dieux. Les miri~clcs de la Bible et  
les légendes des temps héroïques trouvent en lui la'ni6rnc 
crédulitd. Sur sa physionomie placide on voit toujours errer 
I'ombre des passions giicrrières; il ne parle &c de javelots, 
d'épées et tlc catapiiltes. C'est pour lui, comme pour Bos- 
siiet, un des problèmes sociaux les plis  intéressants, de 
savoir si la phalange macédonienne valait mieux que la 
légion romaine. 11 exalte lesRomains pour ne s'être adonnés 
qii'auxsciences qui ont pour objet la domination : l'élo- 

quence, la politique, laguerre. A ses yeux, toutes les autres 
connaissances sont des sources de corrup~ion, et ne sont 
propres qu'à incliner les hommcs vers la paix; aussi il les 
bannit soigneusement de ses collégcs, aux applaiidissements 
de M. Thiers. Tout son encens est pour Mars et  Bellone; A 
peine s'il cn détourne quelques grains polir le Christ. Trisic 
jouet du conuentionalisme qu'a f,iit prédominer I'instruclio,o 
classique, il est si décidé d'avance ii admirer les Roiilains, 
que, cn cc qui les concerne, In simple abstention cles plus 
grands forfaits'cst mise par lui au niveau (les plus Iiautes 
vertus. Alexandre, pour avoir regretté d'avoir assassiné son 
meilleur ami, Scipion, pour n'avoir pas eiilevd unc femme à 
son époux, font preuve, à scs yeux, d'un IiÇroismc inimita- 
ble. Enfin, s'il a fait de chacun de nous une contradiction vi- 
vante, il en est, certes, le plus parfait modble. 

On pense bien que Rollin était eiit1iousi;iste du Cuinniu- 
iiisme et des instituiions 1;icéddmonicnnes. Rendons-lui 
justice, cependant; son adiniraiion n'cst pas csclusivc. II 
reprend, avec les ménagements conveiiablcs, ce législa- 



teur d'avoir imprimé à son œuvre quatre taches 'légères : 
i0 L'oisiveté, 
2" La promiscuité, , . 
3 O  Lc meurtre des enfants, , 
4" L'assassinat en niasse des esclaves. 
Ces quatre. réserves une fois faites, le bontiom&c, ren- 

trant dans le conventionalisrne classique, voit ens Ljcurgue 
non un homme, mais un dieu,. et trouve sa policc parfaite. 

L'inlervention du législateur en toutes clioscs parait à 
Rollin si indispensablc, qu'il félicite très-sérieiiscmcnt les 
Grecs de ce qii'un homme nommé Pélasge soit venu leur 
enseigner à manger du gland; Avant, dit-il, ils broutaient 
l'herbe comme les bêtes. 

Ailleurs, il dit : ' 

s Dieu devait l'empire di1 monde aux Romains en réconipeiise 'de 
leurs' grandes vertus, qui ne sont qu'apparentes. II n'aurait pas fait 
justice s'il avait accord& B ces vertus, qui n'oiit rien de réel, un moindre 

Ne voit-on pas clajrement ici le conventionalisme et le 
christianisme se disputer, dans la personne dc Rollin, une 
pauvre âme en peine ? L'esprit de cette phrase, c'cst I'es- 
prit de tous les ouvrages du fondateur de l'enseignement en 
France. Sc contredire, faire Dieu se contredire et nous ap- 
prendre à nous contredire, c'est tout Rollin, c'est tout le 
Baccalauréat. 

Si la  omiscu cuité et  l'Infanticide éveillent les scrupules 
de Rollin, -à l'égard des insiituiions de Lycurgue, il s r  
passionne poiir tout le reste, et troiive niéme. moyen a e  jus- 
iifier le vol. voici comment. Le trait' est curieux, ct se rat- 
tache assez à mon sujet pour mériter d'etre rapporté. 

Rollin commence pafposer en principe que l a*~or  C R ~ E  

~i PROPI~IETÉ,  - principe lurieste: comrniin A tous les orga- 
nisateurs, et quc nous retrouverons bientôt dans la bouche 
dc Rousseau, de Mably, de Mirabeau, de 1iobesj)ierre et de 



Babeuf. Or, puisque la loi est la raison d'êlre de la propriété, 
ne peut-elle pas etrc aussi bien la raison d'être dti vol ? 
Qu'opposer à ce raisonnement? 

ii Le vol était permis h Sparte, dit Rollin, il était sdv&rement puni 
cliez les Scythes. Lx raison de cette différence est sensible, c'est que In 
loi, qui seule décide de fa p~.opriéfé et de l'usage des bietis, n'avait rien 
nccordé cliez les Scytlies h iin particulier sur Ic bien d'un autre, e t  qiic! 
In loi, chez les Lacéddmonieiis, avait fait tout le coiilraire. 11 

Ensuite, le bon Rollin, dans l'ardeur de son plaidorer en 
faveur du vol el dc I,ycurguc, invoyiie la plus inconlcstable 
des autorités, celle de Dieu : 

n Rien n'est plus ordinaire, dit-il, que dcs droits semblables accordés 
sur le bien d'autriii : c'est ainsi qiie Dieu non-seulement avait doniic! 
ailx paiivi-es le poiivoir de cueillir du raisin dans les vignes et de glaiier 
dails les champs, e t  d'en emporter les gerbes entiéres, niais avait encore 
accord6 h tout passant sans distinction la liberte d'entrer nuiant de fois 
qu'il Iiii plaisait dans la vigne d'autrui, e t  d'en manger aiitaiit de raisiu 
qu'il voulait, malgr6 le tnullre de la vigne. Dieu en rend lui-meme la 
premiére raison. C'est que la terre d'Israël était h lui c t  que les Israélites 
n'en jouissaient qu'i cette condition onerciise. i) 

On dira, sans doute, que c'est là ilne doctrine pcrsonnellc 
H Rollin. C'est justenient ce que jc dis. J e  cherclic ;A mon- 
trer à quel état d'iofirmitd morale la fréquentation Iiahi- 
tuelle de l'effroyable Société antique peut réduire les plus 
hclles ct les plus lionnétes intelligences. 

A!ontesquieu. On a dit de Alontesquie~i qu'il avait rctroii~é 
les titres du genre humain. C'est un dc ces grands écrivains 
tlont chaque plirase a le privilége de faire autorité. A Dieu 
ne plaise que je veuille amoindrir sa gloire I Mais que ne 
faut-il pas penser de l'éducation classique, si clle cst par- 
venue à Cgarer cette noble intelligence au point de lui faire 
admirer dans I'antiquit6 les institutions Ics plus barbares'? 

Les anciens Grecs, p61iétrés dc la  nécessité quc les peuples qui vivaient 
sous on gouvcinernent 'popiilaire fi~ssent éleves d la i~ertu, firent pour 



l'inspirer des institutions singulieres. Les lois de Crete Btaient 1'0 
riginal de celles de LacedBmone; et celles de Platoii en Btaient la 
correction. 

Je prie qii'oii fasse un peu d'attention à I'Btendue de génie qu'il-fallut 
a ces législateurs pour voir qu'en choquant tous les usages reçus, en con- 
fondant toutes les vertus, ils montreraient & l'univers leur sagesse. 
Lycilrgue, melant le larcin avec l'esprit de justice, le plus dur  esclavage 
avec I'extreme IibertB, les sentiments les plus atroces avec la plus 
grande modération, donna de 1; stabilité & sa ville. 11 s e m b l ~  lui 6ter 
toutes les ressources, les arts, le commerce; l'argent, les murailles ; on 
y a de l'ambition sans esperance d'ktre mieux ; on y a les sentonents 
nuturels, et on n'y est ni  enfant, n i  mari, n i  père; la  pudeur menie est 
Otée à la chasteth. C'est par ces cliemins que Sparte est menBe à la 
yrandeur et b l a  ylolre; mais aiec une telle inîaillibilité de ses institu- 
tions, qu'on n'obtenait rien contre elle en gagnant des batailles, si on ne 
parvenait A lui Oter sa  police. 

(Esprit d ~ s  Lois, livre IV, chap. III.) 
Ceux qu i  voudront faire des institutions pareilles Btsbliront la com- 

munauté des biens de la république de Platoii; ce respect qu'il de- 
mandait pour les dieux, cette séparation d'avec les étrangers, pour la 
conservation des mœurs, et la cite faisant le commerce et  non pas les 
citoyens ; ils donneront nos arts sans notre Ilixe, et nos besoins sans nos 
dBsirs. 

Montesqiiicu explique en .ces termes la grande influericc 
quc les anciens attribriaient t i  ln mtisique. 

... Je crois que je pourrais expliquer ceci : I l  faut se mettre dans 
l'esprit que dans les villes grecques, surtout celles qui.avaient pou#. 
princil~al objet 13 guerre, tous les travaux et  toutes les professions qui 
pouvaient conduire B gagner de l'argent etaient regardes comme indi- 
gnes d'un Ilontme llbre. a La plilpart des arts, dit Xénophon, corrompent 
11 le corps de ceux qui les exercent ; ils obligent & s'asseoir & l'ombre ou 
11 prés du feu : on n'a de temps ni pour ses amis ni-pour l a  rBpiibliqiie. u 
Ce ne fut que dans l a  corruption de quelques démocraties que les aiti- 
sans parvinrent à c'tre citoyens. C'est ce rlu'Aristote nous apprend; et 
il soutient qu'une bonne republique ne leur donnera jamais le droit 
de cite. 

L'agriculture était encore one profession servlle, e t  ordinairement 
c'Btait quelque peuple vaincu qui l'exerçait : les Ilotes, chez les Lacédé- 
mo.niens; les Périéciens chez les Crbtois; les PBnestes, chez les Thessa- 
liens; d'autres peuples esclaves, dans d'autres répiibliques. . 



Enfin, tout Ic .commerce était [ntdme chez les Grets. Il aurail: f a l l j  
rlu'un citayqi e,ûl rendu des -servi.ces $, u?z esclave, B un locatriire, h' un 
Btraiiger : cette idée choquait l'esprit de lu Zibertd grecque. AuSsi Pla- 
!on veut-il. dans ses lois qu'onipiin,isse .un citoyen qui fernit 'le; coni- . . , . . '  i l e r c .  . . , . ! L . , .  , .  . . 
. Ox était donc fort~,enii,nrras# dans les p5ptib!iques grecques.:.O~ 
ne voulait pas que les,citoyens t~availlassoqt~ 811 commércc, fr I'agri- 
~u!ture,ni aux a r t s , ; . ~ ~ .  ne voulait p-s non plus qu'ils fiisseiit oiiifs. 11s 
tquvaient ,  une occupation dans les ere~cicesqoi  dupendent .de. la gym- 
nastique et dans c ~ i i x  qui,avaiqnt d!i ~apl .or t  ii In, yuer?r.L'institution 
ne leur en donnait poiiit d'autres. II faut donc, regarder les Grccs comme 
uue societd d'athl&tes et  $e combattants. Or ces exercices, si propres h 
faire des. gens durs et  .sauvages, ,avaient besoin d:&re tempéres par  
d'autres qui piisscnt adoucir 1es.mœiirs. La musique, qui tient.b:l'esprit 
par les organes du corps, était trks-propre B cola. 

. 
(Esprit des Lnis, livre V:) 

. Voilà l'idée que l'enseignement classique nous donne de 
la Liberth. Voici maintenant comment il ilous enseigne ;1 

comprendre l'kgalitéet la Frugalitd : , 
1 -  

Qiioique dans la  dBmocratie 116gnlité réelle soit l'Arne dc l'État,.ce- 
pendant elle est si diilicile B établir qu'une cxactitiidc extr6mc h cet 
égard ne conviendrait pas toujonrs. II siiffit quc 1'011 dtablisse un ceiis 
qui rdduise ou fixe les diiïérenccs h un certain poiiit ; aprés quoi c'est 
h des lois pnrticuliércs .h  égnliser pour niilsi dire les iiiPgalitds, par les 
cliargcs qu'elles imposent aux riches ct  le soul:igemcnt qri'elles accordent 
aux paiiv~es. (Esprit des L?is, livre V, chap. v.) ' 

.Il iie suffit pas dans une boiiiic ddmocratie que les portions, de terrc 
soient égales; il faut qu'e1les"soient petites comme cllez les Ro- 
mnins... . . .  

Cn~nnie, il$gnlité des fortunes entretient ln fr&galité, la frugalité maiii- 
tient !:égil/té des foktunes. Ces choses, qiioique diITérenles, sont telles 
du'elles iic peuveiit subsister l'une saus 1'auii.e. ' - , (Esprit'des Lois, chap. VI.) 

Les Samnites avaient une coiitiime qui, dans une petite r(.publique, 
e t  surtout dans la situation où Btait la leur, devait produire d'udnii- 
rablqs elfets. On assemblait tous les jeiiiics geiis e t  on les jugeait. Celui 
qui Btai: déclaré le meilleur de tous prenait pour sa fenimc la fille qu'il 
voulait; celui qui avait les suffriiges aprPs Iiii clioisissait encore, et ainsi 
(II? suiie... 11 .serait diîlicilc d'inisginer uiic récompeiisc plus noble, pllis 



grande; moins A-charge &.-un petit Etai, filus cnpable. d'agir sur i'un et 
. . .  . . .  l'autre sexe. 

  es Samnites descendaient des Lacédémoniens ;' et.Pliton, dont leu 
institutions ne sont q?ie la perfection des lois de Lycurgue, donna A 
peu prbs une pareille loi. 

(Esprit des Lois, livre Vll,.cliap. xvr..) 

Rousseau.  Aucun homnie n'a exercé dur la'révolution 
française autant d'ipflucncc que Rousseau. ( 1 . s ~ ~  ouvrages, 
dit L. Blanc; 'etaient sur la table du co;nité de salut p'ublic'. )I 

(t'Ses paradoxes, dit-il encore, que son siècle prit pour des 
hardiesses:' littéi.qiies; devaient bientOt retentir dans les 
asscmblde's d è  la nation soiis la'brnle de Vérités dogmaii- 
ques et tranchuntes comme l'épée. )) Et, afin que le lien mo- 
ralqui rattaclie Rousseau à I'anticjuité ne soit pas moconnii, 
le même panégyriste ajoute : '(( Son stgle rappelait le Inn- 
gage patliétiqueet véliérneiit d'un'fils de Cornélie. n 

Qui ne sait, d'ailleurs, que Rousseau Clait I'adinïrateur lc 
plus .passionné clcs idées el des n!ceurs qii'on est convenu 
d'atiribuër aux itoi~îaiiis ct aux Spartiates? II dit lui-même 
que la lecture dc Pllitarque I'a'fait ce qu'il est. 

Son .p~e%ieqécrit fut,dirigé. ~o,nirc,I '~int~ligencc buniaine. 
Aussi, d&.s les. prenii8res pagesj .ilns?écrie : , : '. .. . :  . 

. , : l a . .  , ? ,. , p . ,  ,. . , . <.i . , ' . : . 
Oublierai-je qu-e ce %t dans le sein de.-ItiGrèce'qu'on vit s'élever. eettc 

cité aussi célkbre par son itezli-euse ignorartse que pai.la suye.ise.de ses 
lois, cette r6publiqiie de demi-diei~x pluldt que d'honzmrs, tant leurs 
vertus semblaieiit. supérieures A 'l'iiumanitd? O Sparte ! opprob're éternel 
d'une vaine doctrine ! tandis que les vices ~oriduits  par les beaux-arts 
s'introdtiisaient dans Atliknes, tandis qu'lin tyran y rassemblait avec tant 
de soin les ouvrages du pririce des postes,, tu clpssais de tes.miiq les 
a& et lei srtistp,s,:lcs scieners ~t Ics savan?! ;, , ; ,. ' . : ,. :. . . .i . . 

'(@iscou,r sur.le rétublissemhit des scz:ences et des.u~ts.) 

Dans son second' orivràge, le Discours s u r  l'ittégalité des .  

condirtons, il, s'eniporta ,a \cc  plus de. vdhémence encore 
contre toutes les basesde la société elcle la civilisation. C'est 
poiwquci il se croyait l'interprète de la sagesse antique : 



11 J e  me supposerai dans le lycBc d'Athénes, répBtant les leçons de 
mes n~ailves, ayant les Plüton et les Xéiiocrate pour juges, e t  le genre 
Iiicmain pour auditeur. II 

L'idée dominiinte de ce discours célébre peut se ré- 
sunier ainsi: Le sort le plus all'rcux aticnd ceux qiii, ayant 
le mallieur de naître après nous, ajouteroiit leurs coiinais- 
sances aux nôtres. Le dércloppcment de nos facultés nous 
rend déjà trBs-malheureox. Nos pères l'étaient moins étant 
plus ignorants. Rome approcliait de la perfection; Sparle 
l'avait réalisée, autant que la perfec~ion est conlpatible avec 
l'état social. Mais le vrai bonheur pour l'homme, c'est de 
vivre dans les bois, seul, nu,  sans liens, sans affeclions, 
sans Iançagc, sans religion, sans idées, sans famille, enfin 
dans cet état où il était si rapprocli6 de la bêle qu'il est fort 
douteux qiiil se tint debout et queses inains ne fussent pas 
(les pieds. 

hlaiheui.eusement, cet âge d'or ne s'est pas perpétué. Lcs 
Iiommes ont passé par un état intermédiaire qui ne laissait 
pas que d'avoir des charmcs : 

II Tant qu'ils se contentkrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils 
se conteritbrent de coudre leurs habits de peaux avec des aretes, a se 
parer de plumes et  de coqiiillagcs, a se peindre le corps de diverses coii- 
leurs... tant qu'ils ne s'occupépent que des ouvrages qu'un seul pouvait 
faire, ils vécurent libres, sains, bons et  heureux. II 

Hélas! ils ne siirent pas s'arrêter à ce premier degré de 
culture : 

R Des l'instant qii'iin homme eut besoin du secours d'un aulrc (voila 
Ir  soci6te qui fait sa funeste apparition); des qu'on s'aperçut qu'il Btait 
utile a un seul d'avoir des provisions pour deux, I'dgalitb disparut, la 
propriBtB s'introduisit, le travail devint necessaire ... 

11 La métallurgie et I'ngriculture furent Ics deux arts dolit l'inventioii 
produisit cette grande révol~ition. Pour le poëte, c'est l'or e t  l'argent, 
pour le philo~ophe~c'est le fer et  le hld qiii ont civilisé Ics Iiommes et 
perdit le genre hicmain. 



Il fallut donc sorlir de l'état de nature pour entrer dans la 
société. Ceci est l'occasion du troisième ouvrage de Rous- 
seau, le Contrat swinl .  

II ii'entre pas dans mon sujct d'analyser ici cette œuvre; 
je me bornerai a faire ren~arquer que les idées gréco-romai- 
nes s'y reproduisent à chaque page. 

Puisque la sociétéest un pacte, chacun a droit de stipiiler 
pour lui-même. 

11 ii'~ppai.tient qu'a ceux qui s'associent de régler les conditions de la . 
societe. . 

Mais cela n'est pas facile. 

Comment les regleront-ils? sera-ce d'un commun accord, par une 
inspiration subite'? ... Comment une multitude aveugle, qui souvent ne 
sait ce qu'elle veut, exécuterait-elle d'elle-meme une entreprise aiissi 
grande, aussi difficile qu'lin systéme de legislation ?... De là la nécessité 
d'un législateur. 

Ainsi le suffrage universel est aussitôt escamoté en pra- 
tique qu'admis en théorie. ' 

. Car comment s'y prendra ce législateur, qui doit être, à 
fous égards, un homme exfraordinai~t, qu i ,  osant entre- 
prendre d'instituer un peuple, doit se sentir en état de chunger 
la nature humaine, d'altérer la constitution physique et mo- 
rale de l'homme, qui doit, en  un  mot, inventer la rnachine 
dont les Iiommcs sont la malicre? 

Rousseau prouve fort bien ici que le 16gislatcur ne peut 
compter ni siir la force, ni sur la persuasion. Coinment sortir 
de ce pas? Par l'imposture. 

i t  Voila ce qui força de tout temps les pbres des nations B recourir 
?i l'interventioii du ciel e t  d'hoiiorer les dieux de leur propre sagesse... 
Cette raison sublime, qui s'6lbre au-dessus des âmes vulgaires, est 
celle dont le législateur iriet les décisions dans la bouclie des immor- 
tels, pour entrainer, par l'autorité divine, ceux que ne pourrait ébran- 
ler la prudence humaine. Mais il n'appartient pas A tout le monde' 
de faire parler les dieux. 1) (Les Dieux! les Immortels! r6miniscence 
classique.) 



Comme Platon et Lycurgue, ses maitres,.coinme les Spar- 
tiates etles Romains, scs Iréros, Rousseau donuait aux mots 
f~.acail et liberté un sens selori lecjuel ils exl)riincnl deux 
idées incompatibles. Dans l'état social, il fiiut donc opter : 
renonccr A Etre libre, ou mourir dc him. II y a cependant 
une issue à la difficulté, c'est l'esclavage. 

1~ A I'iiistant qu'un peuple se donne des représetitaiits, il n'est plus 
libre ; il ii'est plus ! 

ii Cliez les Grecs, tout ce que le pcup!e avait à fdirc, il le faisait 
Iiii-mbmc. II était salis cesse asseniblé siir la plnce ; des esclaves fai- 
saient ses Irnvaux; sa gronde o/rcriredltrit la lrberlé. M'ayaiit plus les 
memcs avantages, coiiimeiit conserver les memes droits ? \'oiis donnez 
pliis à votre gaiil qu'A votre liberté, e t  vous craignez bieii inoins I'escla- 
v'age que la misbre. 

11 Qiioi ! la libertc! lie se maintient qu'A l'appui de In scrvitudel' Peiit- 
btre. Les deux cxcés se touclient. Tout cc qui ,n'est pas diins Ia.nature 
a ses iiiconvéiiicnis, e t  la société civile plus que toyt le reste. Il y 
a telles positions malhciii.cuses oh on ne peut saciver sa liberte qu'aux 
dépens de celle d'niitrui, et oh le citoyen iie pciit 'etre ertremement libre 
que l'esclave ne soit extremement esclave. Telle était ln position d c  
Sparte. Pour vous, peiiples nioderiies, vous n'avez point d'esclaves, mais 
VOUS l'etes, etc. u 

Voilà bien le conventionalisiiîe classique. Les ancicils 
avaient Cté poussés à se donner des esclaves par leurs in- 
stincts brutaux. Blais comme c'est un gnrli pris, une trndi- 
tionde collégede trouver bcau tout ce qu'ils ont fait, on leur 
attribue des raisonnemcnts raffinés sur la quintessence de la 
liberté. 

L'opposition qu'établit Rousseau cntre l'état de la nature 
et 1'ét:it social est aussi funestc à la morale privde qu'à la 
moralc publiquc. Selon ce sys.tén~e, la société est Ic résultat 
d'un pacte qui donne naissance la Loi, laqiielle, à soli 
tour, tirc du néant la justice et la inoraliiC. llnns l'étaitle 
natiirc, il n'y a ni moriilité n i  justice. Lc' pèrc n'a aucun 
devoir envers son fils. le fils envers soi1 père, le mari envers 
sa fernmc, la femme enveis son mari. (( Je  ne dois ricn ii 



qui je n'ai rien promis: je ne reconnais à autrui que ce qui 
m'est-inutile ; j'ai lin droit illimité à tout ce qui me tente e t  
que je puisatteindre. D 

II suit de l i  que si le pacte social une fois co&lu vient à 
etrc dissous, tout s'écroule à la fois, sociét6, loi, moralité, 
justice, devoir. (( Chacun, dit Rousseau, rentre dans ses 
droits primitifs, et reprend sa liberlé naturelle cn  perdant la 
liberté conïeniionnclle pour laquelle il y renonça. i )  

Or, il faut savoir qulil,faut bien peu de cliosc pour que le 
pacte social soit dissous. Cela arrive toutes les .fois.qii'un 
pariicirlier viole ses engagements on se soustrait à I'exéco- 
tion d'une loi quelconqrie. Q~i'un condamné s'évade quand 
la société lui dit : I l  est  expédient  que tu  meures;  qu'un 
citoyen refuse l'impôt, qu'un comptable mette la main dans 
la caisse publique, ci l'instant le contrat social est violé, tous 
les' devoirs moraux cessent, la justice n'existe plris, les 
pCres, les mèrcs, les enfants, les époux ne se doivent rien; 
chacun a un droit illimité h tout cc qui le tentc; en un mot, 
la population tout entière rentre daus l'état de nature. 

Je laisse à pcnser les ravages que doivent faire de pa- 
reilles doctrines aux époques révolntionnaires. 

