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DISGOURS
DE

M. CH. L f i V f i Q U E
P R E S I D E N T .

MESSIEURS,

Des cinq Academies qui composent 1'Institut de France,
I'Academie des sciences morales ct politiques est la moins
ancienne. Tandis que ses soeurs datent toutes du dix-sep-
tieme siecle, la notre n'a ete fondee qu'a la fin du dix-hui-
tieme, en 1795. De i8o3 a 1882, son existence fut inter-
rompue ; et c'est ainsi que, par une sorte de paradoxe
chronologique, nes en 1795, nous n'avons cependant vecu
que cinquante ans.

C'est la un passe bien court. Toutefois il aurait pu etre
beaucoup plus court encore, sans 1'intervention active et
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liberale de deux hommes eminent* qui apporterent a 1'oeuvre
de reparation, 1'un des idees toutes preles et 1'ardeur irre-
sistible de son esprit : c'elail M. Victor Cousin; 1'autre.
la hauteur de ses vues, 1'energie de sa volonte et son auto-
rite de ministre du gouvernement: c'etait le grand historien
dont nous deplorons depuis deux mois 1'irreparable perte.
M. Guizot appartcnait a trois Academies qui se faisaient
gloire de le posseder; un lien parliculieremenl elroil el
intime le rattachait a la notre, puisque c'est lui qui, avec
M. V. Cousin, avail le plus contribue a la retablir. Dans le
dcuil de 1'Institut tout entier, nos regrets a nous ont le
droit d'etre d'autant plus profonds qu'il s'y mele un senti-
ment de vive gratitude.

Lorsqu'il poursuivit la reconstitution dc notre compa-
gnie, M. Guizot avail en vue 1'interet dc la science el celui
du pays. Sa conviction, deja exprimee en 1828 dans ses
lecons sur I'histoirc de la civilisation en France, etail « que
« 1'amour de la palrie lui-meme est condamne a etre dis-
« cute el a avoir raison. » El pour forlifier noire palrio-
lisme, pour 1'eclairer, pour le rendre capable d'avoir rai-
son, il se hala, des qu'il ful au pouvoir, de developper
I'inlelligence frangaisc, d'un cote par 1'inslruclion pri-
maire, de 1'aulre par la rcslilulion a 1'Inslilul de 1'organc
qui lui manquait. Ces deux mesures elaienl dans son cs-
pril, comme dans la pensee du philosophe qui Iravaillait
de concerlavec lui, liees 1'une a 1'aulrc. « Plus 1'inslruclion
« elemenlaire deviendra generate el aclive,— pensail-il,
« — plus il esl necessaire que les haules eludes, les grands
« Iravaux scientifiques soient egalemenl en progres. »

Pendant quarante-dcux ans, il a eu la satisfaclion de
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voir cette Academic se consolider, grandir, porter les
fruits qu'il en avail esperes, sous son inspiration, sous
celle de nos maitres, donl les uns 1'onl precede dans 1'eter-
nelle serenile, donl les aulres, grace a Dieu, sont encore
avec nous, — el sous la direclion aussi habile que sage de
I'illustre secretaire perpeluel, en qui M. Guizol reconnais-
sail et aimail comme nous 1'inlerprele eclaire de nos Ira-
dilions, le gardien vigilanl dc nos droils, 1'eloquenl his-
toriographe de nos gloires.

M. Guizol (Hail Pier des Iravaux que vous avez produits
vous-memes, et de ceux que vous n'avez cesse de susciter.
Dans ces derniers lemps, il nourrissail le projel d'en
dresser de sa main un lableau par section el par annee. II
se promellail, avanl dc mourir, d'opposer celle lisle d'ou-
vrages sur tous les problemes de la science morale, soil
aux pessimistes qui ne voient pas, soil aux adversaires
qui feignenl de ne pas voir. C'eiit ele une page dernierc
et concluanle ajoulee a sa belle Histoire de France el un
argument pour ccux qui, en aimant noire pays, veulenl
etre en e"tat de prouver qu'il est loujours digne d'elrc
aime el virilemenl servi. Si M. Guizot n'a pu accomplir ce
dessein, s'il n'a pu affirmer par la une fois de plus sa foi
inebranlable dans les deslinees de noire palrie, il laisse
du mains celle pensee a cclui d'enlre nous qui voudra
la traduire sous une forme qui n'aura sans doule ni la
force ni 1'autorite de celle du mailre, mais a laquelle il suf-
fira d'elrc exacle pour frapper les esprils.

A ces annales de volre aclivile produclrice se joindra
avec honneur la lisle des resullals de nos derniers con-
cours. Malgre lanl de cruelles epreuves, malgre lanl d'ob-
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stacles apporles par la guerre a la recherche et a la medi-
tation, 1'ardeur des concurrents a nos prix ne s'etait pas
eleinle. Certaines qualiles, il est vrai, 1'etcndue, la preci-
sion, le complet achievement, avaient fatalement manque
a quelques-uns des memoires elabores dans d'aussi defa-
vorables conditions. L'ebranlement ayant cesse, sinon la
douleur et la tristesse, le recueillement est rcvenu et, avec
lui, la fecondile plus riche et les ceuvres plus mures; te-
moins les recenls travaux dont je vais faire connaitre les
auteurs recompenses.

L'Academie avail propose pour sujet du concours Victor
Cousin 1'etude de la Psychologic dAristote. En ce moment
ou la science de Tame tend de plus en plus a embrasser
dans ses limites tous les 6tres inferieurs a 1'homme et a
recouvrer 1'ampleur que lui avail donnee 1'auteur du Traite
de tdme el de YHistoire des animaux, 1'examen de celte
question avail un caraclere evidenl d'opporlunile. Ce que
vous demandie/ surloul aux concurrenls, c'elail de pene-
Irer le sens des Iheories profondes, d'eclairer les formules
obscures du philosophe qui ful a la fois le plus puissanl
psychologue et le plus grand naluralisle de 1'antiquite.
Un seul memoire nous a ele adresse; mais les qualites en
sont telles que, s'il n'eut pas ele seul, il eul sans doule
oblenu le premier rang. L'auleur a fait preuve d'une eru-
dition vasle el sure, el d'une reelle habilele d'inlerprela-
tion. Dans 1'exposilion de la doclrine, il n'a rien oublie. II
explique les lexles en les rapprochanl; il en delermine
la significalion el en mesure la porlee. Si la richesse de
son savoir a paru c,a el la surabonder; si, dans la crilique
des theories, il laisse a desirer plus d'originalile et de

decision, les cinq volumes qu'il a ecrils n'en constiluenl
pas moins un ouvrage imporlanl.

Le prix Viclor Cousin, qui esl de 3,ooo fr., esl decerne
a M. Felix Chaignel, professeur de lilleralure ancienne a
la Faculte des leltres de Poitiers, el laureal de 1'Academie.
Une fois de plus se Irouve juslifiee la generosile prevoyanle
du mailre illuslre qui, apres avoir pendanl sa vie fonde
el organise chez nous la science hislorique en philosophic,
a voulu que son ceuvre lui survecul el ful continuee. II
y a reussi.