Elles ne sont pas moins funestes à la morale privée. Quel 
est lc jeune lioiniuc, entrant dans le monde plein de fougue 
et de désirs, qui ne se dise : « Les impulsions de  mon cœur 

\ sont la voix de l j  nature, qrii ne se trompe jamais. Les in- 
stitutions qui me font obsiacle vicuncnt dés ,lion~mcs, et ne 
sont que des conventions arbitraires auxq~ielles je n'ai pas 
concouru. Eu foulant aux pieds ces institutioris, j'aurai le 
double plaisir de satisfaire mes penchants et de me croire 
un héros. )) 

Vaut-il rappeler ici cette triste et douloiireuse page des 
Con fessions ? 

c i  &Ion troisic\rni? enfant fut dotic mis 311.~ Enfonts trouvEs, ainsi que les 
deux premiers. Il en fut de meme dcs deux suivants,'car j'en ai eu cinq 



en tout. Cet arrangement me parut si bon, que, si je ne m'en vantai pas, 
ce fut uniquement par égard pour leur mbre... En livrant mes enfana & 
l'dùucation publique ... j e  me regardais colnnze un monlre de la r&- 
publique de Platon ! JJ . 

Mably. 11 n'est pas besoin de citations pour prouver la 
gréco-romano-manie dc l'abbé Mably. IIoinine tout d'unc 
pibce, d'un esjlrit plus étroit, d'un cceur moins sensible qiie 
Rousscau, l'idée cliez lui adriletlait moins de tempéraments 
et de mélanges. Aussi fut-il francliement platonicien, c'cst- 
à-dire communiste. Convaincu, comme tous les classiques, 
que l'humanité est unc matière première pour les fabri- 
cants d'institutions, comme tous les classiqiics aussi, il 
aimait mieux être fabricant que matièrc première. En con- 
séquence, il se posc coiiiine Législateur. A ce titre, il flit 
d'abord appclé à instituer la I'ologne, el il ne pariiît pas 
avoir réussi. ICnsuite, il offrit aux Anglo-Aiiléricains 1c 
brouet noir des Spartiates, i quoi il ne put lcs décidcr. Outré 
decet avcuglemcnt, il prédit la cliule de  l'Union et ne Irii 
donua pas pour cinq ans d'cxisteiice. 

Qu'il me soit permis de faire ici une réserve. En citant lcs 
doctrines absurdes et  subversives d'homiiies tels que FQe- 
Ion, Rollin, RIontesquieii, Rousseau, je n'entends certes 
pas dire qu'on ne doirc A ces grands écrivains des pages 
pleines de raison et de inoralité. Mais ce qu'il y a de faos 
dans leurs livrcs vient du convenlionalisme clnssique, ct cc 
qu'il y a dc vrai dérive d'une autre source. C'est précisérneiit 
ma thèse que l'enscigncnlcnt cxclusii' des Icttrcs grecqucs 
et latines fait de nous tous des contradictions vivantes. II 
nous tire violemment vers Lin passé tlont il glorifie jusqii'aus 
liorreurs, pendant que le cliristianisine, lresprit du siCcie cl 
ce fonds de bon sens qui ne perd janiaisses droits, nous mon- 
trent l'idbal dans l'avenir. 

Jc vous fais grâce de Alorelly, Brissot, Raynal, justifiarit, 
cjiie dis-je? exaltant à l'envi la çucrre, l'esclavage, l'impos- 



ture sacerdotale, la communauté des biens, l'oisiveté. Qui 
pourrait se méprendre sur la source impure dc pareilles 
doctrines? Cette source, j'ai pourtant besoin de la nommer . 
encore, c'est l'éducation classique telle qu'elle nous est im- 
poséeà tous par le Baccalauréat. 

Ce n'est pas seulement dans les œuvres littéraires que la 
calme, paisible et pure antiquité a versé son poison, mais 
encoredans les livres des jurisconsultes. Je  défie bien qu'on , 
trouve dans aucun de nos légistes quelque chose qui appro- 
che d'une notion raisonnable sur le droit de propriété. Et 
que peut êtreune législation d'où cette notion est absente? 
Ces jours-ci, j'ai eu l'occasion d'ouvrir le lkaite' du droit des 
gens, par Vattel. J'y vois que l'auteur a consacré un chapi- 
tre àl'examen de cette question : Est-il permis d'enleuer des 
femmes ? Il est clair que la légende des Romains et des Sabi- 
nes nous a valu ce précieux morceau. L'auteur, après avoir 
pesé, avcc le plus grand sérieux, le pour et  le contre, se 
décide en faveur de l'affirmative. Il devait cela à la gloire 
de Rome. Est-ce que les Romains ont eu jamais tort ? Il y a 
un conventionalisme qui nous défend de le penser; ils sont 
Romains, cela suffit. Incendie, pillage, rapt, tout ce qui vient 
d'eux est calme, paisible et pur. 

Alléguera-t-on que ce ne  sont là que des appréciations 
personnelles ! 11 faudrait que notre société jouât de bonheur 
pour que l'action uniforme de l'enseignement classique, 
renforcée par l'assentiment de Montaigne, Corneille, Féne- 
lon, Rollin, Montesquieu, Rousseau, Raynal, Mably, nc 
concourût pas h former l'opinion générale. C'est ce que 
nous verrons. 

En attendant, nous avons la preuve que l'idée commu- 
niste ne s'était pas emparée seulement de quelques indivi- 
dualités, mais de corporations entières, et  les plus instruites 
comme les plus influentes. Quand les jésuitcs voulorent 
organiser un ordre social au Paraguay, quels furent les 
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plans que leur suggérèrent leurs études passées? Cèux de  
iilinos, Platon et Lycurgue. Ils réalisèrent le communisme, 
qiii, à son tour, ne manqua pas de réaliser ses tristes con- 
séquences. Les Indiens descendirent à quelques degrés au- 
desscus de l'état sauvage. Cependant, telle était ln préven- 
tion invétérée des Européens en faveur des institutions 
cominunistes, toujours présentécs comme le type de la per- 
fection, qu'on célébrait de toutes parts le bonheur et la 
vertu de ces êtres sans nom (car ce n'étaient plus des 
hommes), végétant sous la lioulette des jésuites. 

Rousseau, Mably, Montesquieu, Raynal, ces grands prô- 
ncurs des Missii,ns, avaient-ils vérifici les faits ? Pas le moins 
dii monde. Est-ce que les livres grecs et latins peuvent 
tromper? Est-ce qu'on peut s'égarer en prenant po~irguicle 
I'laton? Douc, les Indiens du Paraguay étaient lieureux ou 
deviiient l'être, sous peine d'être misérables contre toutes 
les règles. Azara, Bougainville et d'tiritrcs voyageurs parti- 
rent sous l'influence de ces idées préconçues pour aller ad- 
inirer tant demerveilles. D'abord, la trisle réalité avait beau 
leur crever les p i s ,  ils ne pouvaient y croire. Il fallut 
pourtant se rendre h l'évidence, et ils finirent par constater, 
à leur grand regret, que le comniiiiiisme, séduisante chi- 
mbre, est une affreuse réalité. 

La logique est inflesible. Il est bien clair quc les auteurs 
que je viens de citer n'avaient pas osé pousser leur doctrine 
jasqu'au bout. Rlorelly et Brissot se cliargérent de réparer 
celte ineonséquencc. En vrais platoniciens, ils prêclièrent 
oiirertement la commuilauté des biens et des femmes, et 
cela, remarquons-le bien, cn invoqtiant sans cesse les eselil- 
ples et les préceptes de celte belle antiqoitb que tout le 
monde est convcnu d'admirer. 

Tel était, sur la Famille, la Propriélé, la Liberté, la So- 
ciété, l'état où l'éd~ication donnée par le clerg6 avait réduit 
l'opinion publique en France, quand éclata la Révolution. 
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Ellc s'explique, sans doute, par des causes étangères 
l'enseignement classique. Alais est-il permis de douter que 
cet enseignement n'y ait mêlé une foule d'idées fausses, de 
sentiments brutaux, d'utopies subversives, d'expérimenta- 
tions fatales? Qu'on lise les discours prononcés à 1'Assem- 
blée législative et à la Convention. C'est la langue de Rous- 
seau et de Mably. Ce ne sont que prosopopées, invocations, 
apostrophes à Pabricius, à Caton, aus  deux Brutus, aux 
Gracques, à Catilina. Va-t-on commettre une atrocité? On 
trouve toujours, pour la glorilier, l'exemple d'un Romain. 
Ce que l'éducation a mis dans l'esprit passe dans les actes. 
Il est convenu que Sparte et Rome sont des modèles; donc 
il faut lesimiter ou les parodier. L'un veut instituer les jeux 
Olynpiques, l'autrc les lois agraires et un troisième le 
brouet noir dans les rues. 

Je  ne songer à épuiser ici cette question, bien digne 
qu'une main exercée y consacre autre chose qn'uil pam- 
phlet : (1 De l'influence des lettres grecques et latines sur 
l'esprit de nos révolutions. 1) Je  dois me borner à quelques 
traits. 

Deux grandes figures dominent la Révolution française et 
semblent la personnifier : Mirabeau et Robespierre. Queile 
était leür doctrine sur la Propriété? 

Nous avons vu que les peuples qui, dans l'antiquité, 
avaient fondé leurs moyens d'existence sur la rapine et l'es- 
clavage ne pouvaient rattacher la propriété à son véritable 
principe. Ils étaient obligés de la considérer comme un fait 
de convention, et ils la faisaient reposer sur la loi, ce qui 
perinet d'y faire entrer l'esclavage et  le vol, comme l'expli- 
que 'si naïvement Rollin. 

Rousseau avait dit aussi : ciLa propriété est de convention 
ct cl'instilution hiimaine, au lieu que la liberté est un don dc 
la nature. )) 

Alirabeau professait la même doctrine : 



11 La propri8t6, dit-il, est une crdt~lio?~ sociule. Les lois ne protégent 
pas, ne mniiitietiiient pas seulemeiit la propriété, elles la  font naltre, 
elles 13 ddtermineiit, elles lui donnent le rang et  I'dtendue qu'elle occitpc 
dans les droits des citoyens. 

Et quand hlirabeau s'exprimait ainsi, ce n'était pas pour 
faire de la théorie. Son but actuel était d'engager le législa- 
teur à limiter l'exercice d'un droit qui était bien à sa diicré- 
tion, puisqu'il l'avait créé. 

Robespierre reproduit les définitions de Roiisseau. 

11 En ddlinissatit la  Liberté, ce preniier besoin de l'homme, le plus 
sacré des droits qii'il tient de l a  nature, nous avons dit, avec raison, 
qii'elle a pour limite le droit d'autrui. l'ourquoi n'avez-voiis pas ap- 
pliqué ce p~iticipc a la Propridtd, qui est une institution sociale, comme 
si les lois de In nature dtaient moins iiiviolaùles que les conve~~tions des 
Iiommes? 1) 

Aprhs ce préambule, Robespierre passe à la définition. 

(1 La propi8iétd est le droit qu'a chaque citoyen de jouir e t  de disposer 
des biens qui Ini sont garantis p a r  la loi. » 

Ainsi voilà l'opposition bien marquée entre la Liberté el la 
Propriété. Cc sont deux droits d'origine différente. L'un 
vient de la nature, l'autre est d'institution sociale. Le pre- 
mier est naturel, le second conventionnel. 

Or, qui fait la loi 7 Le législateur. II peut donc mettre à 
l'exercice du droit de propriété, puisqu'il le confère, les con- 
ditions qu'il lui plaît. 

Aussi Robespierre se hâte de déduire de sa dCfinition le 
droit au travail, le droit à l'assistance et l'impdt progressif. 

ii La société est obligée de pourvoir b la subsistniice dc toiis ses rnem- 
bres, soit cii leur procurant du travail, soit en assurant des moyens 
d'exister h ceux qui sont liors d'état de travailler. 

c i  Lcs secours necessaires b l'indigence sont une dette du riclic cnvers 
le pztovre. Il op]~arlient Ù la  loi de ddtcrniiner la maniére doiit cette 
dette doit etrc acquitth. 

ii Les citoyeiis dont le revenu n'exct.de pas ce qui est nécessnire b leur 



subsistnnce soiit .dispensfs de contribuer aux dépenses publiques. Les 
autres doivent les supporter proy?rssiuenzent, selon I'dtendiie de leur 
fortune. i) 

Robespierre, dit M. Sudre, adoptait ainsi toutes les me- 
sures qui, dans l'esprit de  leurs inventeurs, comme dans la 
réalit6, constituent la transition de la propriété au commu- 
nisme. Par l'application du Traité des lois de Platon, il s'a- 
cheminait, sans le savoir, vers la réalisation de l'état social 
décrit dans le livre de la République. 

(On sait que Platon a fait deux livres : l'un pour signaler 
la perfection idéale - communauté des biens et des fem- 
mes - c'est le livre de la Républiqzte; l'autre pour ensei- 
gner les moyens de transition, c'est le Traité des lois.) 

. Robespierre peut être considérd, d'ailleurs, comme un 
enthousiaste de la calme, paisible etpuve antiquité. Son dis- 
cours même sur la Propriété abonde en déclamations du 
goût de celles-ci : a Aristide n'aurait pas envié les trésors 
de Crassi~s ! La chaumière de Fabricius n'a rien à envier au 
palais de Crassus! 1) etc. 

Une fois que Alirabeau et Robespierre attribuaient, en 
principe, au législateur la faculté de fixer la limite du droit 
de propriété, il importe peu de savoir'à quel degré ils ju- 
geaient opportun de placer cette limite. Il pouvait leur con- 
venir de ne pas aller plus loin que le droit au travail, le 
droit à l'assistance et  i'impôt progressif. Mais d'autres, plus 
conséquents, ne  s'arrêtaient pas la. Si la loi, qui crée la 
propriété et en dispose, peut faire un pas vers l'égalité, 
pourquoi n'en ferait-elle pas deux ? Pourquoi neréaliserait- 
elle pas I'égalité absolue ? 

Aussi Robespierre fut dépassé par Saint-Just, cela devait 
être, et Saint-Just par Babeuf, cela devait être encore. Dans 
cetté voie, il n'y a qu'un terme raisonnable. Il a été marqué 
par le divin Platon. 

Saint-Just ... mais je me laisse trop circonscrire dans la 
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question de propriété. J'oublie que j'ai entrepris de iiioiitrer 
comment l'éducation classique a perverti toutes les notions 
morales. Convaincu que le lecteur voudra bien me croire 
sur parole, quand j'affirme que Saint-Just a dépassé Robes- 
pierre dans la voie du communisme, je reprends mon sujet. 

Il faut d'abord savoir que les erreurs de Saint-Just se rat- 
tachaient aux études classiques. Comme tous les liommes de 
son temps et du nôtre, il était imprégné d'Antiquité. Il se 
croyait un Brutus. Retenu loin de Paris par son parti, il 
écrivait : 

Cr O Dieu! faut-il que Brutus laiigiiisse, oublie, loi11 de Rome! Mon 
parti est pris, cependant, et si Brutus ne tue point les autres, il se tiicra 
lui-meme. II 

Tuer! il semble que ce soit ici-bas la destination de 
l'homme. 

Tous les helldnisles ct  latinistes sont convenus que le 
principe d'une république, c'est la vertu, et Dieu sait ce 
qu'ils entendent par ce mot ! C'est pourquoi Saint-Just 
dcrivait . 

!( Un gouvernement républicain a la  Vertu pour principe, sinon la 
Terreur. II 

C'est encore un opinion dominante dans l'antiquité que 
le Iravail est infâme. Aussi Saint-Just le condamnait en ces 
termes : 

(1 Un métier s'accorde mal avec le véritable citoyen. Ln main de 
l'homme n'est faite que pour la  terre et  pour les armes. JI  

Et c'est pour que pcrsonne ne pût s'avilir à excrcer un 
métier qu'il voulait distribuer des terres à tout le monde. 

Nous avons vu que, scion les idées des anciens, le légis- 
lateur està l'humanité ceque le potier est à l'argile. Mallieu- 
rcusement, quand cette idée domine, nul neveut être argile 



et.chacun veut être potier. On pense bien que Saint-Just 
s'attribuait le beau rôle : 

(i Le jour où je me serai convaincii qu'il est impossible de donner aiix 
Français des niœurs douces, sensibles et inexorables pour la tyrannie ct 
l'injustice, je me poignarderai. 

II S'il y avait dcs mœurs, tout irait bien; il faut dcs institiitions po~ir  
les Bpurer. Pour réformer les,mœurs, il fatit commencer par contenter le 
besoin et l'inter&. 11 faut donner quelques terres à tout le monde. 

' 
a Les enfants sont vétns de toile en toute saisoii. Ils couchent sur des 

nattes et dorment Iiuit heures. Ils sont nourris en commun, et ne vivent 
que de racines, de fruits, de ldgumes, de pain et d'eaii. Ils ne peiivetit 
goûter de cliair qu'aprbs l'âge de seize ans. 

a Les hommes âgds de vingt-cinq ans seront tenus de dbclarer tous les 
u s ,  dans le temple, les noms de Ielirs amis. Celui qui abandonne son 
ami sans rais011 suffisante sera banni ! 1) 

Ainsi Saint-Just, à l'imitation de Lucurgue, Platon, Fé- 
nelon, Rousseau, s'attribue à lui-même sur les mœurs, les 
sentiments, les richesses et les enfants des Français, plus de 
droits et de puissance que n'en ont tous les Français ensem- 
ble. Que l'humanité est pctitc auprès de lui! ou plutôt elle 
ne  vit qu'en lui. Son cerveau est le cerveau, son cœur est le 
cœur de l'humanité. 

Voilà donc la marche imprimée à la révoluiion parle con - 
ventionalisme greco-latin. Platon a marqué l'idéal. Prêtres 
et laïques, au dix-septième et au.dix-huiiième siècle, se met- 
tent à célébrer cette merveille. Vient l'heure de l'action : 
Mirabeau descend le premier degré, Robespierre le second, 
Saint-Just le troisième, Antonelle le quatrième, et Babeuf, 
plus logique que tous ses prédkcesseurs, se dresse au der- 
nier, aucommunisme absolu, au platonisme pur. J e  dcvrais 
citer ici ses écrits ; je me bornerai dire, car ceci est carac- 
téristique, qu'il les signait Caius Gracchus. 

L'esprit de la révolution, au point de vue qui nous oc- 
cupe, se montre tout entier dans quelques citations. Que 
voulait Robespierre ? « Éleuer les urnes à la hauteur des 



ver-tus républicaines despeuples antiques. )) (3 nivôse an III.) 
Que voulait Saint-Just? (1 nous offloir le bonheur dr Sparte 
et d'Atfcènes. !) (23 nivôse an III.) II voulait en outre (i Que 
tous les citoyens portussent sous leur habit le couteau de B r u -  
tus. 11 (Ibid.) Que voulait le sanguinaire Carrier? a Que toute 
la jeunesse envisage désormais le brasier de Scœcola, la ciguë 
desocrate, la mort de Cicéron et l'épée de Caton. 1) Que voii- 
lait Rabaut saint-gtienne ? ( (Que ,  suivant les princzpes des 
Crétois et des Spartiates, I 'Etat  s'empare de l'homme dès le 
berceau et n ~ ê ~ n e  avant la naissance. n (16 décembre 1692). 
Que voulait la section des Quinze-Vingts? (1 Qu'on consacre 
une église à la liberté, et qu'on fasse élever u n  autel sur lequel 
brdlera u n  feu perpituel entretenu par de jeunes vestales. o 

(21 novembre 1794.) Que voulait la Convention tout en- 
tière 1 a Que nos conrinunes n e  renferment désormais que des 
Brutus  et des Publicola. )) (19 mars 1794.) 

Tous ces sectaires étaient de bonne foi cependant, et ils 
n'en étaient que plus dangereux ; car la sincerité dans I'er- 
reur, c'est du fanatisme, et  le fanatisme cst une force, sur- 
tout quand il agit sur des masses préparées à subir son 
action. L'universel entliousiasme en faveur d'un type social 
ne peut être toiijours stérile, et l'opinion publique, éclairée 
ou égarée, n'en est pas moins la reine du monde. Quand une 
de ces erreurs fondamentales, - telle que la Glorification 
de l'Antiquité, - pénétrant par l'enseignement dans tous 
Ics cerveaux avec les premières lueiirs de l'intelligence, 
s'y fixe A l'état de conventionalisme, elle tend à passer des 
csprits aux -actes. Qu'une révolution fasse alors sonner 
i'lieure des expériences, et qui peut diresous quel nom tcr- 
rible apparaîtra celui qui, cent ans plus tôt, se fût appelé 
Pdnélon ? II eût déposé son idée dans un roman, il meurt 
pour elle sur l'échafaud ; il eilt étépoëte, il se fait martyr; il 
eût amusé la société, il la bouleverse. 

Cependant il ÿ a dans la réalité une puissance supérieure 
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au conventionalisme le plus. universel. Quand l'éducation a 
déposé dans le corps social une semence funeste, il y a en 
lui une force de conservation, vis medicatrix, qui le fait se 
débarrasser à la longue, à travers les souffrances et les lar- 
mes, du germe délétère. 

Lors donc que le communisme eut assez effrayé et com- 
promis la société, une réaction devint infaillible. La France 
se prit à reculer vcrs le despotisme. Dans son ardeur, elle 
eût fait bon marclié même des légitimes conquêtes de la 
Révolution. Elle eut le Coiisulat et  l'Empire. Mais, hdlas I 
ai-je besoin de faire observer que l'infatuation romaine la 
suivit dans cette phase nouvelle? L'Antiquité est là, toujours 
là pour justifier toutes les formes de  la violence. Depüis 
Lycurgue jusqu'à César, que de modèles B choisir ! Donc, 
-et j'emprunte ici le langage de RI. Thiers, - « nous 
qui, après avoir été Athéniens avec Voltaire, avons un mo- 
ment voulu être Spartiates sous la Convention, nous nous 
fîmes soldats de César sous Napoléon. )) Peut-on mécon- 
naître l'empreinte que notre engouement pour Rome a 
laissée sur cette époque? Eh! mon Dieu, cette enprcinte est 
partout. Elle est dans les édifices, dans les monuments, 
dans la littérature, dans les modes même de la France im- 
périale : elle est dans les noms ridicules imposés à toutes 
nos institutions. Ce n'est pas par hasard, sans doute, que 
nous vîmes surgir de toute part des Consuls, un Empereur, 
des Sénateurs, des Tribuns, des Préfets, des Sénatus-Con- 
sultes, des Aigles, des Colonnes rrajanes, des Le'gions, des 
Champs de ~llars,  des Prytanées, des Lycées. 

La lutte entre les principes révolutionnaires et conlre- 
révolutionnaires semblait devoir se terminer aux journées 
de Juillet 1830. Depuis cette époque, les forces intellcc- 
tuelles de ce pays se sont tournées vcrs l'étude des questions 

. sociales, ce qui n'a rien en soi que de naturel et d'utile. 
Mallieureusemeiit, l'université donne le premier branle A la 
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marclie de l'esprit homain, et le dirige encore vers les sour- 
ces empoisonnées de 1'Antiquité; de telle sorte que notre 
malheureuse patrie en est réduite à recommencer son passé 
et à traverser les mêmes épreuvcs. Il semble qu'elle soit 
condaninée à tourner dans ce cercle : Utopie, expérimenta- 
tion, réaction. - Platonisme littéraire, communisinc révo- 
luiionnaire, dcspotisrne militaire. - FCnelon, llobespierre, 
Napoléon ! -Peiit-il en être aulremcnt ? La jeunesse, où se 
recrutent la littérature et le journalisme, au lieu de clicr- 
cher à découvrir et à exposer les lois naturelles de ln so- 
ciété, se borne à reprendreen sous-œiivrc cet axiome grœco- 
romain : L'ordre social est une création du Législateu~. Point 
de départ déplorable qui ouvre une carrière sans linlites à 
l'imagination, et n'est que l'enfantement perpétuel du Socia- 
lisme. - Car, si la société est une invention, qui ne veut 
Ctre l'inventeiir? qui ne veut Btre ou Minos, ou Lycurgue, 
ou Platon, ou Numa, ou Fénelon, ou Robespierre, oii Ba- 
beuf, ou Saint-Simon, ou Foiirier, ou Louis Blanc, 011 Prou- 
dhon? Qui ne trouve glorieux d'instituer un Peuple ? Qui ne 
se complaît dans le titre de Père des nations? Qui n'aspire à 
combiner, comme des éléments cliimiqiies, la Famillcget la 
Propriété ? 

Mais, pour donner carriére à sa fantaisie aillcursque dans 
lescolonnes d'un journal, il falit tenir le pouvoir, i l  faut oc- 
cuper le point central où aboutissent tous lcs Glsde la puis- 
sance publique. C'est le préalable obligé de tolite espéri- 
mentation. Cliaquc secte, chaque école fera donc tous ses 
efforts pour chasser du gouvernement l'école ou la secte 
dominante, en sorle que, sous l'influence de l'enseignement 
classique, la vie sociale ne peut être qu'une interminable 
série de luttes et de révolutions, ayant pour objet la qticstion 
de savoir à quel utopiste restera la faculté de faire sur le 
peuple, comme sur une vile matière, des expériences ! 