Pour leprix de la fondation Bordin, 1'Academie avail pro-
roge au 3i decembre 1872 un concours anlerieuremenl ou-
verl sur le sujel suivanl : De la Folie considerce au point de
vue philosophique. C'esl la une de ces queslions delicales,
complexes, ou la physiologic doil sans doule venir en aide
a la psychologic, mais sans prelendre se faire la part du lion.
Malgre la difficulte du probleme, qualre memoires onl ele
envoyes, el deux onl vivemenl caplive 1'atlenlion des juges,
lanl par la profondcur des recherches, que par la variele
et 1'etendue des connaissances. Dans celui qui porle le
n° 2, le sujel esl Iraile avec autorite, envisage sous lous
ses aspecls; la melhode en esl scienlifique ; les fails,
Ires-inleressanls, s'y pressenl avec abondance, comme les
idees. L'auleur esl un medecin, mais un medecin spiri-
lualisle; el pourlanl, il s'esl laisse aller a faire du libre
arbilre un probleme de mecanique. Mieux inspire, il a
donne une fine analyse des varieles de 1'alienation mentale.
Cependant des defauls essenliels n'onl pas permis de lui
accorder le prix, et il n'a oblenu qu'une parlie de la re-
compense promise.



L'auteur clu memoire n° i a plus approche du but sans
toutefois 1'atteindre tout a fait. Moins physiologiste que
le precedent, mais plus philosophe, il a des idees plus
sures en ce qui louche nos faculle"s morales, et il saisit
mieux les differences qui separenl les fails psychologiques
des phenomenes organiques. Les alterations dc la pensee
distinctes de celles du cerveau ; les degres de la folie aux-
quels repondenl des degres differenls de liberte et de
responsabilite ; les formes sous lesquelles la folie se mani-
fcsle, ce sonl la aulanl de points que 1'auteur a expliques
avec une remarquable fermele d'analyse. Malheureusc-
menl 1'histoire critique reclamee par le programme n'est
qu'une ebauche, el le Iravail manque de conclusion. Pour
ces motifs, el a cause du merite superieur dont il a fait
preuve, 1'Academie, sans decerner de prix, accorde une
medaille de quinze cents francs a M. Tissot, correspondanl
de 1'Academie, auteur du memoire n° i ; clle donne commc
recompense, une medaille de mille francs a M. le docteur
Prosper Despine, auteur du memoire inscrit sous le n° 3.

Dans 1'ordre des idees morales, 1'Academie avail poso"
de grandes et hautes questions.

Et d'abord le prix du budget avail ele promis au meilleur
manuscril sur la Morale utilitaire, ses origines, ses anlece-
denls depuis Epicure jusqu'a Helvetius, ses transformations
recentes, sa melhode et ses consequences. Parmi les me-
moires presenles au concours, celui qui porle le n° 3, digne
d'eslime mais incomplel, n'a pu recevoir de recompense.
Les deux autres ont pleinemenl repondu a 1'allenle de 1'Aca-
demie. L'auleur du memoire n° i a 1'habitude de puiser
aux sources. Exact et complet dans 1'exposilion des sys-
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temes, il n'est pas moins satisfaisanl quand il les discute.
II y a du charme ct de la force dans la critique deliee de cet
espril fin, de ce dialeclicien exerce, dc ce moralislc con-
vaincu. La simplicite de son style denote un ecrivain de
bonne ccole. Rcvu et forlifie en quelques points, ce travail
captivera le public auquel ses juges 1'adressent avcc con-
fiance. Le memoire n° 2, ouvrage de treize cenls pages in-4°,
a des qualites differentes, mais equivalents par le nerf el
1'eclal. II sail inlerpreler, resliluer, juger lour a tour de
pres el de haul les doclrines anciennes et modernes. II use
avec originalite du droil legilime de reviser les senlences
porlees avanl lui. II a la science, la fecondile des argu-
menls, la neltete quand il conclut, et, parmomenls, 1'elo-
quence. Enlre deux memoires de celle valcur, choisir elail
impossible. L'Academie a pu doubler la sommc accordee par
lebudgctetdeccrne deux prix egaux, de i ,5oo francs chacun:
1'tin a M. Ludovic Carrau, professeur de philosophic a la
Faculte des lettrcs de Bcsangon, 1'aulre a M. J.-M. Guyau.

La persislance avec laquelle la morale utilitaire reparait
periodiquemenl et tente de s'imposer a la conduite hu-
maine comme la veritable regie de la vie, infirme-t-elle cetle
conviclion philosophique qu'il y a des principes conslanls
de morale desinleressee?Que faut-il penser de 1'Universalite
des principes de la morale? Cetle queslion, proposee pour
le prix Bordin, et deux fois remise au concours, a suscil^
en dernier lieu deux memoires : Tun, qui porlait le n° 2,
bien que non depourvu de merite, n'a pas repondu au vceu
de l'Academie; 1'autre, inscril sous le n° i , a ele plus fidele
aux lermes du programme. L'auleur a fail voir avec clarte,
quelquefois avec precision, que, malgre le desaccord des

c. L. 2
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moeurs, des opinions, des doctrines, il est des principes
superieurs auxquels les hommes obeissenl. Gc travail est
judicieux, plein de fails curieux emprunles a 1'histoire et
aux relations des voyageurs, ecril dans une langue simple
et forme; et pourtant il n'enleve pas la conviction : les
details s'accumulent et la demonstration en souffre;. les
conclusions trop peu decisives ne font pas briller d'un eclat
suffisant ces lois non ecrites proclamees par Sophocle,
Socrate, Ciceron, et appelees par 1'Evangile la lumiere qui
eclaire tout homme venant en ce monde. Mais, quoique ce
memoire ne fournisse pas toutes les solutions attendues,
I'Academic, voulant honorer la science de 1'auteur, la variete
de ses vues et certaines qualiles de son style , decerne,
comme Ires - honorable recompense, une medaillc de
mille francs a 1'auteur, M. Tissot, dont j'ai deja une fois
proclame le nom.

La morale universelle, dont nous venons de parler, lou-
che de trop pres les ames pour rester a 1'elal dc science
pure. Elle veut elre repandue par la predicalion; elle se
cree des apolres ardenls a la porler parloul sur les ailes
de leur religieuse eloquence. L'Americain Channing ful un
de ces apolres. Duranl quaranle annees, avec une admi-
rable lendresse de cceur, il pril pour lache, dans un pays
ou les differences de doclrines sonl innombrables, d'effacer
loul ce qui divise les hommes et d'enseigner une morale
donl 1'originalite est dc ne repousserpersonne. L'Academie
n'elail-elle pas heureusemenlinspireelorsque de nos jours,
en France, elle allirail 1'atlenlion sur celui qui a merile
d'elre appele le plus infaligable des concilialeurs? Meme
apres les belles publications de MM. de Remusat el Ed.
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Laboulaye, n'y avail-il pas lieu d'eludicr a nouveau le ce-
lebre et si allrayanl moralislc? Trois fois 1'Academic a
remis ce sujet au concours, et elle n'a pas eu a regreller
sa perseverance.

Des Irois eludes offerles a son jugemenl, il y en a une donl
1'auleur a lui-meme reconnu I'insuffisance. Les deux aulres
onl paru cgalemenl dignes d'eslime, quoique par des me-
riles opposes. Le memoire n° i a 1'avanlage sur les aulres
d'elre le plus complet. Dans I'ensemble, il est judicieux,
toujours interessanl. II esl ecrit avec feu et avec une sympa-
thic communicative pour Channing; mais le style esl parfois
plus anime qu'il ne faul. Gerlains jugemenls manquenl de
mesure, el 1'auteur celebre plus qu'il ne sail 1'imiter le bel
exemple de tolerance et de respect mutucls que Channing
a donne au monde. Le memoire n° 2 a les qualites qui man-
quenl au precedenl. Le slyle esl ferme, les pensees plus
ramassees el plus originales. L'auleur, qui a 1'espril Ires-
penetrant, serre de pres la doctrine du theologien inora-
lisle. Quelques hors-d'ceuvre, quelques erreurs, une sym-
palhie parcimonieuse qui, voulant n'etre que jusle, se
refroidil elle-meme, all^nuent pourtanl ces meriles. Comme
il arrive souvenl dans nos concours, on voudrail pouvoir
fbndre les deux memoires en un seul, les corriger el les
compleler 1'un par 1'aulre. De la le parlage du prix de la
fondalion de Slassart, qui esl de 3,ooo francs, enlre
M. Felix Cadel, inspecteurdes ecoles primaires de la Seine,
auteur du memoire n° i , et M. Rene Lavollee, docteur ^-s
lellres, altache au ministere des affaires elrangeres, auleur
du memoire n° 2.