Oui, j'acciisc le Baccalauréat de préparer, conîrnc à 



.plaisir, toute la jeunesse française aux iitopies socialistes, 
aux expérimentations sociales. Et c'est là sans doute la rai- 
son d'un phénomène fort étrange, je veux parler de l'iin- 
puissance que manifestent à réfuter le socialisme ceux-là 
mêmes qui s'en croient menacés. Hommes de  la bourgeoi- 
sie, propriétaires, capitalistes, les systèmes de Saint-Simon, 
de Fourier, de Louis Blanc, de Leroux, de Proudhon ne 
sont, après tout, que des doctrines. Elles sont fausses, dites- 
yous. Pourquoi ne  les réfutez-vous pas ? Parce que vous 
avez bu h la mOme coupe : parce que la fréquentatioii des 
anciens, parce que votre engouement de convention pour 
tout ce qui est Grec ou Romain vous ont inoculé le socia- 
lisme. , 

'vous en @tes un peu dans votre Arne enticli6. 

Votre nivellement des fortunes par l'action des tarifs, 
votre loi d'assistance, \:os appels h l'instruction gra- 
t.uite vos primes d'encouragement, votre centralisation, 
votre foi dans l'$kat, votre littérature, votre théâtre, tout 
atteste que vous êtes socialistes. Vous diff6rez des apôtres 
par le degré, mais vous êtes sur la même pente. Voilà poiir- 
qiioi, quandvous vous sentez distancés, au lieu de rél'titer, 
- ce que vous ne savez pas faire, et ce que vous ne pour- 
riez faire sans vous condamner vous-mêmes, - vous vous 
tordez les bras, vous vous arracliez les cheveux, vous en 
appelez à la compression, et vous dites piteusement : La 
France s'en va ! 

Nor;, la France ne s'en va pas. Car voici cc qui arrirc : 
pendant que voiis vous livrez à vos stériles lamentations, 
les socialistes se réfutent eux-mêmes. Ses docteurs sont en 
guerre ouverte. Le phalanstbre y est resté ; la Viade y est 
restée, l'atelier national y est resté; votre nivellement des 
conditions par la Loi y restera. Qu'y a-t-il encore debout ? 
Le crédit gratuit. Que n'en démontrez.vous l'absurdité ? 
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Hé1:isl c'est vous qui l'avez inventé. Vous l'avez 'prêché 
pendant mille ans. Quand vous n'avez pu étouffer llIniérêt, 
vous i'avez réglementé. Vous l'avez sounlis au maxi~nunz, 
donnant ainsi a penser que la propriiré es& une création de 
la Loi, ce qui est justement l'idée de Platon, de Lycurgue, 
de Fénelon, de Rollin, de Robespierre ; ce qui est, je ne  
crains pas de l'affirmer, l'essence et la quintessence non- 
seulement di1 socialisnle, mais du communisme. Ne me 
vantez donc pas un enseignement qui ne vous a rien ensei- 
gné de ce que vous devriez savoir, et qui vous laisse con- 
sternés et muets devant la première cliimbre qu'il plaît à un 
fou d'imaginer. Vous n'êtes pas en  mesure d'opposer la vé- 
rité à l'erreur; laissez au moins les erreurs se détruire leç 
unes par les autres. Gardez-vous de bâillonner les utopistes, 
et  d'élever ainsi lcur propagande sur le piédestal de  la per- 
sécution. L'esprit des masses laborieuses, sinon des classes 
moyennes, s'est attaclié aux grandes questions sociales. II 
les résoudra. Il arrivera ù trouver pour ces mots : Famille, 
Propriété, Liberté, Jiistice, Société, d'autres définitions 
que celles quc nous fournit votre enseignement. II vaincra 
non-seulement le socialisme qui se proclame tel, mais en- 
core le socialisme qui s'ignore. II tuera votre universelle in- 
tervention de l'gtat, votre centralisation, votre unité factice, 
votre système protecteur, votre pliilantliropie ofEcielle, vos 
lois siir l'usi~re, votre diplomatie barbare, votre enseigne- 
ment monopolisé. 

Et c'est pourquoi je dis : Non, la France ne s'en va pas. 
Elle sortira de la lutte, plus heureuse, plus éclairée, mieux 
ordonnée, plus grande, plus libre, plus morale, plus reli- 
gicuse que vous ne l'avez faite. 

Après tout, vcuillez bien remarquer ceci : quand je m'é- 
lèvecontre les éludes classiques, je ne demande pas qu'elles 
soient inlerdi/es; je demande seulement qu'elles ne soient 
pas imposées. Jc n'interpelle pas l'État pouk lui dire : SOU- 
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mettez tout le monde à nion opinion, mais bien : Ne me 
courbezpas sous l'opinion d'autrui. La différence est grande, 
et  qu'il n'y ait pas de méprise à cet égard. 

M. Thiers, hl. de Riancey, M. de Montalembert, M. Bar- 
thélemy Saint-Hilaire, pensent que l'atmosphère romaine 
est excellente pour former le cœur et l'esprit de la jeunesse, 
soit. Qu'ils y plongent leurs enfants; je les laisse libres. 
Mais qu'ils me laissent libre aussi d'en éloigner les miens 
comme d'un air pestiféré. Messieurs les réglementaires, ce 
qui vous parait sublime me semble odieux, ce qui satisfait 
votre conscience alarme la mienne. Eh bien ! suivez vosin- 
spirations, mais laissez-moi suivre la mienne. J e  ne vous 
force pas, pourquoi me forceriez-vous ? 

Voua êtes très-convaincus qu'au point de vue social et 
moral le beau idéal est dansle passé. Aloi, je le vois dans l'a- 
venir. (( Osons le dire à un siècle orgueilleux de lui-meme, 
disait M. Thiers, l'antiquité est ce qu'il y a de plus beau au 
monde. o Pour moi, j'ai le bonheur de ne pas partager celte' 
opinion désolante. J e  dis désolante, car elle implique que, 
par une loi fatale, l'humanité va se détériorant sans cesse. 
Vous placez la perfection à l'origine des temps, je la mets à 
la fin. Trous croyez la société rétrograde, je la croisprogres- 
sive. Vous croyez que nos opinions, nos idées, nos mœurs 
doivent, autant que possible, être jetées dans le moule anti- 
que;  j'ai beau étudier l'ordre social de Sparte et de Romc, 
je n'y vois que violences, injustices, impostures, guerres 
perpétuelles, esclavage, turpitudes, fausse politique, fausse 
morale, fausse religion. Ce que vous admirez, je l'abhorre. 
Mais enfin, gardez votre jugement et laissez-moi le mien. 
Nous ne sommes pas ici des avocats plaidant l'un pour l'en- 
seignement classique, l'autre contre, devant une assemblée 
chargée de décider ën violentant ma conscience ou la vôtre. 
J e  ne demande à l'fitat que sa neutralité. J e  demande la li- 
berté pour vous comme pour moi. J'ai du moins sur vous 
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l'avantage de l'impartialité, de la modération et  de la mo- 
destie. 

Trois sources d'enseignement vont s'ouvrir : celui de 
l ' k i t ,  celui di1 ClergB, celui des Institutcurs prétendus 
libres. 

Ce que je demande, c'est que ceux-ci soient libres, cn 
effct, de tenter, dans la carricre, des voies nouvelles et fé- 
condes. Que I'Universite enseigne ce qu'elle chérit, le grec 
et le latin; que le Clergé enseigne ce qu'il sait, le grec et le 
latin. Que l'une et l'autre fassent des platoniciens et des tri- 
buns ; mais qu'ils ne nous empêclient pas de former, par 
d'autres procédks, des hommes pour notre pays et  pour 
notre siccle. 

Car, si cette liberté nous est interdite, quclle anlère déri- 
sion n'est-ce pas que de venir nous dire à chaque inslant : 
Vous êtes libres ! 

Dans la séance du 23 février, RI. Tliiers est venii dire pour 
la quatrième fois : 

II Je rCpéterai Bteriicllcn~eut ce que j'ai dit : La liberte que donne le 
loi qiie nous avons rédigBe, c'est le liberté selon la Constitution. 

ii Je vous mets au défi de prouver aiitre chose. Prouvez-moi que 
ce n'est pris la  libertb ; pour moi, je soutiens qu'il n'y en a pas d'autre 
possible. 

(6 Autrefois, on ne pouvait pas enseigner sans la  permission di1 gou- 
vernement. Nous avons supprime l'aiitorisation préalable; tout le monde 
pourra enseigner. 

ii Aiitrefois on disait : ~nseignez telles choses ;n'enseignez pas tnllcs 
autres. Aujoiird'hui nous disons: Enseignez tout ce que voiis voudrez en- 
seigner. 1) 

C'est une cliose douloureuse de s'entendre adresser uu 
tcl défi et d'êtn: condamné au silence. Si la faiblcsse de ma 
voix ne m'eût interdit la tribune, ' j'aurais r6pondu h 
M. Thiers. 

Voyons donc à quoi se réduit, au point de vue de l'insii- 



tuteur, du père de famille et de la société, cette Liberté que 
vous dites si entière. 

En vertu de votre loi, je fonde un collége. Avec le prix 
de la pension, il me faut acheter ou louer Ic local, pourvoir à 
l'alimentation des élèves et payer les professeurs. Mais à côté 
de mon Collégc, il y a un Lycée. Il n'a pas à s'occuper du . 
local et des professeurs. Les contribuables, moi comnpris, en 
font les frais. Il peut donc baisser lc prix de la pension de 
manière à rendre mon entreprise impossible. Est-ce la dc la 
liberté? Une ressource me reste cependant, c'est de don- 
ner une instruction si supérieure à la vôtre, tellement re- 
cherchée du public, qu'il s'adresse à moi malgré la cherté 
relative à laquelle vous m'avez réduit. Mais ici, je vous ren- 
contre, et vous me dites : Enscignez ce que vous voudrez, 
mais, si vous vous écartez de ma routine, toutes lescarrières 
libérales scront fermées à vos élbves. Est-ce là de la li- 
berté-? 

Maintenant je mc supposc pcre de famille; je mets nles 
fils dans une institution libre : quclle est la position qui 
m'est faite ? Comme père, je paye l'éducation de mes en- 
fants, sans que nul me vienne en aide; comme contribuable 
et comme catholique, je paye l'éducation des enfants.des 
autres, carje ne puis refuserl'impôt qui soudoie Ics Lycées, 
ni guère me dispenser, en temps de carême, de  jcter dans 
le bonnet du frère quêteur l'obole qui doit soutenir les Sé- 
minaires. En ceci, du moins, je suis libre. Mais le suis-je 
quant à l ' i n ~ p ô ~  ? Non, non, dites que vous faites de la Soli- 
darité, au sens socialiste, mais n'ayez pas la prétention de 
faire de la Liberté. 

Et ce n'est là que le très-petit côtb de la question. Yoici 
qui est plus grave. Je  donne la préférence à l'enseignement 
libre, parce que votre enseignement officicl (auqiiel me 
forcez à concourir, sans cn profiter) me semble communiste 
et païen; maconscience répugne à ce que mes fils s'imprè- 
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gnent des idées spartiates et romaines qui, à mes yeux du 
moins, ne sont que, la violence et le brigandage glorifiés. 
En conséquence, je me soumets à payer la pension pour 
mesfils, et l'impôt pour les fils des autres. Mais qu'est-ceque 
je trouve ? Je  trouve que votre enseignement mythologique 
et guerrier a été indirectement imposé au collége libre, par 
I'ingénicux mécanisme de vos grades, et que je dois courber 
ma conscience à vos vues sous peine de faire de mes enfants 
des parias de la société. - Vous m'avez dit quatre fois que 
j'étais libre. Vous me le diriez cent fois, que cent fois je vous 
répondrais : Je  ne le suis pas. 

Soyez inconséquents, puisque vous ne pouvez l'éviter, et 
jevous concède que dans l'état actuel de l'opinion publique 
vous ne pouviez fermer les colléges officiels. Mais posez une 
limite h votre inconsiquence. Ne vous plaignez-vous pas 
tous les jours de l'esprit de  la jeuuesse? de ses tcndanccs 
socialistes? de son éloignement 'pour les idées religieuses ? 
de sa passion pour les expéditions guerrières, passion tellc, 
que, dans nos assemblées délibérantes, il est à peine permis 
de prononcer le mot de paix, et il faut prendre les précau- 
tions oratoires les plus ingénieuses pour parler de justice 
quand il s'agit dc l'étranger? Des disposilions si dbplorables 
ont une cause sans doute. A la rigueur ne serait-il pas pos- 
sible que votre enseignement mÿthologique, platonicien, 
belliqueux et factieux y fût pour quelque cliose? Je  ne vous 
dis pas de le cllanger cependant, ce serait trop exiger de 
vous. Mais je vous dis : Puisque vous laissez naître à côté de 
vos Lycées, et dans des conditions déjà bien difficiles, des 
écoles dites libres, permettez-leur d'essayer, i leurs périls et 
risques, les voies chrétiennes et scientifiques. L'expérience 
vaut la peine d'etre faite. Qui sait ? Pcut-êtrc, sera-t-cllc un 
progrès. Et vous voulez l'étouffer dans son germe ! 

Enfin, examinons la question au point de vuc de  la So- 
ciété, ct remarquons d'abord qu'il serait étrange que la so- 



ciété fût libre, en matière d'enscignement, si lesinstitutcurs 
et les pères di famille ne le sont pas. 

La première p1irase:du rapport de M. Thiers sur l'instruc- 
tion secondaire, en 1844, proclamait cette terrible vérité : 

i, ~'6ducat ion piibliquc est i'intdrbt peut-btre le plus grand d'une 
iistion civiliske, et, par ce motif, le plus grand objet de l'umbitio~z des 
partis. n 

I l  semble que la conclusion ii tirer de là, c'est qu'une na- 
tion qui ne veut pas être la proie des partis doit se hâter de 
supprimer l'kducâtion. publique, c'est-A-dire par I'Etat, et 
de proclamer la liberté de l'enseignement. S'il y a une édu- 
cation confiée au pouvoir, les partis auront un motif de plus 
pour chercher h s'emparer du pouvoir, puisque, du même 
coup, ce sera s'emparer de l'enseignement, le plus grand 
objet de leu?. ambition. La soif de gouverner n'inspire-t-elle 
pas d6jà assez de convoitise? ne provoque-t-elle pas assez 
de luttes, de révolutions et de désordres? et est-il sage de 
l'irriter encore par l'appât d'une si haute influence ? 

Et pourquoi les partis ambitionnent-ils la direction des 
études? Parce qu'ils connaissent ce mot de Leibnitz : a Fai- 
tes-moi maître del'enseignement, et je m e  charge de chan- 
ger la face du monde. )) L'enseignement par le pouvoir, 
c'est donc l'enseignement par un parti, par une secte mo- 
mentanément triomphante ; c'est l'enseignement au profit 
d'une idée, d'un système exclusif. « Nous avons fait la ré- 
publique, disait Robespierre, il nous reste à faire des répu- 
blicains; tentative qui a été renouvelée en 1848. Bonaparte 
ne voulait faire que des soldats, Frayssinous que des dévots, 
Villemain que des rhéteurs. M. Guizot ne ferait que doc- 
trinaires, Enfantin que des saint-simoniens, et tel qui s'in- 
digne de voir l'humanité ainsi dégradée, s'il était jamais en 
position de dire I'Etat c'est moi, serait peut-être tenté de 
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ne faire que des économistes. Eh quoi ! ne verra-t-ou ja- 
mais le danger de fournir aux partis, à mesure qu'ils s'ar- 
rachent le pouvoir, l'occasion d'imposer universellement 
et uniforménient leurs opinions, que dis-je ? lcurs erreurs 
par la force? Car c'est bien employer la forcc que d'intcr- 
dire législativement toute autre idée qiie.celle dont on est 
soi-même infatué. 

Une telle prétention est essentiellement monarchiste, cn- 
core q~ ienn l  ne l'affiche pliis résolûment que le parii répli- 
blicain ; car elle repose sur cette donnée que les gouvernés 
sont faits pour les gouvernants, que la socikté appartient au 
pouvoir, qu'il doit la façonner à son image; tandis que, 
selon notre droit public, assez clièrement conquis, le pou- 
voir n'est qu'une émanation de  la société, une des manifes- 
tations de sa penséc. 

Je  ne puis concevoir, quant à iiloi, surtout dans la bou- 
chc des républicains, un cercle vicieux plus absurde que 
celui-ci : D'année en année, par le mécanisme du suffrage 
universel, la pensée nationale s'incarnera dans les magis- 
trats, et puis ces magistrats façonncront à leur gré la pensée 
nationale. 
. Cette doctrine implique ces deux assertions : J'ensée na- 
tionale fausse, pensée gouvernementale infaillible. 

Et s'il en est ainsi, républicains, rdtablisscz donc tout à la 
fois Autocratie, Enseignement par l'Etat, Légitimitd, Droit 
divin, l'ouvoir absolu, irresponsable et infaillible, toutes 
institiitions qui ont un principe commun et émanent de la 
même source. 

S'il y a, dans le monde, un Iiomme (ou une secte) infailli- 
ble, remettons-lui non-seulement i'éducation, mais tous les 
pouvoirs, et  que ça finisse. Sinon, éclairons-nous le mieux 
que nous pourrons, mais n'abdiq~ions pas. 

Maintenant, je répète ma question : Au point de  vue so- 
cial, la loi que nous discutons réalise-t-elle la liberté? 



Autrefois il y avait une Université. Pour enseigner, il fal- 
lait sa permission. Elle imposait ses idées et ses mélhodes, 
et  force était d'en passer par là. Elle &ait donc, selon la 
pensée de Leibnitz, maîtresse des générations, et c'est pour 
cela sans doute que son chef prenait le titre significatif de 
grand maitre. 

Maintenant tout cela est renversé. II ne resterai  l'Uni- 
versité que deux attributions : 1" le droit de dire ce qu'il 
faudra savoir pour obtenir les grades : 2" le droit de fermer 
d'innombrables carrières à ceux qui ne se seront pas sou- 
mis. 
& Ce n'est presque rien, dit-on. Et moi je dis : Cc rien est 
tout. 

Ceci m'entraîne à dire quelqiie chose d'lin mot qui a été 
souvent prononcé dans ce débat : c'cst le mot U~ITE; car 
beaucoup de personnes voient dans le Baccalauréat le 
moyen d'imprimer à toutes les intelligences une direction, 
sinon raisonnable et utile, du moins uniforme, et bonne en 
cela. 

Les admirateurs dc l'Unité sont fort nombreux, et cela se 
conçoit. Par décret providentiel, nous avons toiis foi dans 
notre propre jugement, etnous croyonsqu'il n'y a au monde 
qu'une opinion juste, à savoir : la nôtre. Aussi nous pensons 
que le législateur ne pourrait mieux faire que de l'imposer 
à touS';et, pour plus de sùreté, nous voulons tous être ce lé- 
gisla&~r.  Mais les législateurs se succèdent, et qu'arrive- 
t-il? C'es1 qu'à chaque changement, une Unilé en remplace 
une autre. L'enseignement par l'fitat fait donc prévaloir I'u- 
niformité en considérant isolément chaque période ; mais, si 
l'on compare les périodes successives, par exemple, la Con- 
vention, le Directoire, I'Empirc, la Restauration, la RIonar- 
chie de Juillet, la République, on retrouve la diversité et, 
qui pis est, la plus subversive de toutes les diversités, celle 
qui produit dans le domaine intellectuel, comme sur un 
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théâtre, des changements à vuc, selon le caprice des ma- 
chinistes. Laisserons-nous toujours descendre I'intclligencc 
nationale, la conscience publiqoe à cc degré d'abaissement 
et d'indignité ? 

Il y a dcux sortcsd'unités. L'une est un point de d6part. 
Elle est imposée par la force, par ceux qui détiennent mo- 
mentanément la force. L'autre est un réstiltet, la grandc 
consommation de la perfecttibilité humaine. Elle résulle de  
la naturelle gravitation des intelligcnceç vers la véril6. 

La prcmiére Unité a pour principc lc mépris dc I'cspécc 
hutnaine, et pour instrument le despotisme. Robespierre 
était Unitaire quand il disait : « J'ai filit la république; je 
vais me mettre à faire dcs républicains. D Napoléon était 
Unitaire quand il disait : « J'aime la guerre, et je ferai de 
tous les Français des guerriers. 11 Prayssinous était Unitairc 
quand il disait : a J'ai une foi, et  par i'éducation je plierai à 
cette foi toutes lesconsciences. 1) Procusic était Unitaire quand 
ildisait: a IToilà un lit: je raccourcirai ou j'allongcrai qui- 
conque en dépassera ou n'en atteindra pas les dimensions. )) 
Le Baccalauréat est Unitaire quand il dit : II La vie sociale 
sera interdite à quiconque ne subit pas mon programme. n 
Et qu'on n'allhgue pas que le conseil supérieur pourra tous 
les ans changer ce programme ; car, cerles, on ne pourrait 
imaginer une circonstance plus aggravante. Quoi donc! la 
nation tout entière serait assimilée à l'argile que le potier 
brise quand il n'est pas satisfait de la forme qu'il 'lui a 
donnée ? 

Dans son rapport de 1844, M. Thiers se montrait admira- 
teur très-ardent de cette nature d'Unité, tout en regrettant 
qu'ellc fût peu conforme au génie des nalions modernes. 

II Le pays où ne regne pas la  liberté d'enseignemeiit, disait-il, 
serait celui où i'Etat, animé d'une voloiitt! nbsoluc, voulant je:cr la  
jeuiicsse dans le mémc moule, la frappcr, comme une moiiiiaie, z i  soli 
effigie, ne souErirait auciine diversite dans le rdgimc d'édiication, et, 



pendant plusieurs aniiées, ferait vivre tous le's enfants sous le méme 
liabit, les nourrirait des menies aliments, lcs appliquerait aux mCnles 
études, les soumettrait aux niemes exercices, les plierait, etc... 

Gardons nous, ajoutait-il, de calomnier cette prdtention de 1'Etat 
d'imposer l'unit6 de caractbre h la nation, e t  de la regarder comme une 
inspiration de la  tyrannie. On pourrait presque dire, an contraire, que 
cette volonté forte de l'État d'amener tous les citoyens h nn type com- 
mun, s'est proportionnee au patriotisme de chaque pays. C'est dansLles 
républiqiies anciennes, où la patrie était le plus adorée, le mieux servie, 
qu'elle montrait des cxigences les pliis grandes 5 l'égard des mœurs e t  
de I'csprit des citoyens ... Et nous qili, dans le siécle écoulé, avons 
présent6 toutes les faces de la  société humaine, nous qui, aprés avoir 
été Athéniens avec Voltaire, avons un moment voiilu etre Spartiates sons 
la  Conventioii, soldats de César sous NapolBon, si nous avons un moment 
songé 5 imposer d'une maniére absolue le joug de l'État sur l'éducation, 
c'est sous la  Convention nationale, au moment de la  plus grande 
exaltation patriotiqiie. 11 

Rendons justice à M. Thiers. Il ne proposait pas de suivre 
de tels exemples. c( Il ne faut, disait-il, ni les imiter ni les 
flétrir. C'était du délire, mais le délire du patriotisme. u 

Il n'en reste pas moins que M. Thiers se montre encore 
ici fidèle à ce jugement par lui prononcé : cc L'AnLiquité est 
ce qu'il y a de plus beau au monde. )) Il montre une prédi- 
lection secrète pour le despotisme absolu de l'gtat, une ad- 
miration instinctive pour les institutions de Crète et de La- 
cédémone qui donnaient au législateur le pouvoir de jeter 
toute la jeunesse dans le moule, de la frapper, comme une 
monnaie, à son effigie, etc., etc. 

Et je ne puis m'empêcher de signaler- ici, car cela rentre 
bien dans mon sujet, les traces de ce conventionalisme clas- 
sique qui nous fait admirer dans l'antiquité, comme des 

'vertus, ce qui était le résultat de la plus dure et de la' plus 
immorale des nécessités. Ces anciens qu'on exalte, je ne 
saurais trop le répéter, vivaient de brigandage, et, pour 
rien au monde, n'auraient touché un outil. Ils avaient pour 
ennemi le genre humain tout entier. Ils s'étaient condam- 
nés à une guerre perpétuelle et placés dans l'alternative de 



toiijours vaincre ou de périr. Dès lors il n'y avait et  ne poii- 
vait y avoir pour eux qu'un méticr, celui de soldat. La 
communaud devait s'attacher à développer uniforiiiément 
chcz tous les citoyeus les qualités militaires, et Ics citoyens 
se soumettaient à cette unilé qui était la garantie de leur 
existence 2.  

Mais qu'y a-t-il de commun entre ces temps de barbarie 
et les temps modernes? 

Dans l'dbauche B laquelle nous avons empriinté la note préddente 
(page 454) ,  l'auteur examine ces deux questions : 

10  Si le renoncement h soi-meme est un ressort politique prdférable B 
l'intbret personnel ; 

2" Si les peuples anciens, et notamuient les Romains, ont micux pra- 
tiqué ce renoncement qiie les modernes. 

II se prononce, on le pense bien, pour la négative sur la prcmiltre 
coninle sur  la seconde. Voici l'un de ses motifs h l'égard de celle-ci : 

11 Lorsque je sacrifie une partie de ma fortuiic a faire constriiire des 
II murs et un toit, qui me préservciit des voleurs ct dc l'iiitcmpéric des 
II saisons, on ne pciit pas dire que je sois animé du renoncement h moi- 
II iiieiiie, mais qu'au contraire, j'nspire h ma conservation. 

II De inBrne lorsque les Romains sacrifiaient leurs divisions iiitcstines 
II à letir salut, lorsqu'ils exposaient leur vie dnns les combats, lorsqii'ils 
1, se soumettaient ail joug d'une discipline presque insupportable, ils IIC 

II renonçaient pas A cux mCmcs ; bien ail contraire, ils criibrassaicnt le 
II seul moyen qu'ils ciissent de se conserver et  d'echappcr h I'extermiiia- 
11 tion dont les menaçait sans ccssc la rdaction des peuplcs contre leiirs 
II violences. 

II Je sais que plusieurs Romains oiit fait preuve d'une grande abiié- 
II gaticii personnelle, e t  se sont dévou6s pour le salut de Rome. Mais 
II cela s'explique aisdment. L'intkret qui d6:crmina leur organisation 
1, politique n'était pas leur seul ~iiobile. Dcs hommcs liabitnés h 
i( vaincre enscmble. h detester tout cc qui est étranger h leur associa- 
II tion, doivcnt avoir un orgueil national, un patriotisme trés-cxalté. 
II Toiites les nations guerriércs, depuis les Iiordes sauvngcs jusqu'aiix 
« peuples civilisés, qui ne font La guerre qu'accidentcllemcnt, tombent 
u dnns l'exaltation patriotique. A plus forte raison les Romains dont 
II l'existence meme était une guerre permanente. Cet orgucil nalional 
II si cxalté, joint au courage que donnent les Iiabitiides guerrierep, au 
a ~iiépris de la mort qu'il inspire, A l'amour de la gloire, ail désir de 



Aujourd'hui, dans quel objet précis et bien déterminé 
frapperait-on tous les citoyens, comme une monnaie, à la 
mêmeeffigie? Est-ce parce qu'ils se destinent tous à des 
carriércs diverses? Sur quoi se fonderait-on pour les jeter 
dans le même moule? ... et  qui tiendra le moule? Question 

' terrible, qui devrait nous faire réfléchir. Qui tiendra le 
moule ? S'il y a un moule (et le Baccalauréat en est un), cha- 
cun cil voudra tenir le nianche, M. Thiers, RI. Parisis, 
RI. Barthélemy Saiiit-Hilaire, moi, les rouges, les blancs, 
les bleus, les noirs. II faudra donc s e  battre pour vider 
cette question préalable, qui renaîtra sans cesse. 'N'est-il 
pas plus simple de briser ce moule fatal, et de proclamer 
loyalement la Liberté? 

D'autant que la Liberté, c'est le terrain où germe la véri- 
table Unité et l'atmosphère qui la féconde. La concurrence 
a pour cffet de provoquer, révéler et universaliser lesbonnes 
méthodes, et de faire sombrer les mauvaises. Il faut bien 
adincttrc que l'esprit humain a une plus naturelle propor- 
tion avec la vérité qu'avec l'erreur, avec ce qui est bien 
qu'avec ce qui est mal, avec ce qui est utile qu'avec ce qui 
est fiineste. Si1 n'en était pas ainsi, si la chute était natu- 
rellement réservée au Vrai, et le triomplie au Pans, tous nos 

(1 vivre dans la postérité, devait fréqueminent prodilire des actioiis 
(1 éclatantes. 

u Aussi, je lie dis pas qu'aucune vertu lie puisse surgir d'une soci6td 
11 piirement militaire. Je serais ddmeiiti par les faits, e t  les baiides de 
a brigands elles mBmes nous offrent des exemples de courage, d'éncr- 
a gic, de ddvouemcnt, de mepris de In mort, de libdralité, etc. -Mais jc 
(1 pr6teiids que, comme les baiides de pillards, les peiiples pillards, ail 
u point de vue du reiioiicement 8 soi-menie, ne l'emportent pan sur les 
II pzuples indiistrieiix, et j'ajoute que les vices enormes et pernianents de 
II ceux-18 ne peuvent Btrc effacés par quclqiics actions éclatanies, indi- 
o gnes peut etre du nom dc vertu, piiisq~i'ellcs tournerit nu détrimelit de 
II l'humanité. n 

(kbauchc z~lédtfe cle I'nufeut-, z(n peu anféricure it 1830.) 
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efforts seraient vains; l'humanité serait fatalement po'us- 
sée, comme le croyait Rousseau, vers one dégradation iné- 
vitable et progressive. II faudrait dire, avec M. Thiers : 
L'antiquité est ce qu'il y a de plus beau au monde, ce qui 
n'est pas seulement unc erreur, mais un blasphème. - Les 
intér8ts des hommes, bien compris, sont liarmoniques, et 
la lumière qui les leur fait comprendre brille d'un éclat tou- 
jours plus vif. Donc les efforts individuels et collectifs, 
l'cxpéricnce, les tâtonnements, les déccptions même, la 
concurrence, en un mot, la Liberté - font graviter les hom- 
mes vers cette Unité, qui est l'expression des lois cle leur 
nature, et la réalisation du bien général. 

Comment est-il arrive que le parti liberal soit tombé dans 
cette étrange contradiction de méconnaître la liberté, la di- 
gnité, la perfectibilité de l'liomme, et de leur préférer une 
Unité factice, stationnaire, dégradante, imposée tour à tour 
par tous lcs despotismes au profit des syslémes les plus di- 
vers ? 

Il y a à cela plusieurs raisons : c'est d'abord qu'il a reçu, 
lui aussi, l'empreinte romaine de l'éducation classique. N'a- 
t-il pas pour meneurs des Bacheliers? Ensuite, & travers les 
péripéties parlementaires, il espère bien voir tomber en ses 
mains cet instrument précieux, ce jnoule intellectuel, objet, 
selon BI. Thiers, de toutcs les ambitions. Enfin les nécessi- 
tés de la défense contre l'injuste agression de  l'Europe, 
en 92, n'ont pas peu contribué à populariser en France 
l'idée d'une puissante Unité. 

Mais de tous les mobilcs qui cléterminent lc libéralisme 
à sacrifier la liberté, le plus puissant est la crainte que lui 
inspircnt, en matière d'éducation, les envaliissemcnts du 
clergé. 

Cette crainte je nc la partage pas, niais je la comprends. 
Considérez, dit Ic libéralisme, la situation du clerg6 cil 

France, sa savante liidrarchie, sa Forte discipline, sa milice 
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de quarante mille membres, tous célibataires et occupant 
le premier postc dans chaque commune du pays, l'influence 
qu'il doit à la nature de  ses fonctions, celle qu'il tire de la 
parole qu'il fait retentir sans contradiction et avec autorité 
en chaire, ou qii'il murmure au confessionnal, les liens qui 
l'attachent à ll$tat par le budget des cultes, ceux qui I'as- 
sujettissent à un chef spirituel qui est en même temps roi 
étranger, le concours que lui prêle une compagnie ardente 
et dévouée, les ressources qu'il trouve dans les aumônes dont 
il est le distributeur; considérez qu'il regarde comme son 
premier devoir de s'emparer de l'éducation, et  dites si, 
dans ces conditions, la liberté de renseignement n'est pas 
un leurre. 

II faudrait un voliime pour traiter cette vaste question et 
tolites celles qui s'y rattachent. J e  me bornerai à une consi- 
dération, et  je dis : 

Sous un régime libre, ce n'est pas le Clergé qui fera la 
conquête de l'Enseignement, mais l'Enseignement qu i  fera 
ln conquête du Clergé. Ce n'est pas le Clergé qu i  frappera le 
Siècle à son effigie, mais le Siècle qu i  fera le Clergé à son 
image. 

Peut-on douter que l'enseignement, dégagé des entraves 
universitaires, soustrait, par la suppression des grades, au 
conventionalisme classique, ne. s'élançât, sous l'aiguillon 
de la rivalité, dans des voies nouvelles et  fécondes ? Les 
institutions libres, qui surgiront laborieusenlent entre les 
lycées et les séminaires, sentiront la nécessité de donner à 
l'intelligence humaine sa véritable nourriture, à savoir : la 
science dc ce que les clioses sont et non la science de cc 
qu'on en disait i l  y a deux mille ans. ((L'antiquité des temps 
est l'enfance du monde, dit Bacon, et, à proprement parler, 
c'est notre temps qui est l'antiquité, le monde ayant acquis 
du savoir et de l'expérience en  vieillissant. 1) L'Btude des 
œuvres de Dieu et de la nature dans l'ordre nioral et dans 
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I'ord e, matériel, voilà la véritable instruction, voilà celle *..i.iFr qui dominera dans les institutions libres. Les jeuncs gens 
qui l'auront reçue se montreront supérieurs par la force de  
l'intelligence, la sûreté du jugemerit, l'aptitude à la pratique 
de la vie, aux n/l;.eux petits rhéteurs que I'univcrsité ct le 
clergé auront saturés de doctrines aussi fausses que suran- 
nées. Pendant que les uns seront préparés aux fonctions 
sociales de notre dpoq~ie, les autres seront réduits d'abord 
à oublier, s'ils peuvent, ce qu'ils auront appris, ensuite 5 
apprendre cc qu'ils devraient savoir. En prdsence de ces 
résultats, la tendance des pbres de famille sera dc préférer 
les écoles libres, pleines de séve et de vie, à ces autres 
écoles succombant sous I'esclavagc de la routine. 

Qu'arrivera-t-il alors? Le clergé, toujours ambiiieux de 
conserver son influcnce, n'aura d'autre ressource que de 
substituer, lui aussi, l'enseignement des choses à l'ensei- 
gnement des mots, l'étude des vérités positives à celle dcs 
doctrines de convention, et la substcnce à l'apparence. 

Mais, pour enseigner, il faut savoir, ct, pour savoir, il 
farit apprendre. Le clergé sera donc forcé de clianger la di- 
rection de ses propres études, et la rénovation s'introduira 
jusque dans les séminaires. Or, pcnsc-t-on qu'une autrc 
nourriture nc fasse pas d'autres lempéraments? Car, pre; 
nons-y garde, il ne s'agit pas ici seulement de cliarigcr la 
matière, mais la mélhodc de l'enseignement clérical. La 
connaissance des auvres  de Dieu et de la nature s'acquiert 
par d'autres procédés intellectuels que cellc des tlibogonies. 
Observer les faits et leur cncliainement est une cliosc ; ricl- 
mettre sans examen un tcxte tabou et cn tirer lcs consé- 
quences en est une autre. Quand la science remplacc l'in- 
tuition, l'examen se subslitue à l'autorité, la méthodc 
pliilosophique à la méthode dogmatique ; un autre but 
esigc un autre procédé, ct d'autrcs procédés donnent à 
l'esprit d'autres Iiabitudes. 



II n'est donc pas douteux que l'introduction dc la science 
dans 1- séminaires, résultat infaillible de la liberté d'ensei- 
gnement, ne doive avoir pour effet de modifier, au sein de 
ces institutions, j'usqulaux habitudes intellectuelles. Et c'est 
là, j'en ai la conviction, l'aurore d'une grande et désirable 
révolution, celle qui réalisera l'Unité religieuse. 

J e  disais tout à l'heure que le conventionalisine classique 
faisait de nous tous des contradictions vivantes, Français 
par nécessité et Romains 'par l'éducation. Ne pourrait-on 
pas dire aussi qu'au point de vue religieux nous sommes 
des contradictions vivantes? 

Nous sentons tous dans le cœur une puissance irrésistible 
qui nous pousse vers la religion, et en même temps nous 
sentons dans notre intelligence une force non moins irrésis- 
tiblc qui nous en -éloigne, et d'autant plus, c'est un point 
de fait, que l'intelligence est plus cultivée, en sorte qu'un 
grand docteur a pu dire : Litterati  minus credunt. 

Oh ! c'est un triste spectacle ! Depuis quelque temps .sur- 
tout, nous entendons pousser de profonds gémissements sur 
l'affaiblissement des croyances religieuses, el, chose étrange, 
ceux-là mêmes qui ont laissé s'éteindre dans leur âme jus- 
qu'à la dernière étincelle de la foi sont le plus disposés à 
trouver le doute impertinent ... chez les autres. (i Soumets 
ta raison, disent-ils au peuple, sans quoi tout est perdu. 
C'est bon à moi de ni'en rapporter à la mienne, car elle est 
d'une trempe particulière, et, pour observer le Décalogue, 
je n'ai pas besoin de le croire révélé. Même quand jc m'en 
écarterais quelque peu, le mal n'est pas grand; mais toi, 
c'est différent, tu n e  peux l'enfreindre sans metire en péril 
la société ... et mon repos. 1) 

C'est ainsi que la peur cherche un refuge dans l'ligpo- 
crisie. On ne croit pas, mais on fait semblant de croire. 
Pendant que le scepticisme est au fond, rine religiosité de 
calcul se montre à la surface, et voici qu'lin conuentiona- 



lisme nouveau, et de la pire espèce, déshonore l'esprit 
humain. 

Et cependant tout n'est pas Iiypocrisic dans ce langage. 
Encore qu'on ne croie pas tout, encore qu'on ne pratique 
rien, il y a au fond. des cœurs, comme dit Lamennais, une 
racine de foi qui ne sèche jamais. 

D'où vient cette bizarre et dangereuse situation? ne sc- 
rait-ce pas qu'aux vérités religieuses, primordiales et fondu- 
mentales, auxquelles toutes les sectes et toutes les écoles 
adhèrent d'un consentement commun, se sont agrégés, 
avec le temps, des institutions, des pratiques, des rites, que 
l'intelligence, malgré qu'on en ait, ne peut admettre? Et 
ces additions Iiumaines ont-clles aucun autre support, dans 
l'esprit même du clergé, que le dogmatisme par Iequcl il les 
rattache aux vérités primordiales non contestées? 

L'Unité religieuse se fera, mais elle ne se fera que lors- 
que chaque secte aura abandonné ces institutions parasites 
auxquelles je fais allusion. Qu'on se rappelle que Bossuet 
en faisait bon marché quand il discutait avec Leibnitz sur 
les moyens de ramener à l'Unité toutes les confessions - 
chrétiennes. Ce qui paraissait possible et bon au grand doc- 
teur du dix-septième siècle, serait-il regardé comme trop 
audacieux par les docteurs du dix-neuvième ? Quoi qu'il en 
soit, la liberté de l'enseignement, en faisant pénétrer d'au- 
tres habitudes intellectuelles dans le clergé, sera sans doute 
un des plus puissants instruments de la grrande rénovation 
religieuse qui seule peut désormais satisfaire les consciences 
et sauver la société (2). 

Les sociétés ont un tel besoin de morale, que le corps 
qui s'en fait, au nom de Dieu, le gardien ct le distributeur, 
acquiert sur elles une influence sans bornes. Or, il est d'ex- 

''Voir, dûiis Justice et Fmternilé, les pages 316 et 317. 
(Rrofe de l'6diteur.l 



périence que rien ne pervertit plus les hommes que l'in- 
fluence illimitée. I l  arrive donc un temps où, loin queble 
sacerdoce persiste à n'être que l'instrument de la religion, 

.c'est la religion qui devient l'instrun~ent du sacerdoce. Dès 
ce moment un antagonisme fatal's'introduit dans le inonde. 
La Foi et l'Intelligence, chacune de leur côté, tirent 'tout a 
elles. Le prêtre ne cesse d'ajouter, à-des vérités sacrées, des 
erreurs qu'il proclame non moins sacrées, offrant ainsi a 
l'opposition du laïque des motifs de plus en plus solicles 
des arguments de plus en plus sérieux. L'un cherche à faire 
passer le faux avec le vrai. L'autre ébranle le vrai avec le 
faux. La religion devient superstition, et la philosophie in- 
crédulité. Entre ces deux extrémes, la masse flotte dans le 
doute, et on peut dire que l'humanité traverse une époque 
critique. Cependant l'abîme se creuse toujours plus profond, 
et  !a h t t e  se poursuit non-seulement d'homme à homme, 
mais encore dans la conscience de chaque homme, avec des 
chances diverses. Une commotion politique vient-elle épou- 
vanter la société, elle se jette, par peur, du côté de la foi ; 
une sorle de religiosité hypocrite prend le dessus, et le pr&- 
tre se croit vainqueur. Mais le calme n'a pas plutôt reparu, 
le prêtre n'a pas plulôl essayé de mettre à profit la victoire, 
que l'intelligence reprend ses droits et recommence son 
œuvre. Quand donc cessera cette anarchie ? quand est-ce 
que se scellera l'alliance entre l'intelligence et la foi ? - 
Quand la foi ne sera plus une arme; quand le sacerdoce, re- 
devenu ce qu'il doit dtre, l'instrument de la religion, aban- 
donnera les formes qui l'intéressent, pour le fohd q u i  intC- 
resse I'liumanilé. Alors ce ne  sera pas assez de dire que la 
religion et la philosophie sont sœurs, il faudra dire qu'elles 
se confondent dans l'Unité. 

Maii je descends de'ces régionsélevées, et, revenant aux 
grades universitaires, je me clemande si le clergé kprouvera 
une grande répugnance à abandonner les voies routinières 
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de l'enseignement classique, ce à quoi, d'ailleurs, il ne sera 
nullement obligé. 

II serait plaisant que le con~munisme platonicien, lepaga- 
nisme, lcs idéese t les mœiirs façonnées par l'esclavage et 
le brigandage, les odes d'Horace, les niétamorplioses d'O- 
vide, trouvassent leurs derniers [défenseurs et  professeurs 
dans les prêtres de France ! Il ne m'appartient pas de leur 
donner des avis. Mais ils me permettront bien de citer ici 
l'extrait d'un journal qui, si je ne me trompe, est rédigé par 
des ecclésiûstiques : . 

Quels sont donc, parmi les docteurs de l'Église, les apologistes de I'cii- 
seigiiement paicn? Est-cc saint Cldmciit, qui a écrit que la science pro- 
fane est seniblable aux fruits et aux confitures qu'on ne doit servir qu'h 
la lin du repas? Est-ce Orighe,  qui a écrit que, dans les coupes dorées 
dc In. poesic païenne, il y a des poisons mortels? Est-cc Tcrtiillicii qui 
appcllc les pliilosoplies paieiis les patriarches des lidrdtiques : Palriurciice 
Ir~retrcorum? Est-ce saint Irénée, qui déclareq~ic Platon n Bté-l'nssaison- 
nement de toiitcs les hérdsies? Est-ce Lactnnce, qui constatait que d e  
son ltcmps les liomines lcttrés étaicnt ceux qui avaient lc moins de foi? 
Est-cc saint Ambroise disant qu'il cst t1.è~-dangereux pour les cliré- 
tiens de s'occuper de l'éloquence profane? Est-cc saint Jér6me enfin, 
qui, dans sa lettre h Eustochie, condamnant avec énergie I'étiidc des 
païens, disait : Qu'y n-t-il de commun eiitrc 1% luniibrc et les t$nbbrcs '! 
Quel accord peut-il exister eiitrc Ic Christ e t  Bélial? Qu'a affaire Morace 
avec le Psniiiicr, Virgile avec I'Êrangile? ... Saint Jér6iiic qui regr-ettc 
s i  cruellemciit Ic temps qu'il a coiisacré dans sa jcuncssc h l'étude des 
lettres pnieiincs : u Mnlhei~reux quc j'éiais, je me privais de nourriture 
pour ne pas quitter Cicéron; des le grand niatiti, j'avais Plante dans les 
mains. Si quclqucfois, rentrant cn moi-nieme, je commeiiçnis la lccttire 
des proplii.tes, Icur stylc me paraissait incultc, et, pnrcc que j'étais 
aveugle, je niais la Iiiiniére. 1) 

Mais écoutons parler saint Augustin : 

11 Lcs étiidcs par lesqucllcs je suis pnrrenu h lire les écrits des autres et  
1 écrire ce que je pense étaient pourtant bien plus utilcs et bien plus 
solides que cclles auq i~c l l es  on me força dcpuis de m'adonner, qui 
conceinniont Ics aventures de je tic sais quel Énée, c t  qui nie fiiisaieiit 
pleurer sur le sort de Didon, moiirant d'aniour, tnndis qu'oiibliant mes 



propres fniites, je trouvais moi-meme la  mort dans ces lectures funes- 
tes.. . Ce sont pourtant ces folies qu'on appellc les belles et honnt ,tes let- 
tres: Tales de~?zentiœ honestiores et uberiores litterœ putantur ... Qu'ils 
crient contre moi ces nzarcliands de t e l l e ~ ~ l ~ l t r e s ,  je ne les crains pas, 
e t  je ni'appliqiie sorti; des inauvaises roies'que j'ai suivies ... II .est 
vrai que, de ces études, j'ai retenu beaucoup d'expressions qu'il est utile 
de savoir, niais tout cela peut s'apprendre ajlleicrs que dans des lectures 
si frivoles, et on ,devrait conduire les enfants dans une' voie moins . 
dangereuse. Mais qui ose te résister, b m,audit torrent de la coiitun]?! ... 
N'est-ce pns pciir suivre ton cours qu'on m'a fait lire l'histoire de Jupiter 
qui, en mOmc temps, tient la'foudre et coinmet l'adultbre? On sait bien 
que c'est iiiconciliable;' mais, & l'aide de ce fa& tonnerre, on diiniiiue 
I~horreiir qu'inspire I?ndoItèrc'et on porte les jelines gens c i  imiter les 
actions d'lin dieu criminel. 

(1 Et néanmoins, 6 torrent infernal, on précipite dans tes flots tous les 
enfante, on fait de cet usage oupable unc grande affaire. Cela s'ac- 
complit publiquement, sous les yeux des magistrats, pour un siilaire 
convenu... C'est Ic vin de. l'erreur que nous préscntaicnt dans iiotre 
enfance des maîtres ivres ; ils iious châtiaient quand iious refusioiis de 
nous en abreuver, et nous ne pouvions en appeler de'leiir sentence Q 
aucun juge qui ne fat ivre comme eiix.'~loii âme etait ainsi la proie des 
esprits inipurs, car ce n-st pas d'une sciilc manihre qu'on offre des sacri- 
fices iiits dcimons, a 

Ces plaintes si éloquentes, ajoute la feuille catholique, 
cette critique si ambre, ces reproclies si durs, ces regrets si 
touchants, ces conseils si judicieux, , ne s'adressent-ils pas 
aussi bien à notre siècle qu'à celui pour lequel écrivait saint 
Augustin? Ne conserve-t-on pas, sous le nom rl'erseigne- 
ment classique, le même système d'études contre lequel 
saint Augustin s'élève avec tant de force ? Ce torrent du pa- 
ganisme n'a-t-il pas inondé le monde? Ne précipite-t-on 
pas chaque année, dans ses flots, des milliers d'enfants qui 
y perdent la foi, les mœurs, le sentiment et  la dignité Iiu- 
maine, l'amour de la liberté, la connaissance de lcurs droits 
et de leurs devoirs, qui en soriént tout imprégnés desfausses 
idées du paganisme, de sa fausse morale, de ses fausses Yer- 
tus, non moins que de ses vices et de son profond mépris 
pour l'humanité? 
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Et cet effroyable désordre moral ne naît pas d'une pcr- 
version de volontés individuelles abandonnées à leur libre 
arbitre. Son, il est législativement imposé par le mécanisme 
des grades universitaires. hi. dc klontalembert lui-même, 
tout en regrettant que l'édude deslettresanliques ne fiit pas 
assez forte, a cité les rapports des inspeetcurs et doyens des 

' facultés. Ils sont unanimes pour constater la résistance, je 
dir?ii presque la révolte du sentiment public contre une tg- 
rannie si absurde et si funeste. Tous constatent que la jeu- 
nesse française calcule avec une précision matliématique ce 
qu'on l'oblige d'apprendre et ce qu'on lui permet d'ignorer, 
en fait d'étudcsclassiques, et qu'elle s'arrête juste à la limite 
où les grades s'obtiennent. En est-il de même dans les au- 
tres branches des connaissances humaines, et n'est-il pas 
de notoriété publique que, pour dix admissions, il se'pré- 
senle cent candidats tous supérieurs à ce qu'exigent les 
programmes? Que le législateur compte donc la raison pu- 
blique et l'esprit des temps pour quelque chose. 

Est-ce un barbare, un Welche, un Gépide qui ose ici 
prendre la parole ? iîléconnait-il la suprême beauté des mo- 
numents littéraires légués par l'antiq~iilé, ou les services 
rendus à la cause de la civilisalion par les dCnlocraties 
grecques? 