La morale esl la legislalion ideale ecrile dans la cons-



cience; la legislation n'est ou ne devrait etre que la morale
ecrite dans les codeset descendant, sous la forme de lajustice,
jusque dans les moindros rapports des hommes entre eux, en
tenant compte de 1'histoire. — Lacomparaison des legisla-
tions diversesestune methode excellente pour en reconnaitre
les defauts, les qualites, les perfeclionnemenls necessaires.
Dans cette pensee 1'Academie avail mis au concours le sujet
suivant : Exposer Tetat actuel de la legislation francaise et de
la legislation beige sur F organisation judiciaire et sur I'organi-
sation administrative; indiquer sur quelspoints se trouve au-
jourdhui modifiee, dans fun et taulre pays, la legislation qui
les regissait tons les deux en 1814; apprecier les consequences
de ces changements. Un memoire, qui avail deja lente 1'e-
prcuve sans succes decisif, est revenu au concours apres
1'echeance de la prorogation, mais tres-agrandi el forlifie,
plus melhodiquemenl compose, plus inleressanl a lire,
aboulissant a des conclusions plus frappantes. Quelquc
exces dans les details et un peu de lemerite dans les juge-
ments ont du elrc noles. A ces reserves pros, et sans
souscrire a toulcs les opinions emiscs sur des points encore
conlroverses, 1'Academie a juge digne du prix, qui esl de
quinze cenls francs, M. Emile Flourcns, maitre des requetes
au conseil d'Etat.

II ne suffil pas loutefois, pour le progres de la science ju-
ridique, de comparer entre elles les legislalions recentes ou
contemporaines ; il importe aussi de suivre chacune des
formes de la loi dans ses phases diverses a travers les sie-
cles. A ce point de vue, vous aviez demande aux legistes
erudils une Histoire des controls de location perpetuelle ou a
longue duree dans T Europe occidental, depuis F Empire romain

— ,3 —

jusqu'a nos jours. Ce Iravail special el vasle en meme lemps
exigeail de savanlcs recherches sur les aspecls changeanls
de la possession du sol et de la culture, et interessail a di-
vers degres 1'hisloire du droil, 1'economie sociale, la phi-
losophic poliliquc. Or, il scmble que 1'espril des concur-
renls ail recu de la difficulle meme du sujel une heureusc
excilalion. La quanlite des memoires envoyes a etc pelile,
mais grande la qualile, grande aussi la salisfaclion qu'ils
onl causee. On 1'a dit, et je me rejouis de le repeter ici, ce
concours marquera dans les annales de 1'Academie. Cepen-
danl, quoique considerables 1'un et 1'autre, les deux me-
moires prescnles elanl de merite inegal, nous donnons d'ine-
gales recompenses. Le prix, de la valeur de quin/e cents
francs, est remporte par M. Eugene Garsonnet, agrege a la
Faculle de droil de Paris ; — une menlion honorable esl
accordee a M. J. Leforl, avocal a la cour d'appel de Paris.

Ainsi la science du droil s'eleve el s'accroil; il faul en-
core qu'elle se repande. Nul n'est. cense ignorer la loi;
combicn cependanl 1'ignorenl! Pourquoi le droil n'aurail-
il pas son instruclion primaire? Des hommes de bien onl
pense qu'il devail 1'avoir. En 1872, M. Girclte, maire du
IVe arrondissement de Paris el presidcnl de 1'OEuvre des
families, a offerl a 1'Academie, au nom de celle excellenle
association, une somme dc i,5oo francs pour un prix a de-
cerner a 1'auteur du meilleur Traite elementaire du droit
francais. L'Academie a acceple ; elle a ajoule a la somme of-
ferle un surplus de a,5oo francs, elporte ainsi a4,ooo francs
le prix propose. Le minislre de 1'Inslruclion publique, qui
elail alors M. Jules Simon, s'esl empresse de meltre a
noire disposilion i,5oo francs, lesquclsonl eleve le prix au
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chiffre considerable de 5,5oo francs. Pour le coup nous
etions riches, j'entends de cette richesse qui permet de re*-
compenser amplement. — De plus nous restions libres,
a 1'occasion, de detacher de cette somme, pour en faire un
second prix, les i,5oofrancs alloues par le ministre, notre
eminent confrere.

Dix-sept memoires ont repondu a votre appel. Mais rien
n'est plus difficile a ecrire qu'un livre elementaire, surtout
en matiere de droit. II y a done eu peu d'elus, quoique les
auteurs non recompenses aient fait, a des fdegr6s divers,
preuve de savoir et de merite. Trois memoires portant les
numeros (5, 8 et 10 se sont places au-dessus des autres par
des caracteres serieux et des qualites remarquablcs bien
qu'inegales. Le temps ne nous permet pas d'insister sur
ces interessants travaux|que nous aimerions cependant a
analyser et a comparer. Voici comment 1'Academic les
recompense. Elle accorde une mention tres-honorable a
M. Moullard, docteur en droit, auteur du memoire n° 10;
— le second prix, de la valeur de quinze cents francs, a
M. Ernest Glasson, professeur agrege a la Faculte de droit
de Paris, auteur du memoire n° 5; —enfin le premier prix,
de la valeur de quatre mille francs, a M. Alfred Jourdan,
professeur a la Faculte de droit d'Aix, auteur du memoire
n°,8. M. Alfred Jourdan a fait vraiment un traite elemen-
taire du droit francais. II a expose les regies fondamen-
tales de ce droit et 1'a habilement rattache a tous les grands
objets qu'il interesse, la patrie, 1'Etat, la famille, la pro-
priete", les manages, les successions, les obligations. II a
montre enfin que le droit explique par la morale et 1'eco-
nomie politique est la veritable science de la vie. De tels

merites justifient bien la haute recompense qu'il a obtenue.
Mieux connaitre les lois civiles et politiques, c'est se

rendre capable de les mieux respecter et de [devenir meil-
leur citoyen. Mieux connaitre les lois economiques, c'est
apprendre a mesurer la puissance du temps, de 1'intelli-
gcnce, du travail, et a agrandir ces sources de la legitime
richesse. La science economique n'est done pas un vain
mot. Elle montre, par exemple, que la variation dans le prix
des choses, que le rencherissement ou 1'abaissement des
valeurs n'est pas un jeu capricieux du hasard ; elle etablit
que, la encore, il y a des lois qui tendent a produire le pro-
gres, quand la liberte de l'homme les interprete et les se-
conde. En ce temps ou certaines chertcs sont un objel
d'inquiettidc et meme d'alarme, il etait a propos de poser
cette question : Faire connaitre les principals variations des
prix en France depuis un demi-siecle; en rechercher et en in-
diquer les causes, et determiner particulierement C influence
exercee par les me'taux pre'cieux. Deux concours infructueux
sur ce sujet n'ont pas decourage l'Academic. Revenue a la
charge une troisieme fois, elle a rec.u trois memoires, dont
deux sont des etudes approfondies, et dont 1'un, celui qui
etait inscrit sous le n° i , a repondu avec une precision su-
perieure aux questions proposees. Elle decerne le prix, dc
la valeur de quin/c cents francs, a M. Alfred de Foville, an-
cien auditeur an conseil d'Etat, sous-chef de bureau au mi-
nistere des finances, — et une mention honorable a
M. Roswag, ingenieur des mines, auteur du memoire