Non certes, il ne saurait trop répéter qu'il ne demanile 
pas à la loi de proscrire, mais de ne pas prescrire. Qu'elle 
laisse les citoyens libres. Ils sauront bien remettre l'liistoire 
dans son véritable jour, admirer ce qui est digne d'admirn- 
tion, flétrir cc qui mérite le mdpris, et  SC délivrer de ce 
conuentiotlalisme classique qui cst la plaie funeste des socié- 
tés modernes. Sous l'influence de la liberté, lcs sciences 
naturelles et les lettres profanes, le christiauisilic et le pa- 
ganisme, sauront bien se faire, dans l'éducation, la juste 
part qui leur revient, et c'est ainsi que se rétablira cntre les 
idées, les mœurs et les intérêts, 1'IIarmonie qui est, pour les 



consciences comme pour les sociétés, la condition de 
l'ordre. 

Les mots ont leurs changeantes destinées comme les Iiomoies. Eri voici 
deus que tour h tour I'liiimanité divinise ou maudit, - de telle sorte 
qu'il est bien difficile h la philosophie d'en parler de sang-froid. - Il fut 
un tempsoii celui-la eût risquésa tête qui aurait oséexaniiner les syllabes 
sacrées, car l'examen suppose iin doute ou la possibilité d'un doute. 
Aujourd'hui, ail contraire, il n'est pas priident de les prononcer en certair. 
lieu, e t  ce lieu est celui d'où sortent les lois qiii dirigent la France ! - 
Grice au ciel, je n'ai b m'occuper ici de la  Liberté et  de I'Égalitci qu'ail 
point de vue écoriomique. Par  ce motif, j'espére qiie le titre de ce 
chapitre n'affectera pas d'iine maniére trop douloureuse les nerfs du 
lecteur., 

Mais comment se  fait-il qiie le mot LiLevié hsse quelqiicfois palpiter 
tous les cœurs, enflamme i'cnthousiasme des peuples et soit le signal des 
actions les plus héroïques, tandis que, dans d'aiitres circonstances, il 
semble ne s'échapper du rauque gosier populaire que pour répandre 
partout le découragement et  l'effroi? Sans doute il ii'a pas toujours le 
meme sens et  lie réveille pas la meme idée. 

J e  ne pilis m'empeclier de croire que notre édiicatioii toute romaine 
entre pour beaucoup dans cette anomalie. .... 

Pciidnnt de longiies années le mot Lcberld frappe nos jeunes organes, 
portant avec lui un sens qui ne peut s'ajuster aux mœurs modernes. Noiis 
en faisoiis le synonyme de siiprématie nationale au dehors, et d'iine ccr- 
taine équité, au dedans, pour le partage du butin conquis. Ce partage 
Btait en effet, entre le peuple romain et  le s4iiat, le grand siijet des dis- 
seritions, au récit desquelles nos jeunes Bmes prennent toujours parti pour 
le peuple. C'est ainsi que lottes du Foriim et liberté finissent par former 

1 Dans les premiers mois de 1850, l'auteur, qui travaillait ail second 
voluoie des Harnionies, commençait'pour ce volume un chapitre intitulé : 
Liberté, Égslite. 11 renonça bient6t h lui donner cette destination et  ne 
l'acheva poiiit. Nous reproduisons ici ce fragment qui rentre dnns l'id& 
de l'opuscule qu'on vient de lire. 

(Note de l'édileur.) 
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dnns notre esprit iine association d'idées indestr~ictiblcs. Rtre libre, c'cst 
!utter ; la rc'gion de la liberté, c'est la région des orages ... 

Ne nous tardait-il pas de quitter le collége pour aller tonner dans les 
places piibliques contre le barbnre dtranger et  I'avirlepul~tciea? 

Conimeiit la liberté ainsi comprise petit-elle manquer d'etre tour à 
toiir iiii  objet d'eiitliousiasmc ou d'effroi pour une population labo- 
rieuse ?... 

Les peuples ont étd et sont encore tellement opprimés, qu'ils n'ont pli 
e t  ne peuvent cooqu6rir la libcrtd qne par I:i lutte. Ils s'y résignent quand 
ils sentent vivement l'oppression, e t  ils entourent les défeiiseiirs de la 
liberté (le leurs Iiommnges et  de leur reconnaissance. Riais In lutte est 
souvent longue, sniiglaiite, melée de triomplics et  de revers ; elle peut 
engendrer des fléaux pires que l'oppression ... Alors le peiiple, fatigué di1 
combat, sent le besoin de reprendre hnleine. II se toiirne contre les 
Iiomnies qui exigent de lui des sacrifices au-dessus de ses forces, e t  sc  
prend à redoiiter le niot magique au nom duquel on Ic prive de sécuritd 
e t  mctme de liberté... 

Qiioiqiie la lutte soit nécessaire poiir conquérir la  liberté, n'oiiblions 
pas que la liberté n'est pas la lutte, pas plus qiie le port n'est In nia- 
nccuvre. Les écrivains, les politiques, les discoureurs imbus dc l'idée ro- 
maine font cette coiifusion. Les mnsses ne la font pas. Lutter pour lutter 
leur répiigiic, et c'cst en cela q~i'cllcs justifient le niot proforid : Il y n 
quelqii'uii qui a plus d'esprit que les geiis d'esprit, cc qiielqii'un, c'est 
tout le monde... 

Un fonds commun d'idées rattache les uns aux autres les mots Liberté, 
tfgalil~', propridtt?, sécwitd 

Lzberté, qui a pour étyniologie poids, balance, implique l'idée de jus- 
tice, d'égalité, d'liarinoiiic, d'dquilibrc - ce qui exclut In lutte, CC qui 
est justement l'iiivcrse de I'iiitcrprétation romaine. 

D'un autre cbté, liberté c'cst propriété@nér;ilis&. Mes facultés m'np- 
partiennent-elles si je iic suis pas libre d'cil faire usage, e t  l'cscla- 
vagc n'est-il pas la négation la plus compléite de la propriétd comme de 
la  liberté ? 

Enfin, liberté c'est sdcurilé, car sécurité c'est encore ~iropriété garantie 
non-seulemeiit dans le prgsent mais dans l'avenir ... 

Puisque les Romaiiis. j'insiste là,-dessus, vivaient de butin et  cli6ris: 
saicnt la liberté ; - puisqu'ils avaieiit des esclaves et clidrissaient la 
liberté, - il est bien évident que l'idée de libcrtd n'était poiir eux nulle- 
ment incompatible avec les idées de vol et d'esclavnge. - Donc il doit en 
Ctre de meme de loutcs nos générations collégiciines, et ce sont celles 
qui régentent le monde. Dans leur esprit la propriété du prodiiit des 
facultés, oii la propridté des facultés elles-memcs n'a rien de coniniun 
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avec la liberté, est un bien iiifiniment moins précieux. Aussi les at- 
teintes théoriques A la propriété ne les émeiiveiit gubre. Loin de la, pour 
peu que les lois y prockdent avec une certaine symétrie et dans iiii  

but en apparence philaiithropique, cette sorte de coinmunisiiie les 
cliarme... 

II ne farit pas croire que ces idées disparaissent quaiid le premier feu 
de la jeuiiesse est Steint, quand on s'est passé la fantaisie de troubler, B 
la manikre des tribuns romiiins, le repos de la cith; quand on a eu le bon- 
heur de prendre part & quatre oii cinq iiisiirrectioiis, e t  qu'oii a fini par 
clioisir lin état, travailler e t  acquérir de la proprrélé. - Non, ces idées 
ne passent pas. Sans doute on tient h sa propriété, on la défend avec 
énergie; mais on fait peu de cas de la propriété d'iiutriii. .. Qu'il s'agisse 
de la violer, pourvu que ce soit par l'intervention de la loi, on n'en 3 pas 
le moindre scrupule ... - Notre prdocc~ipation A tous est de courtiser 1ii 

loi, de tàclier de nous mettre dans ses boniies grâces; et, si elle 3 poiir 
nous un sourire, vite nous lui demandoris de violer h notre profit In pro- 
priété ou la liberté d'autrui ... Cela se fait avec une nnivett! clinrmaiitc 
non-seulemeiit par ceux qui s'avouent communistes ou comniuiiaiitaires, 
mais encore par ceux qui se proclament fanatiques de la propriété, par 
ceux que le seul mot de conimuiiisme niet cil fiireur, par des coiirtiers, 
des fabricants, des arniatcurs, e t  méme par les propri6tiriics par cxccl- 
lence, les proprietaires fonciers ... 



PROTECTIONISME 
ET COMMUNISME. 

A MONSIEUR THIERS. 

Ne soyez point ingrat envers la révolution de Février. Ellc 
vous a surpris, lkoissé pcut-être ; mais aussi elle vous a pré- 
paré, comme auteur, comme orateur, comme conseiller in- 
time 1, des triomplies inattendus. Parmi ces succès, il en 
est un nssurémcnt fort extraordinaire. Ces joursderniers on 
lisait dans In Presse : , 

« L'association pour la défense du travail national (I'an- 
cien comité Mimerel) rient d'adresser à tous ses correspon- 
dants une circulaire, pour leurannoncer qu'une souscription 
est ouverte à l'effet de concourir à la propagation dans les 
ateliers du livre de M. Thiers sur la Propriété. L'association 
soiiscrit elle-mêrnc pour 5,000 exemplaires. 11 

J'aurnis voulu Btre présent quand cette flatteuse annonce 
est tombée sous vos yeux. Elle a dû y faire briller un éclair 
de joie railleuse. 

1 A n  inonieiit oii parut cet opiiscule, c'est-i-dire en janvier 1849, 
81. Tliiers était fort en cr6dit h l'Élysée. 

(Note cle l'tditeur. ) 
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On a bien raison de le dire : lcs voies de Dieu sont aussi 
infaillibles qu'impénétrables. Car si vous voulez bien m'ac- 
corder pour un instant (ce que j'essaierai bientôt de dénion- 
trer) qiic le Protectionisme, en se généralisant, devieiit 
Communisme, comme un carpillon devient carpe, pourvu 
que Dieu lui prête vie, il est déjà assez singulier que cc soit 
un champion du Protectionisme qui se pose comme le pour- 
fendeur du Communisme ; mais, ce qui est plus extraordi- 
naire et plus consolant encore, c'est qli'une piiissante asso- 
ciation, qui s'était formée pour propager tliéoriqucment et  
pratiquement le principe commiiniste (dans la mesurequ'ellc -- 
jugeait proGtable à ses membres), consacre aujourd'liui la 
moitié de ses ressoiiFes à détruire le mal qu'elle a fait avec 
l'autre moi lié. 

J e  le répète, c'est là un spectacle consoldnt. Il nous ras- 
sure sur l'inévitable triomphe de la vérité, puisqu'il nous 
montre les vrais et premiers propagateurs des doctrines 
subversives, effrayés de leurs succbs, élaborer maintenant 
le contre-poison'ct le poison dans la inSme officine. 

Ceci suppose, il est irai, l'identité du principe Cominu- 
niste et du principe Prohibitioniste, et  peut-5tre n'admettez- 
vous pas cctte identité, quoique à vrai dirc, il ne nie parait 
pas ~jossib!e que vous a>ez pu, sans en être frappé, écrire 
quatre cents pages sur la Propriélé. Peut-être pensez-vous 
que quelques efforts consacrés à la liberté commerciale ou 
plutôt au Libre-Echange, l'impatience (l'une discussion sans 
résultat, I'ardeiir du combat, la vivacité de la lutle m'ont 
fait voir, comme cela ne  nous arrive que trop souvent ii 
nous autrespolémistes, les erreurs de nies adversaires à tra- 

mina- vers un verre grossissant. Sans doute, c'est mon ima,' 
tion, afin d'en avoir plus facilement raison, qui gonfle la 
tliéorie du hloniteur industriel aux proportions de celle du 
Populaire. Quelle apparence quc dc grands manufacturiers, 
d'lionnêtcs propriétaires, de riches banquiers, d'habiles 

I v. e s 



Iiomines d'lttat SC soient faits, sans le savoir et sans le voii- 
cloir, les initiateurs, les apôtrcsdu Comniiinisme en France? - Et pourquoi pas, je vous prie ? Il y a bien des onvriers, 
pleins d'unc foi sincère dans le dro i t  nu travail, par consé- 
quent communislcs sans lc savoir, sans le vouloir, qui ne 
souffriraient pas qu'on Ics considéràt comme tels. La rai- 
son cn est que, clans toiitcs les classes, I'intérBt iilcline la 
volonté, ct la ~olonté ,  comme dit Pascal, est 1c principal 
organe dc la créance. Sous un autrc nom, beaucoiip d'in- 
dustriels, fort lionn&tcs gens d'aillcurs, font d u  Commu- 
nisme comme on en fait toujours, c'est-à-dire à lacondition 
que le bicn d'autrui sera setil mis eii partage. Mais sitôt que, 
le principe gagnant du tcrrain, il s'agit de livrer aussi au 
partage lcur propre bicn, oh ! alors le Comrnunismc leur 
fait liorreur. Ils répandaient le Alonitcur industriel ,  niainte- 
nanl ils propagent le livre dc la PropriétB. Polir s'en éton- 
ncr, il faiidrait ignorer le cœiir Iiumain, ses ressorts secrets, 
et combien il a de pente à SC faire liabilc casiiistc. 

Non, Monsieiir, ce n'est pas la clialciir de la lutte qui 
m'a fait voir sous oe jour In docthnc proliibitioniste, car 
.c'est au contraire parcc qoc je la voyais sous ce jour, avant 
,la Iiitte, quc jc m'y suis cngagé '. Veuillez ine croire ; 
-6tendrc' quelyiie peu notrc commerce extérieur, résultat 
.accessoire qui n'est certcs pas h dédaigner, cc nc ftit jamais 
+mon rilotif déterniinant. J'ai cru et crois encore que la Pro- 
.priété est engagCe dans la question. J'ai cru et jc crois en- 
-core qiie notre tarif douanier, à cause de l'esprit qui lui a 
donné naissance et  des arguments par lesqucls on ledéfend, 
.a faii an principe même de la Propriété une br8clie par la- 
quelle tout le restc de notre législation menace dc passer. 

1 Voy., ail tornc Ier, les lettrcs adrcssdes B M. dc Lamartiiie cn jan- 
vier 1845 ct  octobrc 184G, et, ali tome II, l'iirticlc Co>?zmu>aisme, di1 

' 2: juin 1 8 4 7 .  
(Note  cle l'éditeur.) 



En considérant l'état des esprits, il m'a semblé qu'un 
Communisme gui, je dois le dire pour être juste, n'a pas la 
conscience de lui-même et de  sa portée, était sur le point 
de nous déborder. Il m'a semblé que ce Communisme-là 
(car il y en a de  plusieurs espèces) se prévalait très-logi- 
quement de l'argumentation proliibitioniste et  se bornait 
à en presser les dédiictions. C'est donc sur ce terrain qu'il 
m'a paru utile de le combattre ; car puisqu'il s'armait de 
sophismes propagés par le cornilé Mimerel, il n'y avait pas 
espoir de le vaincre tant que ces sophismes resteraient de- 
bout et triomphants dans la conscience publique. C'est à ce 
point de vue que nous nous sommes placés à Bordeaux, à 
Paris, à Marseille, à Lyon, quand nous avons fondél'Associa- 
tion du LIBRE-I~HANGE.  La liherté commerciale, considérée 
cn elle-même, est sans doute pour les peuples u n  bien pré- 
cieux; mais enfin,si nous n'avions eu qu'elleenvuc, nous au- 
rions donné ii notre association le titre d'Association pour la 
liberté colnmerciale, ou, plus politiquement encore, pour la 
réforme graduelle des tarifs. Mais Ic- mot ~ibre-Pchange 
implique libre disposition du fruit de son t~avail ,  en d'au- 
tres termes Propriété, et  c'est pour cela que nQus l'avons 
préféré i .  Certes, nous savions que ce mot nous siisciterait 
bien des difiicultés. II affirmait un principe, et, dés lors, il 
devait ranger parmi nos adversaires tous les partisans du 
Principe opposé. Bien plus, il répugnait extrêmement aux 
hommes même les mieux disposés à nous seconder, c'est- 
&dire aux négociants, plus préoccupés alors cle réformer la 
douane que dc vaincre le Communisme. Le Havre, tout en 
syrnpatliisarit à nos vues, refusa d'adopter notre banni&. 
De toute part on me disait : (( Nous obtiendrons plutôt quel- 
ques adoiicissements à notre tarif en n'affichant pas des 

1 Voy., au tome II, l'article ~ibre-~cltnn~e, di1 20 décembre 1646. 
,(Arole de I'Editeur.) 
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prétentions absolues. D Je  répondais : Si vous n'avez quc 
cela en rue, agissez par vos cliambres de cornmcrce. On me 
disait encore : (1 Le mot ~ibre-Z?ch~zge  effraie et éloigne le 
succès. il Rien n'était plus vrai ; mais je tirai: de l'effroi 
même causé par ce mot mon plus fort arguii~ent pour son 
adoption. Plus il épouvante, disais-je, plus cela prouve que 
la  notion dc  Propriété s'efface dei7esprits. La doctrine Pro- 
l~ibitioniste a faussé les idées, et les fausse; idées ont pro- 
duit la Protection. Obtenir par surprise ou par le bon vou- 
loir du ministre une amélioration accidentelle du tarif, c'est 

, pallicr un effet, non détruire une cause. Je  mainlins donc 
le mot ~ibre-@change,  non en dépit, niais cn raison des ob- 
staclcs qu'il devait nous créer; obstacles qui, révélant la 
maladie des esprits, élaient la preuve certaine que les bases 
mêmes de l'ordre social étaient menacécs. 

Il ne suffisait pas de signaler notre but par un mot ; il 
fallait encore le définir. C'est cc que nous I'imes ct je trans- 
cris ici, comme pièce à l'appui, le premier acte ou Ic mani- 
feste de cette association. 

Ali mo1nen.t de s'unir pour la  d6fense d'une grande cause, les so~ is -  
signes sentent le besoin d'exposer leur croyance; de proclamer Ic but,  
la limite, les moyens et l'esprit de leur association. 

L'GCUANCE est un droit naturel comme la P n o ~ n i h ~ É .  Tout citoyen 
qui a .crée ou acquis un produit doit avoir l'option ou de l'appliqocr 
iiiimddintcmciit A son usage, ou de le céder B qiiicoiiqiie, sur In sttrftice 
d u  globe, consent b lui donner en ecliange l'objet qii'il préfkre. Le 
priver da cette faculté, quand il n'en fait aiicuu usage contr:iire B l'ordre 
public et aux bonnes mœurs, e t  uriiquement pour satisfaire la conve- 
nance d'un autre citoyen, c'est legitimer une spoliation, c'est blesser la 
loi de la  Justice. 

C'est encore violer les conditions de I'Ordrc; car quel ordre peut 
exister au sein d'une socidte où chaque industrie, aidde en cele par In 
loi e t  la forcc publique, cherclie ses si~ccbs dans l'oppression de toutes 
les autres? 

C'est meconnaître la pensee providentielle qui présitle aux destinées 
Iiiimaines, manifestée par l'infinie varieté des climats, des saisons, des 



forces naturelles et  des aptitudes, biens que Dieu n'a si inégalement 
rdpnrtis entre les Iioiiimes que pour les unir, par I'écliange, dans les 
lieiis d'une universelle fraternité. . 

C'est contrarier le développement de la prospérité publique, puis- 
rjiie celui qui n'est pas libre d'échanger ne l'est pas de clioisir son tra- 
vail, e t  se  voit contraint de donner une fausse directioii B ses efforts, 
A ses facultés, A sescapitaiix, et aux agents que la nature avait mis 5 
sa disposition. -nd;,,pt. 

Enfiii, c'est comprbnietiie la  paix entre les peiiples ; car c'est briser 
les relations qui .les:$nissent e t  qui rendent les gtie&es impossibles, 
forcc de les rendre ondreiises. 

L'Association i donc ppiir but 13 L I B E ~ T ~  DES ÉCHANGCS. 
' 1 Les çoussign& ne contestent pas h la societé le droit d'établir, sur les 

mar~liandiscs .qui passeiit la frontiére, des taxes destinées aux dépenses 
cornmiines, pourvu qu'elles soient déterininées par la seule considération 
des besoins du Tr8dsor. ., 

Mais s i t p  que la  taxe, perdant son caracthre fiscal, a pour but de 
rcpoiisser le produit étranger, au détriment du Bsc lui-meme, afin 
d'exhaiiiscr artificiellcmnnt le prix du produit national similaire, et de 
ranconiier aiiisi la commuiiuutd au profit d'une classe, dks cet instant Irr 
Protection ou plotôt la  Spoliation se mailifeste, e t  c'est là le principc 
qiie l'Association aspire A ruiner dans les espri t ie t  A effacer compléte- 
ment de nos lois, inddpendamnie~it de toute réciprocitd et  des systkmes 
qiii prévalent ailleurs. 

De cc que l'ilssociation poursuit la destruction complitte du régime 
protecteur, il ne s'ensuit pss qii'elle demaode qii'iinc! telle réforme 
s'accomplisse cil iin jour, e t  sorte d'un seul scrutin. Meine poiii. reve- 
nir du ma1 au bien et  d'uii état de clioses artificiel 5 une situation na- 
turelle, des precautions peuvent etrc coiiimandiles par la priidcnce. 
Ces détails d'esdcution appartiennent aux pouvoirs de l'État; la missioii 
do I'Associatioii est de propager, de populariser le Principe: 

Quaiit aiix moyeiis ,qii'ellc entend mettre en œuvre, jamais elle ne 
, 

les clierchcra a i~ le%k&~ue  dans les voies constitutionnelles et  Ié- 
gales. 

Enfiii l'Association se place en deliors de tous les partis politiques. 
Ellc lie se met au service d ' aucye  industrie, d'aucune classe, d'au- 
cune portion du territoire. Ellc <embrnssc la  cause d$ l'éternelle 
justice, de la pais, de l'union, de la libre communication, de la  frater- 
nite entre tous les hommes, la cause de I'intéret gdnérnl, qui se coii- 
fond partout, e t  sous tous les aspects, avec celle du Public consom- 
moteur. 
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Y a-t-il un mot dans cc programme qui ne révèle Ic 
désir ardent de raffermir ou meme de rbiablir dans les 
csprits la notion de Propriété, pervertie par le Régime Res- 
trictif? N'est-il pas évident que l'intérêt commercial y est au 
second plan et l'intérêt social au premier? Remarquez que 
le tarif, en lui-même, bon ou mauvais au point de vue 
administratif ou fiscal, nous occupe .peu:'.l\llais sitôt qu'il 
agit intentionnellenzent dans le sens protecteur, c'est-i-dirc 
sitôt qu'il manifeste une pcnséc de spoliaiion et la négation, 
en principe, du droit de Propriété, nous Ic combattons 
non comme tarif, mais comme système. C'EST LA, disons- 
nous, la pensée que nous nous efforceroiis de  ruiner dans 
les inielligences afin de la faire disparaître dc  nos lois. 

On demandera sans doute l~o~irquoi, ayant en vue uric 
qi~estion générale dc cette importance, nous avons circon- 
scrit la lutte sur le terrain d'une question spéciale. 

La raison cn est siinplo. 11 fallait opposer association 5 
association, engager des intérêts et des soldats dans notre 
armée. Nous savions bien qu'etltrc 1)rohibitionistes et Libres- 
Échangistes la polémique ne peut se prolonger sans remuer 
et, A la fin, résoudre toutes les qucstioils morales, politi- 
qucs, pliilosophiques, écononiiqucs qui se rattaclient à la 
lJropriét6; et puisque le comité Alimerel, en ne s'occupant 
(lue d'un but spécial, avait cornproniis ce principc, nous 
devions espérer relever ce principc en poursuivant, nous 
aussi, Ic biit spécial opposd. 

Mais qu'importe cc que j'ai pu dire o%+!ic'ilser en d'autres 
temps? Qu'importe que j'aic aperçu ou cru apercevoir une 
certaine connexité entre le Protectionisnle et Ic Commu- 
nisme? L'essentiel est de savoir .si cette coilncxité èsiste. 
C'est ce quc je rais examiner. 

Vous vous rappelez sans doute le jour où, avec votre lia- 
bileth ordinaire, vous fîtes arriver sur les lèvres de M. 13rou- 
dlion cet aveu devcnu célébre : c( Donnez-moi le Droit au 



travail, et je vous abandonne le Droit de propriété. )) RI. Prou- 
dlion ne cachait pas qu'à ses yeux ces deux Droits sont 
incompatibles. 

Si la Propriété est incompatible avec le Droit au travail, c t  
si Ic droit au travail est fondé sur le même principe qiic la* 
Protection, qu'en devrons-nous conclure, sinonque la Protec- 
tiÔii est elle-même incompatible avec la Propriété ? En @O-- 
iilélric on regarde comme une vérité incontestable qiic d e u s  
clioses égales à une troisième soiit égales entre elles. 