n°3.
Mais les notions meme les plus elementaires de 1'eco-

nomie politique, du droit, de la morale, penetrent peu ou
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mal dans les esprits sans culture que 1'ignorance tient
fermes. Ouvrir les intelligences et les eclairer, non certes
tout a coup et en les aveuglant, mais par un enseignement
sagemcnt gradue, tel est aujourd'hui le souci des hommes
de bien. Tel etait le vceu de M. Halphen quand il a fonde
un prix devant etre decerne par cette Academic, soil a
1'auteur de 1'ouvrage litteraire qui aura le plus contribue
au progres de 1'instruction primaire, soil a la personne qui,
d'une maniere pratique, par ses efforts ou son enseigne-
ment personnel, aura le plus contribue a la propagation de
1'instruction primaire. Quatre auteurs ont presente des
ouvrages a 1'examen de 1'Academie. Elle a distingue ceux
de M. Veret, dont les utiles publications lui avaient deja
el£ soumises. Mais ses litres, quoique respectables, ne
pouvaient balancer ceux de M. O. Greard, inspecteur
general de 1'instruction publique. M. Greard nous a envoye
deux ouvrages. Le premier est intitule : Extraits du Bulletin
de tenseignement primaire du departement de la Seine. 1866-
1870. Le second a pour litre : FInstruction primaire a Paris
et dans le departement de la Seine, 1871-1872. Ces pre-
cieux documents contiennenl les fails relatifs a 1'enseigne-
ment elementairc et 1'cxamen des reformes qu'il admettait.
Point de theories abslrailes, mais des renseignemenls
exacls groupes avec clarle. Ce que M. Greard y a mis de
personnel, c'esl la surete. des vues, la connaissance des
moyens, 1'effort vers une fin pratique, 1'amour sincere du
bien. Convaincu de refficacitcdel'enseignemenl, iln'a garde
de 1'exagerer et il la subordonne aux principes de la mo-
rale. C'est aux enfanls les plus delaisses qu'il reserve ses
plus vives sollicitudes. II veut que les bonnes pensees
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« penelrenl comme un pur soleil dans 1'obscure demeure
« du pauvre ;»—« car, ajoule-l-il, « elles 1'assainissenl, elles
« la parent, elles la remplissent de grandes el sereines
« claries. » — C'esl apres avoir apprecie les progres reali-
ses, que le jury international de 1'exposition de Vienne a
decerne en 1873 a la ville de Paris le diplome d'honneur
pour son enseignemcnt primaire, recompense qui n'a ele
accordee qu'a deux autres pays, la Saxe el la Suede.

L'Aeademie decerne le prix Halphen a M. Greard, ins-
pecleur general de 1'inslruclion publique, direcleur de
1'enseignemenl primaire du deparlcmcnt de la Seine.

L'instruclion primaire sagement dispensee n'est-elle
pas un moyen de comballre 1'inlemperance? L'inlempe-
rance n'esl-elle pas 1'un des auxiliaires les plus puissanls
de la misere? On n'en saurail douter a la vue des ravages
de 1'alcoolisme qui suspend le travail, delruit la sante, em-
peche 1'epargne, ruine el dissout la famille, cause a la
societe une effrayanle deperdilion de forces. Plus les
effels de ce fleau saulenl aux yeux, plus esl evide-nle la
necessite de 1'envisager scienlifiquemenl. L'Academie avail
done pose, pour le prix quinquennal du a M. le baron
Felix de Beaujour, le probleme de la part de lintempe-
rance dans la misere et des moyens les plus surs de la com-
battre ou de fattenuer. L'Academie a recu cinq memoires
donl aucun n'esl sans valeur, mais dont deux ont trop
legeremenl pese dans la balance. Les Irois aulres, su-
perieurs a ceux-la, inegaux loulefois par 1'elendue, le sa-
voir, 1'espril d'analyse el 1'originalite des vues, ont
obtenu des rangs differenls. Gelui qui esl inscril sous le
n° 2 presenle, dans cc concours, 1'ceuvre la plus complele

3
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etla plus personnelle. L'auteur discute autant qu'il affirme;
il ecrit avec clarte, compose avec ordre. II a raison d'at-
tendrc la diminution de 1'intemperance de 1'amelioration
des mceurs, encore plus que de la repression legale, la-
quclle ccpendant a son role marque et son efficacite propre.
Ccpendant 1'Academie n'a pu ni lui decerner le prix, ni
laisscr sans recompense les deux concurrents qui viennent
apres lui. Elle partage lasomme de 5,ooo francs de la fon-
dation Felix de Bcaujour de la facon suivante : 3,ooo francs
a M. Edmond Bertrand, juge suppleant au tribunal de la
Seine; — i,5oo francs a M. Lefort, avocat a la cour d'ap-
pcl dc Paris, laureat de 1'Academic ; — 5oo francs a M. An-
tony Roulliet, avocat, ancien conseiller dc prefecture.

Les donations en faveur de notre Academic sont dc plus
en plus nombreuses; nous en avons presque pour tous les
genres de sujets, parce que la generosite des fondateurs
de prix est aussi ingenieuse que large. Voici une fondation
nouvelle, inattendue et qui pourtant a trouve sur-le-champ
son emploi, commc si le donataire eut mieux connu nos
besoins que nous-memes. M. Gegner a legue a 1'Academie
lo capital d'unc rente annuellc de 4i°°o francs, destinee
a soutenir un philosophe dc talent, laborieux et sans for-
tune. La derniere condition n'etait pas difficile a remplir ;
mais il y fallait joindre les deux autres. Nous les avons
rencontrees toutes reunies chez un professeur distingue,
arrache depuis longtemps a son enseignement par une
maladie implacable. En depit dc ses souffrances, il avait
public en 1866 un livre de metaphysique intitule : la Science
etla nature, dont les homines competents avaient apprecie
la vigucur, et auquel I'Academic francaise a decerne 1'une
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de ses plus belles couronnes. Plus tard, il a lu dcvant nous
plusieurs memoires profonds, ecrits dans un style lucidc et
attachant, sur des problemes ardus, tcls que la Loi fonda-
mentale de la raison, et la Nature de lame, discutes au point
de vue du dynamisme spiritualiste, et rajeunis au contact
de la science moderne. Apres avoir deja accorde" le prix
Gegner a M. F. Magy, agrege de philosophic, rAcademie
le lui maintient pour 1'annce 187^, en souhaitant que sa
sante ameliorcc lui permette de poursuivre ses fortes medi-
tations.

J'ai fini, Messieurs ; j'aurais voulu etrc plus court et vous
fairc moins longtemps attendre le plaisir que vous allez
gouter. Mais c'est aujourd'hui la fete de nos laurcats : trop
de brievete a leur egard cut etc un manque de justice. Les
rapidcs clogcs que vos presidents annuels ajoutent a la pro-
clamation des vainqueurs, sont aux yeux de ceux-ci commc
I'orncment dc leur couronnc. II nous ctait doux d'ailleurs
de rendre hommagc au /ele. avec Icquel ils travaillcnl
a attester que la vitalite intellectuelle dc la France n'cst
pas plus epuisce que la fertilitc de ses champs.