Or, il est arrivé qu'un oraletir éminent, hl. Billault, a cru. 
dcroir soutenir à la'tribune le Droit au travail. Cela n'était 
pas facile c i  présence de l'aveu écliappé à N. Proudlion. 
M. Billault coinprenait fort bien que faire intcrvenir l'gtat 
pour pondérer les fortunes et niveler les situations, c'est se  
mettre sur la pente'du Comiiiunisme ; ct qu'a-t-il dit pour d6- 
tcrmiiler l'Assemblée nationale à violer la propriétd et son, 
principe ?Il vous a dit tout siinplement que ce qu'il vous cle- 
nlnndait de raire vous le faisicz déjà par VOS tavilS. Sa préten- 
tioil ne va pas au delà d'une application un peu plus largc de- 
doctrines par vous admises et appliquées. TToici ses parolcs . 

Portez vos regnrds sur nos tarifs-de douine ; par leurs prohibitions, 
leurs taxes diff4rentielles; leurs priincs, leiirs conibinaisons de tous. 
geii~.Cs, c'est la société qui aide, qui souticiit, qui .retarde ou avance 
tontes les combinaisons dii travail national (trbs-bien) ; clic nc tient 
pas seulement In balance antre le travail fraiiçnis, qii'clle p;otigc, e t  
le travail ét,raiigcr, niais, sur le sol de la  patrie, les diver.ses industries 
la  voient encore, e t  san j  ccssc, intervenir ciitrc clles. Entendez devant ' 

son tribunal les rdclaiiintio~is pefpétuellcs dcs unes contre Ics autrcs'; 
)-oyez, par exemple, les industries qui. ernploicnt le fcr SC plaignant 
de la protection accordée au fcr' frniiqais co'ntrc le fer étranger : celles 
qui emploient le Iiii oii le coton fil& protcsiniit contre la piotcctioii 
.accord6c aci fi1 français, contre i'erclusioii du fil 4traiiger, e t  ainsi 
des autrcs. La société (il fullait dire Ic youverneme?il) SC trouve donc 
forcdmeiit mcZlde ii toutes les luttes, A tous les enibarras di1 travail ; 
cllc 1- iiitervieiit activemint tous Ics jours, directcnici:t, iiidircctement, 
c l  1:i pienlii.rc fois que vous nuivz des questions de douane, vous Ic 
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verrez, vous serez, bot1 gr6 mal gré, forces de prendre fait e t  cause, e t  de 
firire par vous-rn8mes la part de tous les iniérets. 

Ce tic saorait donc Otre une objection coiitre la dette de In sociélé 
envers le travaillciir d8nii6, qiie cette nécessité qu'elle cr6erait ait gou- 
vcriienietit d'intcrveiiir dans la qiiestion du trnvail. 

El vcuillez bien remarquer que M. Billault, dans son ar- 
gumentation, n'a nullement eu la pcnsée de vous infliger 
une sanglante ironie. Ce n'cst pas un Libre-gcliangistc dé- 
guisé se complaisant à rendre palpable l'inconséquence des 
Protectionistes. Non, RI. Billault est lui-même protectionistc 
bond Jide. Il aspire au nivellement des fortuncs par la Loi. 
Dans cette voic, il juge l'action des tarifs utilc: et rcncon- 
trant comme obstaclc le Droit de propriété, il sautc par-des- 
sus, comme vous faites. On lui montre ensuite le Droit au 
travail qui est un second pas dans la même voic. II rencon- 
tre cncore comme obstacle Ic Droit de propriétd ; il saute 
encore par-dcssus. Mais, se retournant, il csl tout surpris de 
voir que vous ne  Ic suivcz plus. Il vous cn demande Ic mo- 
tif. Si vous lui répondiez : J'admets en principe que la loi 
peut violer la Propriété, mais je trouvc inopportun qu'elle 
le fasse sous la forme du Droit au travail ; 84. Billault vous 
comprendrait, et discuterait avec vous cette question sccon- 

, daire d'opportiinitd. Mais vous lui opposez le Principe mame 
dc la Propriété: Ccln l'étonne et il se croit en droit de vous 
dire : Ne faites pas aujourd'hui le bon apôtre, ct si vous rc- 
poussez lc Droit au travail, que ce ne soit pas au moins en 
vous fondant sur le Droit de Propriété, puisque ce Droit 
vous Ic violez pnr vos tarifs quand cela vous convient. JI 
pourrait ajouter avec quclqiie raison : Par les tarifs protec- 
teurs vous violez souvent la propriété du pnuvrc au profit 
du riche. Par le Droit ai1 travail vous violericz la propriéth 
do riche à l'avantage clii pauvre. Par quel mallieor le scru- 
pule s'emparc-t-il si tard dc vous 1 ? 

1 Cette peiisde par laqiielle, suivant l'auteur, fil. Billault poiivait 
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~ n t r e  RI. Billault et vous il n'y a donc qu'une différence. 
Tous deux vous cheminez dans la même voie, celle du 
Cornmunismc. Seulement, vous n'y avez fait qu'un pas, et  
il en a fait deux.,Sous ce rapport, l'avantage, à mes yeux 
du mojns, est de votre côté. hlais vous le perdez du côté 
de la logique. Car, puisque vous marchez comme lui, le dos 
tourné à la Propriété, il est Bu moins fort plaisant que vous 
vous posiez~omme.s~~nchc~lier,:,C'est" une inconséquence 
que M. Billault a-s$&ii'er. Mais, hélas ! c'est pour tomber, 
lui aussi, dans une triste kgonlachie ! M. Billauli est trop 
éclairé pour nc senti?, au moinscqnfusérnent, le danger 
de  chacun de scs p a s  dans unè.voie. i$i*aboutit au Commii- 
nisme. II nc se donné pas 1e.ridicule de se poser en cham- 
pion de la Propriété au moment ou il la viole ; mais qu'ima- 
gine-t-il pour se justifier ? Il invoque l'axiome favori de 
qi~iconquc veut concilier deux choses inconciliables : Il n'y 
a pas de princips .  Propriété, Communisme, prenons un peu 
partout, selon la circonstance. 

(1 A mon sens, le pend~ile de la civilisation, qui oscille de l'un B 
I'aiitre principe, se1011 les besoins du moment, niais qui s'en va toujours 
iiiarquaiit un progrès de plus, aprbs avoir fortement incliné vers l a  
libertJ absolue de l'iiidividunlisme, revient vers la nécessité de l'action 
gouvernementale. II 

Il n'y a donc rien de vrai dans le monde, il n'y a pas de 
principes puisque le pendule doit osciller d'un principe à 
l'autre selon les besoins du moment. O métaphore, où nous 
conduir:iis-tu, si l'on te laissait faire (1) 1 

fortifier son argurneiitatioii, lin autre protectioniste devait l'irdopter 
bieiit0t. Elic fut dévcloppée par RI. Rlimercl, dans un discours prononce 
le 27 avril 1850, devant le conseil g8nérnl de l'agriculture, des mai~jifac- 
turcs et  du commerce. Voy. le passage dc ce discours cité cl11 tome V. 
dails l'opuscule Spoliation el Loi. (Note de l'édileco..) 

1 Voy., au prBsent rulume, page 94, le cliap. ~ \ ~ i i i  dcs Sophismes. 
Vos. aussi les p. 101 et  102. (Note de l'éditeur.) 

9 9 .  



Ainsi que vous le disicz fort judicieusement à la tribune, 
on ne peut pas dire - encore moins écrire - tout à la fois. 
II doit &tre bien entendu que je n'examine pas ici le c8té 
éconoiniqiie du régime protecteur ; je ne,reclierclic pas en- 
corn si, au point de vue de  la richesse nationale, il fait plus 
de bien qiie de mal ou plus de mal que J e  bien. Lc scul 
pcint que je veux prouver c'cst qu'il ii'cst autre chose 
qu'une manifestation du Coniinunisine. RIM. Billault et 
I'roudhon ont commencé la déinonstratio~, J c  vais essayer 
dc la compléter. 

Et d'abord quc faut-il entendre par Conimunisme ? II y a 
plusieurs manières, sinon de réaliser l a  communauté des 
bicns, du moins de le tenter. M. de Lamartine en comptait 
quatrc. Vous pensez qu'il y en a-Aille et je suis de votre 
avis, Cependant je crois que toiiies peuvent rentrer dans 
trois catégories générales, dont une seule, selon moi, offre 
de véritables dangers. 

l'remibrement, deux ou plusieurs hommcs pcuvent inia- 
giner de  mettre leur travail et  leur vie en conimun. Tant 
qu'ils ne cherchent ni à troubler la sécurité, ni à restreindre 
la liberlé, ni à usurper la propriété d'autrui, ni directement 
ni indirectement, s'ils font du mal ils se le font à eux- 
mûmes. La tendance de ces hommes sera toujours d'aller 
poursuivre dans de  lointains déserts la réalisation de leur 
rêve. Quiconque a réfléchi sur ces matières sait que les mal- 
heureux périront i la peine, victimes de leurs illusions. l)c 
nos jours, les communistes de cette espèce ont donné à leur 
cliimérique filjsée le non1 d'Icarie, comme s'ils avaient eu le 
triste pressentiment du dénouement affreux vers lequel oii 
les précipite. Nous dcvons gémir sur leur aveuglement, nous 
dcrrions les avertir s'ils étaient en état de nous entendre, 
maislo société n'a rien à redouter de leurs chimères. 

Une autre fdrme du Cornmunismc, et assurément la plus 
brutale, c'est celle-ci : Paire une niasse de toutes lesvaicurs 
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existantes et partager ex1 cepcio. C'est ia spoliation devenue 
rQgle dominante et univcrsclle. C'est la destruction non- 
seulement de la Propriété, mais encore du travail et du 
inobile même qui détermine l'homme à travailler. Cc Coni- 
munisme-là est si violent, si absurde, si monstrucus, qu'en 
vérité je ne puis le croire dangereux. C'est ce que je disais, 
il y a &elque temps, devant une assemblée considérable 
d'électeurs appartenant en grande majorité aux classes 
souffrantes. Une explosion de murmures accueillit mes pa- 
roles. 

J'en témoignai ma surprise. (( Quoi ! disait-on, BI. Bastiat 
ose dire que le-Communisme n'est pas dangereux ! II est 
donc communiste ! Eh bien, nous nous cn doutions, car 
communistes, socialistes, écoiiomistes, ce sont fils de  
méme.lignage, comme c'est prouvé par la rime. 1) J'cus 
quelque peine à me tirer de ce inanvais pas. Mais cette in- 
terruption même prouvait la vérité de  ma proposition. mon, 
le Communisme n'est pas dangereux quand il SC montre 
clniis sa forme la plus.naise, celle de la pure et simple spo- 
liation; il n'est pas dangereux puisqu'il fait liorreur. 

J e  111e liâre de dire que si le Proteetionisnle peut être et 
doit être assimilé au-Communisme, ce ii'est pas à celui que 
je viens de  décrire. 

Mais le Coinmunisme revêt une troisihme forme. 
Faire intervenir l'ktat, lui donner pour mission de 'pon- 

dérer les profits et d'équilibrer les fortunes, en prenant nus 
uns, sans conseniement, pour donner aux autres, sans rétri- 
bution, le cliarger de  réaliser l'œiivre du nivellen~cnt par 
voie de spoliation, -assurément c'est bien l i  du Commu- 
nisme. Les procédés ernplo~és par l'État, dans ce but, non 
plus que les beaus noms dont on décore eeite pensée, n'y 
font rien. Qu'il en poursuive la réalisation par des moyens- 
directs ou indirects, par la restriction ou par l'impôt, par 
les tarifs ou par le Droit au travail; qu'il la place sous l'in- 
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vocation dc I'dgalité, de la solidaritd, de la fraternité, cela 
nc change pas la nature des clioscs;'lc pillage des propriétés 
n'cn est pas moins du pillage parce qii'il s'acconiplit avec 
régularité, avcc ordrc, systématiquement et par l'action clc 
I A  loi. 

.J'ajoiite que c'est là, à notrc époque, le Communisme 
vraiment dangereux. Poiirquoi? Parce que, soiiscettc forme, 
nous le voyons incessamment pret à tout envahir. Et voyez ! 
l'un domandc que l'Qtat foiirnisse gratuitement aux arti- 
sans, aux laboureurs des inslru?nents de travail ; c'est I'in- 
viter à les ravir à d'autres artisanset laboureurs. L'ailtrc veut 
qiie l'gtat prête sans intérct ; il ne le peut raire sans violer la 
propriété. Un troisième réclame. 1'Cducation gratuite à tous 
les degrés; gratuite ! cela veut dire : ailx dépens des con- 
tribuables. Un quatrième esige que l'gtat subventionne les 
associations d'ouvriers, les tliéâtres, les artistes, etc. Mais 
ccs subventions, c'est autant de valcur soustraite à ceux qui 
l'avaient légitimement gagnée. Un cinquihme n'a pas dc re- 
pos qiie l'État n'ait fait artificiellcment hausser le prix d'un 
produit pour l'avantage de  celui qui le vend ; mais c'est au 
détriment de cclui qui I'achètc. Oui, sous cette forme, il est 
bien peu dc personnes qui, une fois oii autre, ne soient com- 
n~unistcs. Vous I'êtcs, hI. Billault l'est, et je crains qu'en 
Prancc nous ne Ic soyons tous à quelque degré. II seinblc 
que I'iiitcrvention dc ~'Etat nous réconcilie avec la spolia- 
tion, en en  rcjciant la responsabilité sur tout le monde, 
c'est-li-dirc sur pcrsotine, ce qui fait qu'on jouit du bien 
d'autrui en parfaite tranquillité de conscience. Cet Iionnête 
RI. Tourret, un dcs Iiommes les plus probes qui se soient ja- 
inais assis sur les bancs ministériels, nc commençait-il pas 
ainsi son exposé des motifs du projet de loi sur Ics avances 
hl'agriculture ? ((11 ne suffit pas cle donner l'instruction pour 
cnltivei. Ics arls, il faut encore fournir Ics instruments de 
travail. )) Apriis ce prbanlbule, il soumet à 1'Asscmblée na- 
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tionale un projet de'loi dont le premiér';irticle estLiinsi 
conçu ;, xi$y: ..- .... '. . , ~. 

..'.3.i:.'; 
~ r t ;  If'. 11 EtGouvert, su r le  budget de ?4?, au ministre .de l'agricul- 

ture et du com$e,%,un credit -de 10 millions destiné faire des avaii- 
" . .- 

ces aux propriétaires et associntions de propriétaires de fonds ruraux. 

Avoùez que si la langue'législative se piquait d'exactitude, 
I'articlè devrait être ainsi rédigé :- 

. , 

Le ministre de l'agriculture et du commerce est autorisd, pendant 
I'anii4e 1849, prendre 10 millions dans la poche des laboureurs qui en 
ont grand besoin et à qui ils appartiennent, pour les verser dans la 
poche d'autres laboureurs qui en ont également besoin et à pi i f s  ndp- 
partiennent pas. 

' N'est-ce pas là un fait communiste, et en se généralisant 
ne constitue-t-il pas le Communisme ? 

Tc1 manufacturier, qui se laisserait mourir plutôt .que de 
dérober une obole, ne se fait pas le moindre scrupule de 
porter à la législature cette requête : (( Faites une loi qui 
élève le prix de mon drap, de mon fer, de ma hoiiille, et 
me mette à même de rançonner mes acheteurs. )) Comme 
le mptif sur lequel il se fonde est qu'il n'est pas content de 
son gain, tel que le fait l'échange libre ou le libre-échange 
(ce que je déclare être la même chose, quoi qu'on en dise), 
comme, d'un autie côté, nous sommes tous mécontents de 
notre gain et disposés à invoquer liléçislaturc, il est clair, 
du moins à mes yeux, que si elle ne se hâte de répondre : 
a Cela ne me regarde pas ; je ne suis pas chargée de violer 
les propriétés, mais de les garantir, » il est clair, dis-je, que 
nous sommes en plein Communisrne. Les moyens d'exécu- 
tion mis en aeuvre par l'fitat peuvent différer, mais ils ont 
le même but et se rattachent au même principe. 

Supposez, que je me présente à la barre de l'Assemblée 
nntiocale, et que je dise : J'exerce un métier, et je iic trouve 
pas que mes profits soienl suffisants. C'est pourquoi je vous 
prie de faire un décret qui autorise MM. les percepteurs à 



prélever, à mon profit, seuletnent un pauvre petit centime 
sur cliaque fan~ille française. - Si la 1égisla~tui.e accueille 
ma demande, on pourra, si l'on veut, ne voiy là qu'un fait 
iso16 de spoliation légale, qui ne mérite p i s  encore le nom 
de Communisme. Mais si tous les Français, lès Uns après les 
autres, viennent fairc la même supplique, et si la Idgisla: 
turc Ics cltamine dans le but avoué dc rdaliser I1Cga~l~ité des 
fortunes, c'est dans ce principe, suivi d'effets, quc je vois et 
que vous ne pouvez vous empêcher de voir le Commu- 
nisme. 

Que pour réaliser sa pensée la Iégislatiire se servc du 
douanier ou du percepteur, de la contribution directe ou 
de l'impôt indirect, dc In restriction oii de la primc, peu 
importe. Se croit-elle autorisée à prendre et à donner sans 
compensaiion ? .Croit-elle que sa mission es1 d'équilibrer les 
profils? Agit-elle en eonséqiience de celte croyance ? Le 
gros dii public approuve-t-il, provoque-t-il cette façon d'a- 
gir ? 'En  ce cas, je dis que nous sommes sur la pente 
du Cominunisme, soit que nous cn ayons ou non In con- 
science. 

Et si l'an me dit : L'ihat n'agit point ainsi en fareûFde 
tout le monde, mais sculement en faveur de q~ielques 
classes, jc rdpondrai : Alors il a trouvd Ic inojen d'empirer 
le communisme lui-m6me. 

Je sens, Monsieur, qu'on peut jeter du doute sur ces dé- 
ductions, A I'aide d'une confusion fort facile. On me citera 
des faits ndininistratifs très-légitimes, des cas où l'interven- 
tion de l'État est aussi équitable qu'utile ; puis, établissant 
une apparente analogie entre ces cas et ceux contre lesquels 
je me récrie, on me mettra dans inon tort, on me dira : Oii 
vous ne devez pas voir le Communisme dans la Protection, 
ou vous devez le voir dans toute aclion gouvcrncincnlale. 

C'est uii piége dans lequel- je ne veux pas tomber. C'cst 
pourquoi je suis obligé de recliereher quelle est la cireon- 
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stance précise qui imprime à l'intervention de l'atat le Ca- '.':'' 

ractère communiste. 
Queilc est la mission de ltEtat? Quelles sont3es choses 

que les citoyens doivent confier àlaforce commune ? quelles 
sont celles qu'ils doivent réserver à l'activité privée? Ré- 
pondre à ces questions, ce serait faire un cours de politique. 
Heureusement je n'en ai pas besoin pour résoudre .le pro- 
blèmc.qui nous occupe. 

Quand les citogens, au lieu de se rendre à eux-mêmes un 
Scrvice, le transforment en Service public, c'est-&dire quand 

' ils jugent à propos de  se cotiser pour faire exécuter un tra- 
vail ou se procurer une satisfaction en commun, je n'appelle 
pas cela du Cornrnzrnisme, parce que je nh;y vois pas ce qui 
fait son cacliet spécial-: le nivellement pur voie de spoliation. 
 état prend, il est vrai, parl'Impôt, mais rend par le Scr- 
vice. C'est une forme particulière, mais légitime, de cc 
fondement dc touie sociéttj, l'échange. Je  vais plus loin. En 
confiant un service spécial à ~ 'E ta t ,  les citoyens pcuvent 
faire une bonne ou une mauvaise opération. Ils la font 
bonne si, par ce moyen, le service est fait avec plus de per- 
fection et d'économie. Elle est nlauvaise dans I'l~ypothèse 
contraire ; mais, dans aucun cas, je ne vois apparaître le 
principe communiste.   ans le premier, les citoyens ont 
réussi; dans le second, ils se sont trompés, voilà tout; et 
si le Communisme est une erreur, il nc s'ensuit pas que 
toute erreur soit du Communisme. 

Les économistes sont en général [rés-défianis à l'endroit 
de l'intervention gouvernementale. Ils y voient des inconré- 
nicnts de toute sorte, une dépression de la liberté, de 
l'énergie, de la prévoyance et de l'expérience individuelles, 
qui sont le fonds le plus précieux des sociétés. II leur arrive 
donc souvent de combattre cctte.interrention. Mais ce n'est 
pas du tout du même point de vue et par le même motif qui 
leur fait repousser la Protection; Qu'on ne  se fasse donc 



. 
:"pas un'argument contrc nous dc  notre prédilection, trop 

prononcée pcut-etre, pour la liberté, ct qu'on ne dise pas : 
II n'est pas surprenant que ces mcssicurs repoiissent l e ~ é -  
gimc protecteur, car ils rcpoussent I'intervcntion de 1'Etat 
cn touics clioses. 

D'abord, il n'cst pas vrai que nous la repoussions en  
toufis,6lioscs. Nous admettons quc c'est .la mission de  l'lhat 
de maintenir l'ordre, la sécurité, de faire respcctecles per- 
sonnes et les propriétés, de répriineiles-,fraiides et Ics vio- 
lences. Quant aux services qui ont un caractCrc, poiir ainsi 
parlcr, industriel, nous n'avons pas d'autrc rCgle que celle- 
ci : que 1 ' ~ t a t  s'en charge s'il en doit r6siilter pour la masse 
une économie a p f o r c e s .  Mais, pour Dicu, qac, dans 

'2%~ le calcul, on fasse cntrer cn ligne dc comptc tous les 
inconvénients jnnombrables du travail monopolisé par 
I'Éiat. 

Ensuite, je suis forcé cle Ic répétcr, autre chose est de-  
voter contre une nouvelle attribution faite à ll$tat sur le 
fondement que, tout calciil fait, elle est désavantageuse et 
constit~ic une perte nationale ; autre cliose est clc voter con- 
tre celte nouvelle attribution parcc qu'cllc est illégitime, 
spolintrice, et qu'elle donne pour mission an gouvernement 
de faire précisément cc que sa mission rationnelle est d'em- 
pêcher et dc punir. Or, nous avons contre le Régime dit 
'l'rotecteur ces deux natures d'objections, mais la dcr- 
nière l ' c n ~ ~ o r %  de beaucoup dans notre détermination de 
lui faire, bien entendu par les voics légales, une guerre 
acharnéc. 

Ainsi, qu'on soumette, par exemple, à un conseil muni- 
cipal la question de savoir s'il vaut mieux laisscr chaque 
famille cnvoyer clierclier sa provision d'eau à un quart de 
lieue, ou s'il est préférable que l'autorité prblèvc unc coti- 
sation pour faire venir l'eau sur la place du villaçc; jc n'au- 
rai aucune objcction de  principe i faire à l'examen de celle 



question. Le calcul des avantages et  des inconvénients pour 
tous sera le seul élément de la décision. On pourra se trom- 
per dans ce calcul, mais l'erreur même qui entraîncra une 
perte de propriétd, ne constituera pas une violation slsté- 
matique de la propriété. 

.Mais que M. le maire propose de fouler une industrie pour 
le ,profit d'unc autre, d'interdire les sabots pour l'avantage 
des'cordonniers, ou quelque chose d'analogue; alors je lui 
dirai qii'il ne s'agit plus ici d'un calcul d'avantages e t  d'in- 
Convénients, il s'agit d'une perversion de l'autorité, d'un 
détournement abusif de la force publique; je lui dirai :Vous 
qui êtes dépositaire de l'autorité e t  de la force piibliques 
pour châtier la spoliation, comment osez-vous appliquer 
L'autorité et la force publiques à protéger et  systématiser la 
spoliation ? . 

Que si la pensée de hi. le maire triomphe, si je vois, par 
suite de ce précédent, toutes les industries du village s'agi- 
ter pour solliciter des faveurs aux dépens les unes des au- 
tres, si, au miljeu d e  ce tumulte d'ambitions sans scrupule, 
je vois sombre! jusqu'à la-notion même de Proprieté,il me 
sera bien peri6i'S 'de pénsei.que, pour la sauver du naufrage, 
la première chose àfaireest'de signaler ce qu'il y a d'inique 
dans la mesure qui a é,té le premier anneau de cette chaîne' 
déplorable. 