Le temps est passe, bien passe, ou la conscience dc noire
force pouvait nous inspirer de 1'orgueil; ellc doit du moins
nous interdire ce decouragcment coupable qui n'est trop
souvent qu'un pretexte pour deserter le devoir aussitot
qu'il devient difficile. Pascal, cc sublime mais amer genie,
disait dc rhomme : « S'il se vante, je 1'abaisse; s'il s'abaisse,
« je le vante. » Puis il ajoutait: « et jc le contredis toujours,
« jusqu'a ce qu'il comprennc qu'il est un monstre incom-
« prchensible. » Avec plus dc mesure et de tcndresse que
Pascal, les ve>itables amis de la France la calment quand



elle s'exaltc, la relevcnt quand clle se deprecie, non certes
pour la contredirc toujours, mais pour lui donner enfin ce
juste sentiment dc soi-meme qui fait qu'on n'cntrcprend
rien au-dela de sa puissance, et qu'on travaille avec unc
male perseverance a developper (out enticrs les dons qu'on
a reous de Dieu.

ACADEMIE
D E S

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

S E A N C E PUBLIQUE ANNUELLE

i n - SAHGDI 5 I I I J : I : M I ; | ! I : 1874.

ANNONCE DES PRIX DECERNES

POUR LES ANNEES l868 1873.

PRIX DU BUDGET.

SECTION DE MORALE.

L'Academic avail propose pour Ic concours de 1878 le
sujet de prix suivant :

Examen critique de la morale ulilitaire, de ses formes diver-
ges et de ses principes.
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PROGRAMME.

i° Origines et antecedents de la morale utilitairc depuis
Epicure jusqu'a Hclvetius;

2° Transformation de cette theorie dans Jeremie Bentham
et Dumont de Geneve. — Derniere transformation et cons
titution scicntifique de cette theorie en Angletcrre. — Oppo-
sition de la morale experimental ou inductive a la morale
intuitive et rationnelle. — Etablissement de la nouvelle mo-
rale sur le principe dit plus grand bonheur possible ou de la
plus grand? somme de bonheur general;

3° Examen de cette theorie dans sa methode, sa for-
mule, son criterium; discussion de la pretendue sanction
de la morale utilitaire. — Que doit-on penser des rapports
d'identite que les moralistes de la nouvelle ecole cherchent
a etablir cnlre 1'utilite sociale et la justice? — Marquer les
consequences et les perils de cette confusion.

Deux prix, de la valeur de quinze cents francs chacun,
sont decernes, I'un a M. Ludovic GARRAU, professeur de
philosophic a la Faculte des lettres de Besangon, auteur
du memoire inscrit sous le n° i ; 1'autre a M. J.-M. GUYAU,
auteur du memoire inscrit sous le n° a.

SECTION DE LEGISLATION, DROIT PUBLIC ET JURISPRUDENCE.

L'Academic avail propose pour le concours de 187 i , dont
le terme a etc proroge jusqu'au 3i deccmbre 1878, le sujel
suivant :

Exposer le'tat actuel de la legislation francaise et de la legis-
lation beige sur [organisation judiciaire et sur [organisation
administrative; indiquer sur quels points se trouve aujourdhui
modifiee, dans fun et dans 1'autre pays, la legislation qui lex
regissait tous deux en i8i4; appre'cier les consequences de ces

changements.

Le prix, de la valeur de quinze cents francs, est deccrne
a M. Emilc FLOURENS, maitre des requetes au conseil
d'Etat, auteur du memoire inscrit sous le n° i.

L'Academic avail aussi propose, pour le concours de
i8y3, le sujet suivant :

Histoire des contrats de location perpe'tuelle ou a /ongitc
duree dans [Europe occidental depuis [Empire romain jusqu'ii
nos jours.

PROGRAMME.

L'Academic ne dcmande point aux concurrents une his-
loire generale de lapropriete fonciere en Occident, ni menu-
une histoire detachee du contral de louage, cc mode si an-
ciennemenl usite de I'exjjloilation du sol europeen; ellc
leur demande seulement I'histoire particiiliire d'un demem-



- 24 -

brement de la propriete fonciere et d'une forme speciale
du contrat de louage qui, apres avoir ete 1'objet de la fa-
veur universelle pendant plus de quinzc siecles, ont presque
disparu de certaines contrees comme la France et sont
exposees an meme sort en d'autres pays de 1'Europc : tra-
vail restroint, qui n'en presente pas moins, soil par la re-
cherche des causes de favour, soil par 1'cxamen des causes
de discredit, le cadre etendu d'une etude vaste et impor-
tante au triple point de vue de 1'histoire juridique, de 1'e-
conomie sociale et de la philosophic politique appliquec a
I'histoire de la culture ct de la possession du sol.

Les concurrents prendront leur point de depart de 1'epo-
que ou se produisit dans le droit romain cette forme nou-
velle de louage qui donna naissance a des droits reels et a
un demembrement veritable de la propriete, assurant au
locataire unc duree prolongee ou illimitee de jouissance,
moyennant un service annuel de revenu, reduisantle maitre
du sol a 1'etat de nu-proprietaire, avec des droits eventuels
seulement a la reprise de la pleine propriete, soil quc ce
maitre fut un simple citoyen, ou une personne privilegiee,
ou le souverain lui-meme, pour les domaines dependant de
la couronne.

Us examineront comment aux possessiones de Yager pu-
blicus succederent les fermages plus assures des agri vecti-
gales; comment, pour la propriete privee, le demembrement
fut consacre par le contrat superficiaire (superficies}, dont
la tradition etait vivante encore au moyen age; quelle orga-
nisation reguliere et complete fut donnee a ce demembre-
ment, sous la forme de 1'emphyteose, dans le droit byzan-

tin, d'ou il se repandit dans 1'Occident et se developpa avec
des variete's speciales pour 1'exploitation des biens de
1'Eglise et des fundi fiscales, pendant que les agri limitanei
et les fundi limitrophi donnaient ouverture a des conces-
sions grevees de services d'une autre espece, qui furent
comme le trait d'union de I'administration romaine avec le
regime inaugure apres 1'invasion des barbares.

Les concurrents rechcrcheront dans quelle mesure et
par quel intermediate ces divers regimes se confondirent
dans le benefice, forme nouvelle et generale de concession,
a charge de service ou redevance au profit du souverain
ou proprietaire; ils detcrmineront les caracteres et les vi-
cissitudes de ce vaste entrainement qui aboutit a la forma-
tion du fief, revolution territoriale qui tourna a 1'avantage
du beneficiaire et de la possession au detriment du souve-
rain ou proprietaire; retracant I'histoire des locations per-
petuelles, ils montreront a cote dc 1'infeodation, bail a
charge de service de guerre, la censive, bail a charge du
service pecuniaire, dont ils ne se borneront pas a decrire
les varietes aussi nombreuses que les provinces, mais dont
ils rattacheront les diversites aux principes generaux d'ou
elles decoulent. Ils caracteriseront aussi le precaire, contrat
ecclesiastique dans sa manifestation la plus frequente, mais
emanant du droit civil par sa nature; les constitutions de ren-
tes foncieres qui ont aide a defricher nos marais et nos terres
desertes ou abandonnees; les locatairies serviles descendues
du colonat et celles qui, sous le nom de villenage, de so-
cage, etc., ont peuple jadis nos campagnes; les actes dhabi-
tation qui ont donne naissance a tant de villages de 1'an-
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cienne France; toutes les tenures, en un mot, qui de nos
vieilles coutumes ont passe dans la pratique anglaise, sous
1'influence de 1'invasion normande et de la dynastic ange-
vine.

Les concurrents suivront ainsi les revolutions diverses
de 1'exploitation du sol et la filiation juridique des insti-
tutions locatives jusqu'a nos temps modernes, ou ils pour-
ront constater 1'influence definitive qu'elles ontexercee sur
les moeurs des diverses classes de la population, sur le de-
veloppement de la culture et sur la formation de la fortune
publique.

Le prix, de la valeur de quinze cents francs, est decerne
a M. GARSONNET, agrege a )a Faculte de droit de Paris, au-
teur du memoire inscrit sous le n° 2.

Une mention honorable est accordee a M. J. LEFOJVT, avocat
a la cour d'appel de Paris, auteur du memoire inscrit sous
le n° i.

a M. Alfred DE FOVILLE, ancien auditeur au conseil d'Etal,
sous-chef de bureau au ministere des finances, auteur du
memoire inscrit sous le n° i.

Une mention honorable est accordee a M. ROSWAG, auteur
du memoire inscrit sous le n° 3.

SECTION D'ECONOMIE POLITIQUE, FINANCES, STATISTIQUE.

L'Academie avail proroge au 3i decembre 1872 le sujel
suivant, qui avail ete successivemenl propose pour le con-
cours de 1869 el pour celui de 1870 :

« Faire connaitre les principales variations des prix en
France, depuis un demi-siecle;

« En rechercher et en indiquer les causes, et deteivniner
particulierement I influence exerce'e par les metaux precieux. »

Le prix, de la valeur de quinze cents francs, est decerne

PRIX VICTOR COUSIN.

SECTION DE PHILOSOPHIE.

L'Academie avail propose pour le concours de 1878 le
sujet suivant:

De la psychologic dAristote.

PROGRAMME.

Les concurrents concentreronl leurs efforts sur le Traite
defame, d'Aristote. Ils essayeronl de resoudre loules les
difficult de eel ouvrage en 1'inlerprelant a 1'aide des
autres ecrits du meme philosophe, et en le completant par
I'analyse de ses pelils traites psychologiques.

Us rechercheronl les anleccdenls de celle psychologic,
en monlreronl les rapporls avec 1'ensemble de la philosophic
arislotelique, en suivront les Iransformalions dans 1'Ecole
peripaleticienne et dans les Ecoles posterieures, jusqu'a la
naissance de 1'Ecole d'Alexandrie.

Ils termineronl par 1'apprecialion de cette doctrine en
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indiquanl ce qu'on peul en conserver dans la philosophic
de noire lemps.

Le prix, de la valour de trois mille francs, esl decerno
a M. Felix CHAIGNET, professeur a la Facull£ des lellres
de Poiliers.

PRIX QUINQUENNAL

FONDE PAR FEU M. LE BARON FELIX DE BEAUJOUR.

L'Academie avail propose, pour le concours de 1872 , le
sujel suivanl:

Constater la part que {intemperance a dans la misere.

Rechercher les plus surs moyens de combattre ou dattenuer
F intemperance.

Quelle influence les lots penales, fiscales et autres peuvent-
elles exercer sur f intemperance ?

Des societes de temperance et des resultats obtenuspar elles.

L'Academie ne decerne pas le prix de cinq mille francs.

Mais elle accorde, a lilre d'encouragement :

Une medaille de trois mille francs a M. Edmond BER-
TRAND;

Une medaille de quinze cents francs a M. J. LEFORT, avocal
a la cour d'appel de Paris ;

Une medaille de cinq cents francs a M. ROULLIET, avocal.
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PRIX STASSART.

SECTION DE MORALE.

L'Academie avail prorog6 au 3i decembre 1872 le sujel
de prix suivanl qui avail el6 propose pour les concours d e
1870 el proroge" une premiere fois au 3i mars 1871 :

Etude sur Channing.

Le prix, de la valeur de trois mille francs, esl parlage
enlre MM. F61ix CADET, inspecleur des 6coles primaires
de la Seine, auleur du memoirc inscril sous le n° i , et
Rene LAVOLLEE, docleur es lellres, altache au minislere
des affaires elrangeres, auleur du m6moire n° 2.
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PRIX BORDIN.
• •

SECTION DE PHILOSOPHIE.

L'Academic avail proroge au 3i decembre 1872 le sujct
suivant dej'a proposd pour le concours de 1870 :

De la folie consideree au point de vue philosophique.

PROGRAMME.

i° Quel est le caraclere distinctif de la folie et de cha-
cune de ses varieles?— Lesquelles de nos facultes sont plus
ou moins allerees dans cet elat?— Qu'est-ce qui distingue
cette alteration de ce qu'on appelle un esprit faux, chime-
rique, exalte, etc.?

2° Quelles sont les causes psychologiques et morales de
la folie? — Quel est le r6le que joue le cerveau concur-
remment avec ces causes?— A-t-on observe que la folie se
manifeste dans un temps plutot que dans un autre, sous
I'influence de certains eve"nements ou de certaines id^es,
soit politiques, soit religieuses, ou par 1'effet de certaines
ceuvres d'imagination ? — Y a-t-il des folies epidemiques, et
comment faut-il les expliquer ?

3° Dans quel cas la folie peut-elle etre utilement com-
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battue et meme guerie par un traitement qui n'agit que sur
les sentiments, les idees et les habitudes, en un mot, sur
les facultes morales et intellectuelles? — Giter les divers
essais qui ont etc fails de ce genre de trailemenl, etc. —
En apprecicr les resullals.

4° Exposer el disculer les Iheories philosophiques les
plus importantes qui ont ele soulenues au sujet de la folie.
depuis 1'antiquite jusqu'a nos jours.

L'Academie ne decerne pas le prix de deux mille cinq
cents francs.

Mais elle accorde une medaille dc quinze cents francs a
M. TISSOT, correspondanl de 1'Academie, auteur du me-
moire inscrit sous le n° i, el une medaille de mille francs a
M. le docleur Prosper DESPINE, auleur du me"moire inscrit
sous le n° a.

SECTION DE MORALE.

L'Academie avail proroge au 3i decembre 1873 le sujet
de prix suivanl qui avail ele propose successivemenl pour
les concours de 1868, de 1870 el de 1871:

De Funiversalite des principes de la morale.

PROGRAMME.

La divenit£ des jugemenls el des acles moraux a ele de
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tout temps Tune des objections les plus graves du scepti-

cisme.

Les concurrents auront a examiner les fondements du
pyrrhonisme en morale.

Us rechercheront jusqu'ou s'etend la contrariete des
moeurs chez les differentes nations; en quoi consistent la
diversite des lois et le disaccord des Ecoles philosophiques
sur les points les plus importants de la morale.

Us indiqueront quelles sont les causes de ces variations;
quelle part il faut faire aux circonstances, aux pr&juges,
aux passions et aux developpements de la conscience mo-

rale.

En resume, ils examineront s'il n'est pas possible de de-
gager du sein des contradictions theoriques et pratiques
un fonds commun de morale et des principes constants et

universels.

L'Academic ne decerne pas de prix.

Elle accorde une recompense de mille francs a M. TISSOT,
correspondant de 1'Academic, auteur du memoire inscrit

sous le n° i.
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PRIX TRIENNAL

FONDE PAR FEU M. ACHILLE-EDMOND HALPHEN.

Feu M. Achille-Edmond HALPHEN, ancien juge suppleant
au tribunal civil de Versailles, a legue a 1'Academic des
sciences morales et politiques une rente annuelle de cinq
cents francs, pour les arrerages de ladite rente etre decer-
nes en prix par ladite Academic, tous les ans, tous les
deux ou trois ans, a son choix, soit a I'auteur de Fouvrage
litteraire qui aura le plus contribue au progres de F instruction
primaire, soit a la personne qui, dune maniere pratique, par
ses efforts ou son enseignement personnel, aura le plus contribue
a la propagation de F instruction primaire.

L'Academic decerne le prix a M. GREARD, inspecteur
general de 1'instruction publique, directeur de 1'enseigne-
ment primaire au departement de la Seine.



PRIX EXTRAORDINAIRE DE 5,500 FRANCS.