Il ne me serait pas difficile, hionsieur, de trourcr dans 
votre onvrage des passages qui vont 3 mon sujet et corro- 
borent mes vues. A vrai dire, il me suffirait de l'ouvrir au 
hasard. Oui, si, renouvelant un jeu d'enfant, j'enfonçais unc 
épingle dansce livre, je trouverais, à Ia page indiquée par 
le sort, la condamnation implicite ou explicite du.Régime 
Protecteur, la preuve de l'identit4 de ce régime;'cn prin- 
cipe, avec le Communisme. Et pourquoi ne $ferais-je pas 
cette épreuve? Bon, m'y voilà. L'épingle a désigrië la page 
283; j'y lis : .-; i - 
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11 C'est donc une grave erreur que de s'eu prendrc B la coiicurrencc, 
et de ii'avoir p:is aperçu que si le pciiplc est produclciir, il cst coiisomnia- 
teur aussi, ct quc recevant inoins d'un cbtd (cc qiic je nie, ct vous le iiicz 
vous-m0ine quelques lignes plus bas), payant inoiiis de l'autre, rcstc alors, 
D U  profit de tous, In diîïércnce d'un systéme qui  retient I'actiriti! Iiu- 
iiiaine, d uii systbme qiii In laiicc B I'itiliiii dans la carriére en lui disnnt 
cle ne sinrrOter janiais. n 

Je vous défie de dire que ceci ne s'applique pas aussi bien 
ii la concurrence qui se fait par-dcssus la Bidassoa qu'à celle 
qui se fait par-dessus la Loire. - Donnons encore un coup, 
d'épingle. C'csi fait; nous voici à la pagc 3%. 

a Les droits sont ou lie so~ i t  pas : s'ils sont, ils et~trnliieiit des coiisb 
qiiciices absolues... II y a plus, si Ic droit est, il est de tous Ics)~istaiits; 
il cst eiitier aiijoiird'liiii, hier, demain, :\prl.s-dcmniii, cn dtO comnic eii 
Iiiver, iioii pas quand il vous plaira de le déclnrei* en vigyeur, niais qiiaud 
il ~)l.iir*a h l'ouvrier de I'invoqiier ! D 

Soutiendrez-vous qu'un maître de forges a Ic droit indé- 
fini, perpétuel, de in'einpêcher de prodi1il.e indirectement 
deux quintaux de fer dans mon usine, qui est une vigne, 
pour I'avaniage d'en produire directcmcnt un seul dans son 
usinc, qiii est une forge? Ce droit aussi est ou n'est pas. S'il 

" est, il est entier aiijourd'liui, Iiicr, demain, al~rès-demain, 
en été comme en Iiiver, non pas quand il vous plaira dc le 
déclarer en vigueur, mais quand il plaira ail mairre de for- 
ges de l'invoquer ! 

* 
Tentons cncore If: sort. II nous désigne la page 63 : j'y lis 

cct apliorisme : 

La PropriCté ii'est pas, si je iie puis IR donner aussi bien qiic la ~012- 

so112~1e2'. s 

Nous disons, nous : tr La Propriélé n'est pas, si j c  ne puis 
I'échanyel. aussi bien que la consommer. 11 Et pcrmettcz-inoi 
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d'ajouter que le droi t  d'échanger est au moins aussi pré- 
' cieux, aussi socialement important, aussi caractéristiqiie de 

la propriété que le droit  de  donner. II est h regretter que 
dans un oiivr:ige destiné A examiner la propriété sous tous 
ses aspects, vous ayez cru devoir consacrer dcux chapitres 
au Don, qui n'est guère en péril, et pas uneligne à ]%change, 
si impudemment violésous l'autorité même des lois du pays. 

Encore un -coup d'épingle. Ah ! il nous met à la 
page 47. 

n L'lioiniiie a une piemièrc prop~iété dans sa  personne et  ses fncultds. 
11 ci1 a nne seconde, moins adliérente son Ctre, mais non moins sacree, 
ddiis le produit de ces facultcis qui embrasse tout ce qu'on appelle les 
biens de ce riionde, e t  qiie la sociciie est intéressée au plus haut point h 
lui cirnmrrn, car, sans cettc garantie, point de trnvail, sans travail, pas 
de civilisation, pas m0inc le ngccssaire, niais la misère, le ,brigandage 
et  la barbarie. r 

Eh bien, hIonsieiir, dissertons, si vous le voulez, sur ce 
texte. 

Comme vous, je vois la propriété d'abord dans la l ibre 
disposition de la personne, ensuite des facultés,enfin du pro- 
duit des facultés, ce qui prouve, pour le dire en passant, 
qu'à un certain point de vue, Liberté et Propriété se con- 
fondent. 

A peine oserais-je dire, comme vous, que la Propriété du 
produit de nos facultés est moins adliérente à notre être que 
celle de ces facultés elles-inêmes. Matériellement, cela est 
incontestable ; mais qu'on prive un homirie de ses facultés 
ou de leur produit, le résultat es1 le même, et  ce résultat 
s'appelle Esclatiage. Nouvelle preuve 'd'une identité de 
nature entre la Liberté et la Propriété. Si je fais tour- 
ner par force tout le travail d'un liomme A mon profit, cet 
liomme est mon esclave. II l'est encore si, le laissant tra- 
vailler librement, je troiive le moyen, par force ou par ruse, 
de m'emparer du fruit de  son travai:. Le premier genre 
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d'oppression est plus odieux, le second est plus liabile. 
Comme on a remarqué que le travail libre est plus intelli- 
gent et  plus productif, les maîtres se sont dit : N'iisurpons 
pas dircctement les facultés dc nos esclaves, mais accapn- 
rons le produit plus riche de leurs facultés libres, ct  don- 
nons à cetle forme nouvelle de servitude le beau nom de 
proleclion. 

Vous dites encore que la société est intéressée à garanlii. 
la propriétd. Nous sommes d'accord ; seulement je vais plus 
loin quc vous, et si par la sociélé vous entendez le gouuer- 
nement, je dis que sa seule mission, en ce qui concerne la 
propriéié, est de la garantir; que s'il essaie de In pondérer, 
par-cela mcme, au lieu de la garantir, il la viole. Ceci mé- 
rite d'être examiné. 

Qiianb un certain nombre d'hommes, qui ne peuvent 
vivre sans travail et sans propriétés, se cotisent pour solder 
une force commune, évidemment ils ont pour but de trarail- 
ler et  de jouir du fruit de leur travailen toute séciirité, et non 
(p.oint de mettre leurs facultés et propriétés à In merci de 
cettc force. RI&me avant toute forme de gourernement ré- 
gulier, je ne crois pas qu'on puisse contester aux individua- 
lités le droit de défme, le droit de défendre lotirs per- 
sonnes, le& facultés et leurs biens. 

Sans prétendre pliilosopher ici sur l'origine et  l'étendue 
des droits des gouvernements, vaste sujet bien propre A ef- 
frayer ma faiblesse, perrilettez-moi de vous soumettre une 
idée. II me semble queles droits del'gtat ne peuvent être que 
la régularisation de droits personnclspréexistants. Je ne piiis, 
quant à moi, conce~oir  un droit collectif qui n'ait sa racine 
dans le droit individuel et ne le suppose. Donc, pour savoir 
si l'dtat est légitimement investi d'un droit, il faut se de- 
mander si ce droit réside dans l'individii en vcrtu de son 
organisation ct cn l'absence de tout gouvernement. C'est 
sur cette idCe que je repoussais, il y a quelques jours, lc 
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droit au travail. J e  disais : Puisque Pierre n'a pas le droit 
d'exiger directement de Paul que celui-ci lui donne du  tra- 
vail, il n'est pas davantage fondé à excrcer ce prétendu droit 
par l'intermédiaire de l'dtat, car l'fitat n'est que la force 
commune créée par Pierre et par Paul, à leurs frais, dans un 
butpéterminé, lequel ne saurait jamais être de rendre juste 
ce qui ne l'est pas. C'est h cette pierre dc tonche 'q;e je 
juge aussi entre la garantie et la pondération des propriétés 
par l'gtat. Pourquoi l'gtat a-t-il le droit de garanlir, même 
par force, A chacun sa Propriété? Parce que ce droit pré- 
existe dans l'individ~i. On ne peut contester aux individua- 
lités, le d?,oit de légitime défense, le droit d'employer la 
force au besoin pour r eporse r  les atteintes dirigées contre 
leurs personnes, leurs facultés et leurs biens. On conçoit 
que ce droit individiie1;puisqu'il réside en tous les citoyens, 
puisse revêtir la forme collective et légitimer la force com- 
mune. Et pourquoi l'bat n'a-t-il pas le droit de pondérevles 
propriétés? Parce que pour les pondérer il faut les ravir 
aux uns et en gratifier les autres. Or, aucun des trente mil- 
lions de Français n'ayant le droit de  prendre, par force, sous 
prétexte d'arriver à l'égalité, on ne  voit pas comment ils 
pourraient investir de ce droit la force commune. 

Et remarquez que le droit de poridération est desir~ictif 
du droit de garantie. Voilà des sauvages. Ils n'ont pas en- 
core fondé de gouvernement. Mais chacun d'eux a le droit 
de légit-ime défense, et il n'est pas difficile de voir que c'est 
ce droit qui deviendra la base d'une .force commune légitime. 
Si l'un de ces sauvages a consacré son temps, ses forces, 
son intelligence à se crécr un arc et des flkches, et qu'un 
autre  euil il le les lui ravir, toutes les sympathies de la tribu 
seront pour la victime; et si la cause est soumise au juge- 
nient des vieillards, le spoliateur sera infailliblement con- 
damné. Il n'y a d?e là qu'un pas à organiser la force publi- 
que. Riais, je vous le demande, cettc force a-t-elle pour 
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mission, du inoins pour missioii légitime, de  régulariser 
l'acte de celui qui défend, en vertu du droit ,. sa propriété, 
OU l'acte de ccliii qui viole, contre le droit, la propriété 
d'autrui? Il serait assez singiilicr que la force collective Mt 
fondée non sur le droit individuel, mais sur sa vioLation 
permanente et systématique1 Non, l'auteur du ~ivrc"~ue 
j'ai sous Ics yeux ne peut soutenir une semblable thèsc. 
Mais ce n'est pas tout q iiil ne la solitienne pas, il cût peut- 
être dd la combattre. Ce n'est pas tout d'attaquer ce Com- 
munisme grossier et absurde que quelques sectaires posent 
dans des feuilles décriées. II eilt pcut-être été bon de d é -  
voiler et de flbtrir cet autre Communismc audacieux et  
subtil qui, par la simple perversion de la juste idée dcs 
droits de l'gtat, s'est insinlié clans quelques branclies de 
notre législation ct menace de les envaliir tolites. 

Car, Alonsieur, il est bien inconteslable que par le jeu 
des tarifs, na moyen du régime dit Protecteur, les gouvcr- 
nements réalisent cette n~onstruosité dont je parlais tout 
A I'hcurc!. Ils désertent ce droit cle légitime défensc préexis- 
tant dans cliaque citoyen, source et raison d'être de leur 
proprc mission, polir s'attribuer un prétendu droit de nivel- 
lement par voie de  spoliation, droit qui ne résidant anté- 
rieuremcnt en personne ne peut résider darantnge dans la 
coinmunaut8. 

Blais B quoi bon insister sur ces idées gCnérnles? A quoi 
bon démontrer ici I'absurciité dii Communisme, puisque 
vous l'avez fait vous-mcme (sauf qiiant ii une de ses inani- 
fcstations, et selon moi la plus pratiquement menaçante), 
beaiicoup mieux que je ne saurais Ic faire ? 

Peut-êireme dites-voiis que le principe dii Régime Pro- 
tecteur n'est pas en opposition avec le principe de la l'ro- 
priété. Yojons donc les procédés de ce régime. 

II y en adeux: la prime et In restriction. 
Quant à la prime, cela est évidcnt. J'ose défier qui que 
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ce soit de soutcnir que le dernier terme du sgstbn~e des 
primes, poussé jusqu'au bout, n e  soit pas le Communisme 
absolu. Les citoyens travaillent à, l'abri de la force com- 
mune chargée, comme vous dites, de gaianti~:  à chacun le 
sien, suum cuique. Mais voici que l'fitat, avec les plus plii- 
lanthropiques intentions du monde, entrcprend une tâche 
toute noiivelle, toule diffférente, et, selon moi, non-scule- 
ment exclusive, mais destructive de la première. Il lui plail 
de se faire juge cles profits, de décider que tel travail n'est 
pas assez rémunéré, que tel autre l'est trop; il lui plaît de 
se poser en pondérateur et de faire, comme dit BI. Billault, 
osciller le pendule de la civilisation du côté opposé à la 
liberté de l'individualisme. En consdqiicnce, il frappe sur 
la communaulé tout entière une contribution pour faire un 
cadeau, sous le nom de primes, aux exportatenrs d'une na- 
ture particulière de produits. Sa prétention est de favoriser 
l'industrie; il devrait dire une industrie aux dépens dc toutes 
les autres. J e  ne m'arrêterai pas à montrer qu'il stimule la 
branche gourinandc aux dépens des branchcs à fruits; 
mais, je vous le demande, en entrant dans cette voie, n'au- 
torise-t-il pas tout travailleur à venir réclamcr une prime, 
s'il apporte la preuve qu'il ne gagne pas autant quc son 
voisin? L'Btat a-t-il pour mission d'dcouter, d'apprdcier 
toutes ces requêtes et d'y faire droit? Je  ne crois pas; mais 
ceux qui le croient doivent avoir le courage de revêtir leur 
pensée de sa formule et de dire : Le gouvernement n'est 
pas chargé de garantir les propriétés, niais de les niveler. 
En d'autres termes : il n'y a pas de Propriété. 

Je  ne traite ici qu'une question de principe. Si je vou- 
lais scruter les primes à l'exportation dans leurs effets éco- 
nomiqiies, je les montrerais .sous le jour le plus ridicule, 
car elles ne sont qu'un don gratuit fait par la France à ré- 
tranger. Ce n'est pas le vendeur qui la reçoit, mais l'ache- 
teur, en vertu de celte loi que vous avez vons-même con- 



statée à propos de l'impôt: le consommateur, en définitive, 
supporte tolites les charges, comme il recueille toiis les 
avantages de la production. Aussi, il nous est arrivé au 
sujet de ces primes la cliose la plus niortifiaiite et la plus 
mgstifiiinte possible. Quelques gouvernements étrangers 
ont fait ce raisonnement: Si nous é l e~~ons  nos droits 
d'entrée d'un cliiffre égal à la prime payée par les contri- 
buables français, il est clair que rien nc sera cliangé pour 
nos consonimateurs, car le prix de revient sera pour e u s  
le m6me. La marchandise dégrevée de 5 fr. à la frontiére 
française paiera 5 fr. de plus à la frontière allemande; 
c'est un moyen infaillible de mettre nos dépenses publi- 
ques à la cliarge du Trésor français. n Mais d'autres gou- 
\feriiements, m'assure-t-on, ont été plus ingénieux encore. 
Ils se sont dit : (( La prime donnée par la France est bien 
un cadeau qu'elle nous fait ; mais si nous élevons le droit, 
il n'y a pas de raison pour qu'il cntre chez nous plus de 
cette marcliandise que par le passé; nous mettons nous- 
iiiêmes une borne à la générosité de ces excellents Français. 
Abolissons, au contraire, provisoirement ces droits; provo- 
quons ainsi une introduction inusitée de leurs draps, puis- 
que cliaque métre porte avec lui un pur don gratuit. D 

Dans le premier cas, nos primes ont été au fisc étranger ; 
dans le second, elles ont profité, mais sur une plus large 
éclielle, aux simples citoyens. 

l'assons à la restriclion. 
Je  suis artisan, inenuisicr, par exemple. J'ai un petit 

atelier, des outils, quelques matériaux. Tout ccla est incon- 
testablement à moi, car j'ai fait ces choses, ou, ce qui re- 
vient au même, je les ai achetées et payées. De plus, j'ai 
des bras vigourcux, un peu d'intelligence et beaucoup de  
bonne ~o lon té .  C'cst avec ce fonds que je dois pourvoir à 
mes besoins et à ceux de ma famille. Remarquez que je ne 
puis produire directement rien de ce qui m'est nécessaire, 
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ni fer, ni bois, ni pain, ni vin, ni viandes, ni étoffes, etc,, 
mais j'en puis produire ia valeur. En définitive, ces choses 

B 
doivent, pour ainsi dire, sortir, sous une autre forme, de 
ma scie et de  mon rabot. Mon intérêt est d'cn recevoir hon- 
nêtement la plus grande quantité possible contre chaque 
quantité donnée de mon travail. J e  dis honnêtement, car 
je ne désirc violer la propriété et la liberté de personne. 
Mais je voudrais bien qu'on ne violât pas non plus ma pro- 
priété ni ma liberté. Les autres travailleurs et riloi, d'ac- 
cord sur ce point, nous nous imposons des sacrifices, nous 
cédons une partie de  notre travail à des hommes appelés 
fonctionnaires, parce que nous leur donnons la fonclion 
spéciale de garantir notre travail et ses kuits de toute at- 
teinte, qu'elle vienne du dehors ou du dedans. 

Lesclioses ainsi arrangées, je m'apprête à mettre en ac- 
tivité mon intelligence, mes bras, ma scie e t  mon rabot. 
Naturellement~j'ai toujours les yeux fixés sur les choses qui 
sont nécessaires à mon existence, Ce sont ces choses que 
je dois produire indirectement en en créant la valeur. Le 
probléme est pour moi de les produire le plus avantageu- 
sement possible. En conséquence, je jette un coup d'œil 
sur le monde des valeurs, résumé dans ce qu'an appelle 
un prix cou'rant. J e  constate, d'après les données de ce pris 
courant, que le moyen pour moi d'avoir la plus grande 
quantité possible dc combustible, par exemple, avec la 
plus petite quantité possible de travail, c'est de faire un 
meuble, de le livrer à un Belge, qui inc donnera en retour 
de  la Iio~iille. 

Mais il y a en France un travailleur qui cherche de la 
liouille dans les ëntrailles de la terre. Or, il est arrivé que 
les fonctionnaires, que le mineur et moi contribuons à payer 
pour maintenir à chacun de nous la liberté du travail, e t  
la libre dispisition de ses produits (ce qui est la Propriété), 
il est arrivé, dis-je, que ces fonctionnaires ont conçu une 

IV. 3 O 



autre pensée, et sc sont donno une autre mission. Ils SC 

sont mis en tête qu'ils dcvaicnt pondérer mon travail et ce- 
lui du mineur. En conséquencc, ils m'ont défendu de me 
cliauffer avec du combustible bclgc, ct quand je vais à la 
frontidrc avec mon meiible pour rccevoir lit lionille, je 
trouve que ces fonctionnaires empCclicnt la houille d'entrer, 
ce qui revicnt au même quc s'ils empêcliaicnt mon meuble 
(le sortir. Je  me dis alors : Si iious n'avions pas imaginé de 
payer des fonctionnaires afin cle nous épargner le soin dc 
défendre nous-m6mes notre propriété, le mineur aurait-il 
eu le droit d'aller à la frontière m'interdire un échange 
avantageux, sous le prétexte qu'il vaut mieux pour lui que 
cet échange ne  s'acconiplisse pas? Assurément non. S'il 
avait fait une tentative aussi injuste, nous nous serions bat- 
tus sur place, lui, poussé par son injuste préterition, moi, 
fort de mon droit de Iégitimc ddfensc. Nous avions nommé 
et nous payions un ronctionnairc précisément pour éviter 
de tels combats. Comment donc SC fait-il quc je trouvr! le 
mineur ct le fonctionnaire d'accord pour restreindre ma 
l ibs t é  et inon industrie, rétrécir Ic ccrclc OU riles fa- 
cultés pourront s'exercer? Si le fonctionnaire avait pris 
inon parti, je concevrais son droit; il dériverait du mien, 
car'la légitime défense est bien un droit. Mais oii a-t-il puisé 
celui d'aider le mineur dans son injustice? J'apprends alors 
que Ic fonctionnaire a changé de rôle. Cc n'est plus un 
simple mortel investi de droits à lui délégués par d'autres 
hommes qui, par conséquent, les possédaient. Non. 11 est 
un Être supérieur à l'liumanité, puisant ses droits en lui- 
mcmc, ct parmi ses droits, il s'arroge cclui de pondérer les 
profils, de tenir l'équilibre entre tolites lcs positions et 
coiiclilions. C'cst fort bien, dis-je, en cc cas, je vais l'acca- 
bler de réclamations et de  requêtes, tan1 c~iic je verrai un 
homnic plus riche que moi sur la surfacc dB pays. II iic 
vous écoiitera pas, m'est-il répondu, car s'il vous dcoutait il 
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serait Communiste, et il se garde bien d'o~iblier que sx'mis- 
sion est de garantir les propriétés, non de les niveler. -' 

Quel désordre, quelle confusion dans les faits! e t  com- 
ment voulez-vous qu'il n'en rdsulte pas du désordre et de 
la confusion dans les idées? Vous avez beau combattre le 
Communisme, tant qu'on vous verra le ménager, Ic choyer, 
le caresser danscette partie de la législation qu'il a envahie, . 
vos efforts seront vains. C'est un serpent qui, avec votre 
approbation, par vos soins, a glissé sa tête dans nos lois et 
dans nos mœurs, et maintenant vous vous indignez de ce 
que la quelle s'y montre à son tour! 

11 est possible, Monsieur, que vous me fassiez une conces- 
sion; vous me direz, pcut-être : Le régime protecteur re- 
pose sur le principe cominuniste. 11 est contraire ail droit, à 
la propriété, à la liberté ; il jette Ic gouvernement hors de  sa 
voie e~;l{!tnvestit d'attributions arbitraires qui n'ont pas cl'o- 
rigine rihonnelle. Tout cela n'est que trop vrai; mais le 
régjpe protecteur est utile; sans lui le pays, succombant 
sous ~~cf incur rence  étrangère, serait ruiné. .. ' 

Ceci nous conduirait à examiner la restriclion au point 
de  vue économique. Mettant de côté toute considération de  
justice, de droit, d'équité, de propriétk, de liberté, nous 
aurions à résoudre la question de pure utilité, la question vé- 
nale, pour ainsi parler, et vous conviendrez que cela n'est 
pas mon sujet. Prenez garde d'ailleurs qu'en vous préva- 
lant de l'utilité poui; justifier le mépris du droit, c'est 
comme si vous disiez : (I Le Communisme, ou la spolia- 
tion, condamné par la justice, peut néanmoins être admis 
comme expédient. D Et convenez qu'un tel aveu est plein 
de dangers. 

Sans chercher à résoudre ici le problème économique, 
permettez-moi une assertion. J'affirme que j'ai soumis au 
calcul arithmétique les avantages et les inconvénients de  
la protection au point de vue de la seule richesse, et toute 
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considéràti~n'd'un ordre supérieur mise de côté. J'aftirme, 
cn outrc, que je suis arrivé à ce résultat : que toute mesure 
rc~tr ic t ive '~~odui t  un avantage et deux inconvénients, ou, si 
vous voulez, un profit et deux pertes, chaciinc de ccs pertes 
égale au profit, d'où il résulte une perlc sèche, définitive, 
laquelle vient wndre ce consolant témoignage qu'en ceci, 
comme cn bien d'autres choses, et j'ose dire en tout, Utilité 
et Justice concordent. 

Ccci n'est qu'une affirmation, c'est vrai; mais on peut l'ap- 
puyer de preuves mathématiques. 

Ce qui fait que l'opinion publique s'égare sur ce point, 
c'est que le Profit dé la protection est visible h l'œil nu, tan- 
dis que des deux Pertes @ales qu'elle entraîne, l'une se 
divise à i'infini cntre tous les citoyens, et l'autre ne se mon- 
Ire qu'à l'œil investigateur dc l'esprit. % Sans prétendre faire ici cette d é m ~ n s t r a t i o n , ~ t $ j ~  e soit 
pe:mis d'en indiquer la base. ' 1  , 

~ e c x  produits, A et B;ont en France une v;tleu~&rmale 
de 50 et 40. Admettons que A ne vaille en Belgique que 40. 
Ceci posé, si la France est soumise au régime restrictif, elle 
aura la jouissance de A et de B en détournant dc l'ensemble 
de ses efforts une quantité égale à 90, car elle sera rd- 
duite à produire A dircctcincnt. Si ellc est libre, cctte 
somme d'efforts, égale à 90, fera face : 1" à la production 
de B qu'elle livrera à la Belgique en obtenir A ; 2" à 
la production d'un autre B pour ellc-même; 3" à la pro- 
duction de C. 

C'est cette portion de travail disponible appliqué à la pro- 
duction de C dans le second cas, c'est-à-dire créant une 
nouvelle richesse égale à 10, sans que pour cela la France 
soit privée ni de A ni de.B, qui fait toute la difficulté. A la 
place de A, mettez du fer; à la place de B, du vin, de la 
soie, des articles Paris ; à la place dc C, mettez de In ri- 
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chesse absente, vous trouverez toujours que la Restriction 
*restreint le bien-8tre national i .  