SECTION DE LEGISLATION, DROIT PUBLIC ET JURISPRUDENCE.

L'Academic avail propose, pour le concours de 1878, le
sujet suivant:

Traite elementaire de Droit frangais.

PROGRAMME.

Exposer, avcc la clarte necessaire pour etre facilement
compris par tous, les regies fondamentales du Droit fran-
cais; montrer les rapports dc ce droit avec les principes de
la morale et avcc 1'ulilile generale; insister sur ce qui in-
teresse la famille, la propriele, le travail, la foi des con-
trats, ainsi quc sur I'obeissance due aux lois et aux pouvoirs
institues pour garantir a la societc ct a chacun de ses mem-
bres la securite et la liberle.

L'Academic decerne :

Le premier prix, de la valeur de quatre mille francs,
a M. Alfred J«URDAN, professeur a la Faculte de droit
d'Aix, auteur du memoire inscrit sous le n° 8.

Le second prix, de la valeur de quinze cents francs, a
M. Ernest GLASSO.N, professeur agrege a la Faculte de droit
de Paris, auteur du memoire inscrit sous le n° 5.

L'Academic accorde, en outre, une mention tres-hono-
rablc a M. MOLLLARD, docteur en droit, auteur du memoire
inscrit sous le n° 10.
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ANNONCE DES CONCOURS

DONT LES TERMES EXPIRENT EN 1874* 1876,1876 ET 1877.

PRIX DU BUDGET.

SECTION DE PHILOSOPHIE.

L'Academic rappelle qu'elle avail propose pour le con-
cours de 1872 le sujet suivant :

Des phenomenes psychologiques de la nature animate com-
pares aux facultes de fame humaine.

PROGRAMME.

i° Quels sonl les phenomenes psychologiques que Ton
peul consuller avec le plus de cerlilude chez les animaux?

2° Determiner les lois de ces phenomenes el leurs rap-
porls avec les fonclions de la vie organique.

3° Y a-l-il des especes animates qui soienl capables de
cerlains acles d'inlelligence el de volonle parfailemenl dis-
tincts des effets sponlanes et irresistibles de 1'instinct?
Quclles sonl les lois qui president a ces acles? Quellessont
les limiles dans lesquelles ils sonl circonscrils, el qui les
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separent absolument de I'intclligence et de la volonte hu-
maines?

4° Quelles sont les consequences que Ton peut tirer des
phenomenes psychologiques de la vie animale par rapport
au principe de ces phenomenes ?

5° Examen critique des differentcs theories par lesqucllcs
les philosophes et les physiologistes ont essaye d'expliquer
1'intelligence et la sensibilite des aniniaux.

Quatrc memoircs ont etc envoyes a cc concours. Le me-
moirc n° 2, qui porte pour epigraphe : On ne sait si les
betes sonl gouveme'es par les lois generates flu mouvement ou par
une motion parliculiere (Montesquieu, Esprit des lois], n'offre
quc de vagues generalites philosophiques, et la parlic psy-
chologique y est traitee tres-faiblement. Le memoire ins-
crit sous Ic n° 3, qui a pour epigraphe : In medio slat virtus,
montre un esprit judicieux et assez methodique. L'analyse
du raisonnement che/ les animaux a du merite ; 1'auteur,
apres avoir etabli une distinction entrc le raisonnement de
rhomme et celui de ('animal, refuse a ce dernier la cons-
cience, qu'il reduit a un sentiment confus. Quoiquc ce
memoire contienne d'estimables qualites, il faut constater
neanmoins que les vues psychologiques y sont incompletes,
que les comparaisons ne s'achevent pas et que les analyses
ne sont pas poussees assez loin. L'auteur pourrait se re-
presenter au concours en remplissant les lacunes indiqiu'-rs
et en traitant d'une maniere plus developpee les points
qu'il presente trop brievement.

Le memoire inscrit sous le n° i , a pour epigraphe : // y
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a enlre Fhomme et les animaux des faculte's communes, des
facultes voisines et des faculte's analogues.

L'auteur, qui a des connaissances etendues en physique,
en chimie et en physiologic, prcfere la description des
phenomenes a leur analyse; aussi son memoire offre-t-il
des longueurs inutilcs. II a pourtant des merites; 1'auteur
cherche a montrcr que I'animal cst, non pas le semblable,
mais 1'analogue de 1'homme, et il separc nettemcnt 1'ins-
tinct de 1'intelligence.

Ce memoire, ecrit d'un style facile et generalement cor-
rect, a besoin que 1'auteur en distribue mieux la compo-
sition, y supplee a 1'absence trop frequcnte d'analyse et de
preuves, en rende la psychologic plus fcrme, et mettc dans
la partie historique plus de savoir et dc suite.

Le memoire inscrit sous le n° 4 et qui a pour epigra-
phe : Est-il bien sur que la question de 1'intelligence des ani-
maux ne soil, comme Faffirme M. Flourens, qu'une question de
fail? revele de rares qualites et une intelligence dc philo-
sophe. L'auteur cherche avcc ordre, suite, force et preci-
sion, la signification psychologique des actes de la vie
animale. II la traite dans ses determinations particulieres,
penetre jusqu'aux sources profondes de ces determina-
tions, et montre les caracteres precis qui separent 1'ins-
tinct de l'intelligence. II etudie les rapports des pheno-
menes psychologiques de la vie de I'animal avec ses
organcs, ct il examine s'il y a de I'intclligence dans 1'ins-
tinct et de 1'instinct dans l'intelligence.

L'analyse des facultes humaincs n'a pas rcgu, d;uis re
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memoire, tout Ic developpement necessaire, et 1'auteur ne
s'est pas assez appcsanti sur ce qui separe la vie animate
de la vie intellectuelle; il n'a pas non plus suffisamment
montre quelles sont Ics consequences que Ton peut tirer
des phenomenes psychologiques de la vie animate par rap-
port au principe de ces phenomenes. La seconde partie de
ce travail, qui n'est qu'un projet, offre le meme dcfaut de
developpement et de demonstration.

En consequence, 1'Academic n'a pas cru devoir decerner
le prix ; ellc accorde aux concurrents un nouveau delai en
reportant le concours au 3i decembre 1875.

Le prix est de la valeur de quinze cents francs.

L'Acad6mie propose, en outre, pour 1'annee 1875, le
sujet suivant:

De la philosophic de FEcole de Padoue.

PROGRAMME.

i° Les concurrents retraceront 1'histoire de la philoso-
phic de 1'Ecole de Padoue, notamment au XVe et au XVP
siecle. Us la feront connaitre par la biographic de ses re-
presentants les plus considerables, mais surtout par des
analyses etendues de leurs principaux ouvragcs;

2° Us indiqueront ensuite quelles sont les questions
philosophiques que 1'Ecole dc Padoue a le plus particu-
lierement agitees, et, apres avoir rappele les debats aux-
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quels ces problemcs ont donne lieu, ils discuteront les
solutions diverscs on contraires qui ont etc proposees ;

3° Ils determincront enfin quelle est la part d'influencc
que la philosophic de 1'Ecole de Padoue a exercee dans le
mouvement general des idees a I'epoquc dc la Renaissance.

Ce prix est de la valeur de quinze cents francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut le 31 mars 1876, terme dc rigueur.

SECTION DE MORALE.

L'Academie propose, pour le concours de l'anne"e 1875,
le sujet suivant :

Examiner et discuter ce qu'on doit entendre par la moralite
dans les atuvres dart et dimagination.

Ce prix est dc la valeur de quinze cents francs.

Les memoires devront etrc deposes au secretariat de
1'Institut le 3i decembre 1876, terme de rigueur.
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SECTION D'ECONOMIE POLITIQUE ET FINANCES, STATISTIQUE.