Voulez-vous que nous sortions de  cette pesante alghbre ? 
je le veux bien. Trous ne nierez pas que si le régime prohi- 
bitif est parvenu à faire quelque bien à l'industrie houillère 
ce n'estqu'en élevant le prix de la houille. Vous ne nierez 
pas non plus que cet excédant de prix, depuis 1822 j usqu'i 
nos jours, n'ait occasionné une dépense supérieure, pour 
chaque satisfaction délerminée, à tous ceux qui emploient 
ce combustible, en  d'autres termes, qu'il ne représente une 
perle. Peut-on dire que les producteurs de houille, outre 
l'intérêt de leurs capitaux et les profits ordinaires de l'in- 
dustrie, ont recueilli, par le fait de la restriction, un extra- 
béné/îce équivalent à cette perte? Il le faudrait pour que l a  
protection, sans cesser d'être injuste, odieuse, spoliatrice et 
eominuniste, fût au moins neutw a u  point de vue purement 
économique. Il le faudrait pour qu'elle méritât d'être assi- 
milée à la simple Spoliation qui déplacc la richesse sans la 
détruire. Mais vous affirmez vous-même, pagc 236, c que les 
mines de l'Aveyron, d'Alais, de saint-hienne, du Creuzot, 
d'Anzin, les plus célèbres de toutes, n'ont pas prodiiit un 
revenu de 4 p. 100 du capital engagé ! )) Pour qu'un capital 
en France donne 4 p. 100, il n'a pas besoin de protection. 
Où est donc ici le profit à opposer à la perte signalée? 

Ce n'est pas tout. II y a là une autre perte nationale. 
Puisque, par le renchérissement relatif du combustible, tous 
les consommateurs de houille ont perdu, ils ont dû restrein- 
dre proportionnellenient leurs autres consommations, e t  
l'ensemble du travail national a été nécessairement décou- 
ragé dans cette mesure. C'est cette perte qu'on ne fait ja- 
mais entrer en ligne de compte, parce qu'elle ne frappe pas 
les regards. 

1 Voy., au tome Ir, les articles Un profit contre deux perles, Deux 
perles contre un profit. 

3 O .  



Permettez-moi encore une observation dont je suis sur- 
pris qu'on ne se soit pas plus frappé. C'est que la protection. 
appliquée aux produits agricoles se montre dans toute son 
odieuse iniquité l'égard de ce qu'on nomme les Prolé- 
taires, tout en nuisant, à la longue, aux propriétaires fon-' 
ciers eux-meines. 

Imaginons dans les mers di] Sud unc îlc dont le sol soit 
cleveiiu la proprié16 privée d'un certain nombrc d'habi- 
tants. 

Iinagiiions, sur ce territoire approprié et borné, une po- 
pulation prolétaire toujours croissanle ou tendant Q s'ac- 
croître '. 

Cette derniére classe nc poiirra ricn produire divectemmt 
(le ce qui est indispensable à la vie. Il faudra qu'elle livre 
son travail à des Iiommes qui soient en mesure de lui four- 
nir en échange des aliments, cl meme (les matériaux de 
travail; des céréales, des fruits, des légumes, de In viande, 
de la laine, du lin, du cuir, du bois, etc. 

Son intérêt évident est que le marclié où SC vcndent ces 
clioscs soit le plus étendu possible. Plus elle se trouvera cn 
préscnce d'une plus grande abondance de ces produits agri- 
coles, plus elle en recevra pour chaque quantité donnée de 
son propre travail. 
* Sous un régime libre, on verra une foule d'embarcations 
allerclierclier des aliments et des matériaux dans les îles et 
les continents voisins, et y porter en  paicment des pro- 
diiits façonnés. Les propriétaires jouiront de toutc la pros- 
périté à laquelle ils ont droit de prétendre; un juste équi- 
libre sera maintenu entre In valeur du travail industriel ct  
celle du travail agricole. 

Mais, dans cette situation, les propridtaires de l'île font 

. \'O)'., BU préseiit tome, 13 3e lettre de l'opusc~ile Pt3opriéld et  Spolia- 
t i o n ,  p. 107 et  suiv. (Note de l'éditeur.) 
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ce calcul : Si nous empêchions les prolétaires de trarailler 
pour les étrangers et d'en recevoir en échange des subsis- 
tances et des matières premières, ils seraient bien forcés de 
s'adresser à nous. Comme leur nombre croît s a i s  cesse, et 
que la concurrence qu'ils se font entre eux cst toujours plus 
active, ils se presseraient sur cctle portion d'aliments et de 
matériaux qu'ipnous resterait à exposer en vente, après 
avoir prélevé ce qui. nous est nécessaire, et nous ne pour- 
rions manquer de vendre nos produits à eèsrhaut prix. En 
d'autres termes, l'équilibre serait rompu-dans la ,valeur 
relative de leur travail et du nôtre. Ils consacreraient à nos 
satisractions un plus grand nombre d'heures dc labeur. Fai- 
sons donc une loi prohibitive de ce commerce qui nous 
gêne, et, pour l'exécution de cette loi, créons un corps de 
fonctionnaires que les prolétaires contribueront avec nous à 
payer. . 

Je  vous le demande, ne serait-ce pas le coinblc de i'op- 
pression, une violation flagrante de la plus prdcieuse de 
toutes les Libertés, de la première et  de la 'plus sacrée de 
toutes les l'ropriétés ? - 

Cependant, remarquez-le bien, il ne serait peut-6trc pas 
difficile aux propriétaires fonciers de fairc accepter cette 
loi comme un bienfait par les travailleurs. Ils ne manque- 
raient pas de  leur dire : 

(( Ce n'est pas pour nous, honnêtes créatures, que nous 
l'avons faite, mais pour vous. Notre intérêt nous touclie 
peu, nous ne pensons qu'au vôtre. Grâce à cetle sage me- 
sure, l'agriculture va prospérer ; nous, propriétaircs, nous 
deviendrons riches, ce qui nous mettra à même de vous 
faire beaucoup travailler, ct de vous parer de bons salaires. 
Sans elle nous serions réduits à la misère, et que devien- 
driez-vous? L'île serait inondée de subsistances et de maté- 
riaux dc travail venus du dehors, vos barques seraient tou- 
jours à la mer ; quelle calamité nationale ! L'abondance, il 



est vrai, régnerait autour de vous, mais y prendriez-vous 
part ? Ne dites pas que vos salaires se'mainticndraient et  
s'élèveraient parce que les étrangersne feraient qr&fiB@$ny 
ter le nombre dc ceux qiii vous commandent du travail. % 

Qui vous assure qu'il ne leur prendra pas fantaisie de vous 
livrer leurs produits pour rien ? En ce cas, n'ayant plus ni 
travail ni salaires, vous périrez d'inanition'au milieu de I'a- 
bondancc. Croyez-nous, acceptez notre loi avec reconnais- 
sarice. CroiFez $imultipliez ; ce qu'il restera de vivres dans 
l'île, au delà dé,i$ie consommation, vous sera livré contre 
votre travail, quvipar cc moyen, vous sera toujours assuré. 
Surtout gardez-vo'us dc croire qu'il s'agit ici d'un débat 
entre vous et nous, dans lequel votre liberlé et votre pro- 
priété sont en jeu. Il'écoutez jamais ceux q ~ ~ v o u s  le clisent. 
Tenez pour certain que le debat est entre vous et l'étranger, 
ce barbare étranger, que Dieu inaudisse, et qui veut Cvi- 
dcminent vous exploiter en vous offrant des transactions 
perfides, que vous &tes libres d'accepter ou de  repousser. 1) 

II n'est pas invraisemblable qii'un pareil discours, coiive- 
naïlemcnt assaisonné de  sophisn~es sur le nuinérairc, la 
balance du commerce, le travail national, l'agricultiire nour- 
ricière de l'dtat, la perspective d'uiie guerre, etc., etc., 
n'obtînt le plus grand succès, et ne fît sgnctionncr le décret 
oppresseur par les opprimés eux-m&mes, &'ils étaient con- 
s~iltés. Cela s'est vil et se verra. 

Mais les prdventions des propriétaires et (les prolétaires 
nc changent pas la nature des choscs. Le résultat sera une 
population misérable, affamée, ignorante, pervertie, mois- 
sonnée par l'inanition, la maladie ct le vice. Le résultat sera 
encore le triste naufrage, dans les intelligcnccs, des nc~tions 
du Droit, de la Propriélé, dc la Liberté ct des vraies aitribu- 
tions de l'gtat. 

Et ce que je voudrais bien pouvoir démontrer ici, c'est 
quc le châtiment remontera bientôt aux propriétaires eux- 
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mêmes, qui auront préparé leur propre ruine par la ruinc 
du public consommateur ;.car, dans cette île, on verra la po- 
pulation, de plus en plus abaissée, se jeter sur les aliments 
les plus inférieurs. Ici elle se nourrira de cliitaignes, là de 
maïs, plus loin de millet, de sarrasin, d'avoine, de poiiimcs 
de terre. Ellc ne connaîtra plus le goût du blé et de la 
viande. Les propriétaires seront tout étonnés de voir l'agri- 
cul~urc décliner. Ils auront beau s'agiter, se réunir en co- 
mices, y ressasser éternellement le fameux adage : c( Fai- 
sons des fourrages ; avec des fourrages, on a des bestiaux ; 
avec des bestiaux, des engrais; avec des engrais, du blé. ), 
Ils auront beau créer de nouveaux impôts pour distribuer 
des primes aux producteurs de trèfle et de luzerne ; ils se 
briseront toujours contre cet obstacle : une population mi- 
sérable hors d'état de payer la viande, et, par conséquent, 
dc donner le premier mouvement à cette triviale rotation. 
Ils finiront par apprendre, à leurs dépens, que mieux vaut 
subir la concurrence, en face d'une clientèle riclie, que 
d'&ire 'investi d'un monopole en présence d'une clientèle 
ruinée. 

Voilà pourquoi je dis : non-seulement la prohibition 
c'est du Communisme, mais c'est du Communisme de la 
pirc espèce. Il commence par mettre les facultés et le tra- 
vail du pauvre, sa sciile Propriété, à la discrétion du riche : 
il entraîne une perte sèche pour la masse, et finit par en- 
velopper le riche lui-même dans la roine comnitine. II in- 
vestit 1'Etat du singulier droit de prendre à ceux qui ont 
peu pour donner à ceus qui ont beaucoup ; et quand, en 
vertu de ce principe, les déshérités du monde invoq~icront 
l'intervention de 1'Etat pour opérer un nivellement en sens 
inverse, je ne sais vraiment pas ce qu'il y aura à leur ré- 
pondre. En tout cas, la première réponse, et la meilleure, 
serait de renoncer à l'oppression. 

Mais j'ai hâte d'en finir avec ces calculs. Après toct, 
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quelle est la position du débat? Qiie disons-nous et que di- 
tes-vous? Il y a un point, et c'est le point capital, sur lequel 
nous sommes d'accord : c'est que I'intervcntion du législa- 
teur pour niveler les fortunes en prenant aux uns j e  quoi 
gratifier les autres, c'cst du communisme, c'est la mort de 
tout trayait, de toute épargne, de tout bien-Stre, de toute 
justicc, de toute socidté. 

Trous vous apercevez que cette doctrine funcsie envahit 
sous toutes Ics formes les joiirna~ix et les livres, en un mot 
le dornainc de la spéculation, et vous l'y attaquez avec vi- 
gueur. 

Moi, je crois reconnaître qu'elle avait précédemment pé- 
nétré, avec votre assentiment et votre assistance, dans la 
législation et dans le domaine de la pratiyue, et c'est là qiie 
je m'efforce de la combattre. 

Ensuite; je vous fais remarquer l'inconséquence où vous 
toniberiez si, conibattant le Comniunisme en perspective, 
vous ménagiez, bien plus, vous ciicouragiez ie Conimu- 
nisme en action. 

Si vous me répondez : a J'agis ainsi parce que le Com- 
munisme réalisé par les tarifs, quoique opposé à la Liberté, 
;i la Propriété, à la Justice, cst néanmoins d'accord avec 
l'Utilité générale, et cette considéralion ine fait passer par- 
dessus toutes les autres; I) si' vous me répondez cela, ne 
sentez-vous pas que vous ruinez d'avance tout le succès de 
votre livre, que vous cn détruisez la portée, qiie vous le 
privez de sa force et donnez raison, au moins sur la partie 
pliilosoplrique et inorale de la question, aux communistes 
de toutes les nuances ? 

Et puis, Monsieur, un esprit aussi éclairé que le vôtre 
pourrait-il admettre l'liypoth&se d'un antagonisme radical 
entre l'Utile et le Juste ? Voulez-vous quc je parle franclie- 
iiieiit ? Plutôt que de liasarder une assertion aussi subver- 
sive, aiissi impie, j'aimerais niieiix dire : a Voici une ques- 
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lion spéciale dans laquelle, an premier coup d'œil, il me 
semble que l'Utilité et la Justice se heurtent. Je'me réjouis 
que tous les 11omines.qiii ont-passé leur vie à l'approfobdir ' 

en jugent autrement; je ne l'ai sans doute pas assez étu- 
diée. 1) Je  ne l'si pas assez étudiée ! Est-ce donc un aveu si 
pénible que, pour ne pas le faire, on se jette dans l'incon- 
séquence jusqu'à nier la sagesse des lois providentielles qui 
président au développement des socidtés humaines? Car 
quelle plus formelle négation de la Sagesse Divine que de 
décider l'incompatibilité essentielle de la Justice et de 1'U- 
tilité I Il m'a toujours paru que la plus cruelle angoisse dont 
lin esprit intelligent et consciencieux puisse être affligé, 
c'est de trébucher à cette borne. De quel côté se mettre, 
en effet, quel parti prendre en face d'une telle alternative? 
Se prononcera-t-on pour l'Utilité? c'est B quoi inclinent les 
liommes qui se disent pratiques. Mais à moins qu'ils ne sa- 
client pas lier deus  idées, ils s'effraieront sans doute devant 
les conséqiiences de la spoliation et de l'iniquité réduites 
en système. Einbrasscra-t-on résolûment, et quoi qu'il en 
coûte, la cause de la Justice, disant : Fais ce que dois, ad- 
vienne que pourra? C'est à quoi penchent les âmes hon- 
nêtes; mais qui voudrait prendre la responsabilité de plon- 
ger son pays et lthumanité dails la misbre, la désolation et  
la mort? Je défie qui que ce soit, s'il est convaincii de cet an- 
tagonisme, de se décider. 

Je  me trompe. On se décidera, et le cœur humain est 
ainsi fait qu'on mettra l'intérdt avant la conscience. C'est ce 
que le fait démontre, puisqiie partout où l'on a cru le ré- 
gime protecteur favorable au bien-être du peuple, on l'a 
adopt6, en dépit de toute considération de justice; mais 
alors les conséquences sont arrivées. La foi dans la pro- 
priété s'est effacée. On a (lit coinme i\I. Billault : Puisque 
la propriété a été violée par la Protection, pourquoi ne le 
serait-elle pas par le droit au travail? D'autres, derrière 



RI. Billault, feront un troisième pas, et  d'autres, derrière ceux- 
là, unquatrième: jusqu'à cc quc lc Communisme ait prévalu '. 

De bons et solides esprits, comme le vôtrc, s'épouvan- 
tent devant la rapidité de cette pentc. Ils s'enorcent de la 
remonter ; ils la remontent, en effet, ainsi que vous l ' a ~ e z  
fait dans votre livre, josqu'au régime restrictif, qui est le pre- 
mier élan ct le seul élan pratique de la société sur la décli- 
vité fatale; mais en présence de cctte négation vivante du 
droit de propriété, si, à la place de cette maxime de volre 
livre : ((Les droits sont ou ne sont pas; s'ils sont, ils entraî- 
nent des conséqucnces absolues, n vous substitiiez celle-ci : 
c Voici un cas particulier 01'1 le bien national-exige le sacri- 
fice clu droit; s à l'instant, tout ce que vous avez cru inettrc 
de force et  de raison dans cet ouvrage, n'est quc faiblcssc 
ct inconséquence. 

C'est pourquoi, I\Ionsicur, si vous voulcz achever votre 
œuvre, il faut que vous vous prononciez sur le régime res- 
trictif, et pour cela il est indispensable de commencei. par 
résoudre le problème économique; il faut bien Ctre fixé sur 
la prétendue Utilité de ce régime. Car, à supposer mCme 
que j'obtinsse de vous son arrêt de condi~mnation, au point 
de vue de la Justice, cela ne siiffirait pas pour le tuer. Je  le 
répète, les liommes sont ainsi faits que lorqqu'ils SC croient 
placés entre.le bien réel et le juste abstrait la cause de la jus- 
tice court un grand danger. En voulez-vous une preuve 
palpable? C'est ce qui m'est survenu à moi-même. 

Quand j'arrivai à Paris, je me trouvai cn présence d'éco- 
les dites démocratiques et socialistes, où, comme vous sa- 
vez, on fait grand usage des mots principe, dévouement, sa- 
crifice, fraternité, droit, union. La ricllesse y est traitée de 
liaut en bas, comme cliose sinon méprisable, du moins se- 

t Voy. ,  au tome V ,  les dernieres pages du pamplilet intitulé Spolia- 
t ion et Loi. (Note cle l'éditeur.) 



condaire; jusque-là que, parce que nous en tenons grand 
compte, on nous y traite, nous, de froids économistes, 
d'égoïstes, d'individiialistes, de bourgeois, d'hommes sans 
entrailles, ne reconnaissant pour Dieu que le vil intérêt 1. 

Bon, me dis-je, voilà de nobles cœurs avec lesquels je 
n'ai pas besoin de discuter le point de vue économique, 
qui est fort subtil et exige plus d'application que les publi- 
cisies parisiens n'en peuvent, en général, accorder à une 
étude de ce genre. Mais, avec ceux-ci, la question d'Inté- 
rêt ne saurait être un obstacle; ou ils le croiront, sur la 
foi de la Sagesse Divine, en harmonie avec la justice, 
ou ils.le sacrifieront de grand cœur, car ils ont soif de 
Dévouement. Si donc ils m'accordent une fois que le Libre- 
fichange, c'est le droit abstrait, ils s'enrdleront résolû- 
ment sous sa bannière. En conséquence, je leur adressai 
mon appel. Savez-vous ce qu'ils me répondirent? Le 
voici : 

Votre Libre-Echange est une belle utopie. Il est fondé 
en droit et en justice ; il réalise la liberté ; il consacre la pro- 
priété; il aurait pour conséqiience l'union des peuples, le, 
règne de la fraternité parini les homiiies. Voug avez mille 
fois raison en principe, mais nous vous combattrons à ou- 
trance et par tous les moyens, parce.que la concurrence 
étrangère serait fatale au travail national. 

Je pris la liberté de leur adresser cette réponse : 
Je nie que la concurrence étrangère fiît fatale au travail 

national. En tout cas, s'il en était ainsi, vous seriez placés 
eiitre 1'Intéret qui, selon vous, est du côté de la restriction, 
et la Justice qui, de votre aveu, est du côié de la liberté ! 
Or, quand moi, l'adorateur du veau d'or, je vous mets en de- 

1 Voy. ail tome I I ,  la plupart -des.articles compris sous cette rubri- 
que : Polémique contre les jou?*naux, et notamment l'article intitul8 : 
Le Parti dénzocrntique et le ~ibre-&change. 

(h'ofe de l'éditeur.) 
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meure de faire votre choix, d'où vient que vous, les hom- 
mes de l'abnégation, vous foulez aux pieds les principes 
pour vous cramponner à l'intérêt? Ne déclamez donc pas 
tant contre un mobile qui vous gouverne, comme il gou- 
verne les simples mortels. 

Cette expérience m'avertit qu'il fallait avant tout résoudre 
cet effrayant problème : Y a-t-il harmonie ou antagonisme 
entre la Justice et l'utilité? et, par conséquent, scruter 
le côté économique du régime restrictif; car, puisque les 
Fraternitaires eux-mêmes lâchaient pied devant une pré- 
tendue perte d'argent, il devenait clair que ce n'est pas tout 
de mettre à l'abri du doute la cause de la Justice Uni- 
verselle, il faut encore donner satisfaction à ce mobile in- 

. digne, abject, méprisable et méprisé, mais tout-puissant, 
i'Intérêt. 

C'est ce qui a donné lieu à une petite démonstration en 
deux volumes, que je prends la liberté de vous envoyer , 

avec la présenle, bien convaincu, Monsieur, que si, 
comme les éconornistcs, vous jugez sévèrement le régime 
protecteur, quant sa moralité, et si nous ne différons 
qu'en ce qui concerne son utilité, vous ne refuserez 
pas de reclierclier avec quelque soin, si ces deus grands 
éléments de la solution définitive s'excluent ou concor- 
dent. 
,, ~ e t i e  liarmonic existe, ou du moins elle est aussi évidente 
pour moi que la lumière du solcil. Puisse-t-elle se révéler t i  

vous ! C'est alors qu'appliquant votre talent émineiilment 
propagateur à combattre le Communisme dans sa mani- 
festation la plus dangereuse, vous lui porteriez un coup 
mortel. 

1 Ces deux petits volumes, que l'auteur envoya en effet & M. Thiers, 
etaient la première et laseconde serie des Sopliismes. 

(ATole de I'édileicr.) 
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Voyez ce qui se passe en Angleterre. Il semble que si le 
Communisme avait dû trouver quelque part une terre qui 
lui ftit favorable, ce devait être le sol britannique. Là les 
institutions féodales plaçant partout, en face l'une de 
l'autre, l'extrême misère et Pestrême opulence, avaient dil 
préparer les esprits l'infection des fausses doctrines. Et 
pourtant que voyons-nous? Pendant qu'elles bouleversent 
le continent, elles n'ont pas seulement troublé la surface 
de la société anglaise. Le Chartisme n'a pas pu y prendre 
racine. Savez-vous pourquoi? Parce que l'association 
y ui , pendant dix ans, a discuté le régime protecteur 
n'en a triomphé qu'en jetant de vives lumières sur le 
principe de la Propriété.et sur les fonctions rationnelles de 
l'gtat i. 

Sans doute, si démasquer le Prohibitionisme c'est attein- 
dre le Communisme, par la même raison, et à cause de leur 
étroite connexité, on peut aussi les frapper tous deus en 
suivant, comme vous avez fait, la marche inverse. La res- 
triction ne saurait résister longtemps devant une bonne dé- 
finition du Droit de Propriété. Aussi, si quelque chose m'a 
surpris et réjoui, c'est de voir l'association pour la défense 
des monopoles consacrer ses ressources à propager votre 
livre. C'est un spectacle des plus piquants, et il me con- 
sole de l'inutilité de mes efïorts passés. Cette résolution 
du comité Rlimerel vous obligera sans doute à multiplier 
les editions de votre ouvrage. En ce cas, permettez- 
moi de vous faire observer que, tel qu'il est, il présente 
une- grave lacune. Au nom de la science, au nom de 
la vérit6, au nom du bien public, je vous adjure de la com- 
bler, et vous mets en demeure de répondre à ces deux 
questions : 

' Voy. au tome II, l'introduction. 
(Note de l'éditeu~.,) 

\ 



1" Y a-t-il incompatibilité, en. principe, entre le régime 
protecleiir et le droit cle propriété ? 

2" La fonction du gouvernement est-elle cle garantir 
chacun le libre exercice de ses facultds et la libre disposi- 
tion du fruit de son travail, c'est-à-clire la Propriété, oii 
bien de  prendre aux uns pour donner aux autres, cle 
manière à pondérer les profits, lcs chances e t  le bien- 
êtie ? 

Ah ! Monsieur, si vous arrivez aux mêmes concl~isions 
qiie moi ; si, grâce à votre talent, à votre renommée, à votre 
influence, vous faisiez prévaloir ces conclusions dans l'o- 
pinion publique, qui peut calc~!lcr l'étendue du service que 
vous rendriez à la société française? On verrait l'gtat se ren- 
fermer dans sa mission, qui est de garantir chacun I'exer- 
cice de ses faculds, et la libre disposition de ses biens. On le 
verrait se décharger à la fois et de ses colossalcs attributions 
illégitimes et  de l'effrayante responsabilité qui s'y attache. 
Il se bornerait à réprimer les abus de la liberté, ce  qui cst 
réaliser la liberté même. Il assurerait la justice i toiis, et ne 
promettrait plus la fortune à personne. Lcs citoyens ap- 
prendraient à distinguer ce qu'il est raisonnable et  ce qu'il 
est puéril de lui demander. Ils ne I'accableraicnt plus de 
prétentions et d'exigences; ils ne l'accuseraient plus de 
leurs maux ; ils ne fonderaient plus sur lui des espérances 
khimériques; et, dans cette ardente poursuite d'un bicn 
dont il n'cst pas le dispensateur, on ne les verrait pas, à 
chaque déception, accuser le législateur et la loi, changer 
les hommes et les formes du gouvcrncment, entasser insti- 
tutions sur institutions et débris sur débris. On verrait s'é- 
teindre cette universelle fièvre de spoliation réciproque par 
l'intervention si coûteuse et si périlleuse de  l'État. Le goti- 
vernement, limité dans son but ct sa responsabilité, simple 
dans son action, peu dispendieux, ne faisant pliis peser sur 
les goiivernés les frais de leurs propres chaînes, soutenii 



par le bon sens public, aurait une solidité qui, dans notre 
pays, n'a jamais été son partage, et nous aurions enEn ré- 
solu ce grand problème : Fermer d janzais I'abime des révo- 
lutions. 

FIN DU QUATRISB~E VOLUME. 
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