L'Academie rappelle qu'elle a propose pour le concours
de 1874 le sujet suivant :

Etudier les mouvements de la population et cotistater les
causes dont Us subissent Finfluence.

Signaler ce que ces causes peuvent avoir daccidentel ou de
normal et re'gulier, et montrer dans quelle mesure et comment
chacune dentre elles opere.

Rechercher a quels motifs sont dus les deplacements de la po-
pulation dans linterieur dun meme Etat et en indiquer les effets.

Ce prix est de la valeur de quinze cents francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut, le 3i decembre 1874, terme de rigueur.

SECTION D'HISTOIRE GENERALE ET PHILOSOPHIQUE.

L'Academie rappelle qu'elle a proroge, au 3i decembre
1874, le sujet suivant qu'elle avail propose pour 1'annee
1869 et proroge une premiere fois au i" mai 1872 :

De la Noblesse en France et en Angleterre, depuis le A7C sie-
cle jusqu'au XVIII*.

PROGRAMME.

Les concurrents rechercheront quelle a ele, des 1'ori-

gine, la constitution de la noblesse en France et en An-
gleterre ;

Ils indiqueront la part d'influence qu'elle a exerce"e sur
les grands evenements qui ont rempli 1'histoire de chacun
des deux pays, et ils caracteViseront le role qu'elle a joue"
dans les deux fitats ;

Ils marqueront enfm en quoi elle a pu contribuer a l'e"ta-
blissement et aux vicissitudes des institutions si diverses
des deux societes et des deux monarchies.

L'Academie rappelle, en outre, que, pour mieux mar-
quer 1'importance du sujet, elfe a double la valeur de ce
prix en y ajoutant les quinze cents francs d'un prix qu'elle
avail a proposer pour 1'annee 1878.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institutle 3i decembre 1874, terme de rigueur.
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PRIX VICTOR COUSIN.

SECTION DE PHILOSOPHIE.

L1 Academic propose, pour I'annee 1876, le sujet suivant:

De la philosophic stoicienne.

PROGRAMME.

i° Rechercher les origines de la philosophic stoicienne
dans les systemes de morale, de physique ou de me'taphy-
sique qui 1'ont preceded ;

2° Exposer la philosophic stoicienne dans son ensemble,
en marquant avec soin, d'apres les temoignages et les
documents les plus dignes de foi, ce qu'elle doit a chacun
des philosophes qui ont concouru a la former ;

3° Faire connaitre 1'influence qu'elle a exercee dans
I'antiquite et dans les temps moderncs, non-sculemcnt sur
les systemes de philosophic, mais sur la science du droit et
sur les mceurs;

4° Montrer la part de verite etd'erreur qu'elle renferme,
et mettre en lumiere, s'il est possible, ce qui en subsiste
et ce qui en doit subsister encore aujourd'hui.

Ce prix est de la valeur de trois mille francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut le 3i decembre 1876, terme de rigueur.
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PRIX LEON FAUCHER.

SECTION D'ECONOMIE POLITIQUE ET FINANCES, STATISTIQUE.

L'Academic rappelle qu'elle a proroge au 3i decembre
1874 le sujet suivant qu'elle avail propose pour le con-
cours de 1872 :

filoge des Merits, des travaux et de la vie de M. Leon Faucher.

Le prix est de la valeur de trois mille francs.

Les mdmoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut le 3i decembre 1874, terme de rigueur.

PRIX QUINQUENNAL

FONDE PAR FEU M. LE BARON FELIX DE BEAUJOUR.

L'Academic propose, pour le concours de 1877, le sujet
suivant :

De I'indigence aux diffe"rentes e'poques de la civilisation.

PROGRAMME.

Rechercher, en ce qui concerne 1'indigence , 1'influence
exercee paries progres croissants de la richesse, et signaler
les principales d'entre les causes qui ont pu contrarier ou
amoindrir 1'effet de ces progres.

Le prix est de la valeur de cinq mille francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut le 3i decembre 1877, terme de rigueur.



PRIX QUINQUENNAL

FONDE PAR FEU M. LE BARON DE MOROGUES.

Feu M. le baron de MOROGUES a legue, par son testa-
ment, en date du a5 octobre i834, une somme dc
10,000 francs, placee en rentes sur I'Etat, pour faire 1'objel
d'un prix a decerner, tous les cinq ans, alternativement, par
1'Academic des sciences morales et politiques, au meilleur
ouvrage sur letat du pauperisms en France et le moyen d"y
remedier, et, par I'Academie des sciences physiques et ma-
thematiques, a Vouvrage qui aura fait faire le plus de progres
a I'agriculture en France.

Ce prix est de la valeur de deux mille francs.

Les ouvrages imprimes devront etre deposes au secreta-
riat de 1'Institut, le 3i decembre 1877, terme de rigueur.

PRIX STASSART.

SECTION DE MORALE.

Feu M. le baron de STASSART, correspondant de 1'Aca-
de"mie, a legue, par son testament, en date du 19 mai i854,
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une rente de cinq cents francs, pour faire 1'objet d'un prix
a decerner tous les six ans, alternativement :

Au meilleur eloge dun moraliste design^ par F Academic, ou
au meilleur memoire sur une question de morale.

L'Academic propose, pour le concours de 1878, le sujet
suivant :

Chercher les raisons de la diversite qui peut exister dans les
opinions et les sentiments moraux des differentes parties de la
societe.

Le prix est de la valeur de trots mille francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut le 3i decembre 1878, terme de rigueur.



PRIX BORDIN.

SECTION DE PHILOSOPHIE.

L'Academie propose, pour I'annee 1876, le sujet sui-
vant:

De la metaphysique consideree comme science.

PROGRAMME.

i° Les concurrents rechercheront quelle est la nature,
quelles sont les conditions et les lois de ce qu'on doit
appeler science, et ils se demanderont si, et jusqu'a quel
point, cette denomination peut etre appliquee a la meta-
physique elle-meme;

2° Apres cette recherche preliminaire, ils examineront
si 1'esprit humain est capable de connaitre autre chose que
des phe'nomenes et des rapports de phenomenes, et si ce
qu'on nomme cause, substance, espace, temps, iniini,
absolu, parfait, sont des notions sans valeur et sans signi-
fication;

3° En supposant qu'apres 1'examen pre"ce"denl, les con-
currents aient reconnu aux notions pre"citees au moins une
realitd subjective, ils auront a rechercher si elles ont, en
outre, une valeur objective ou si elles ne sont que les lois
de 1'esprit humain;

4° Enfin les concurrents se demanderont, en terminant,
pour quelle raison la metaphysique, des son origine, s'est
trouvee divise"e en systemes opposes, et depuis lors tou
jours renaissants; si cette division est necessaire, et si elle
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se reproduira dans I'avenir comme dans le pass6, ou s'il y a
lieu d'esperer, par des recherches plus exactes et une
etude plus approfondie de ces mfimes systemes, 1'etablis-
sement d'une metaphysique une et definitive.

Ce prix est de la valeur de deux mille cinq cents francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
1'Institut le 3i decembre 1876, terme de rigueur.

SECTION DE MORALE.

L'Academie avail proroge" au 3i decembre 1873 le sujet
suivant qu'elle avail propose pour le concours de 1871 :

Histoire critique des doctrines sur teducation en France
depuis le XVI* siecle.

Un seul memoire a etc" depose".

L'auteur esl un espril dislingue el un ecrivain delical;
plusieurs chapilres de son Iravail sonl remarquablcs, mais
son memoire, ecourle a la fin, esl inacheve parlout. II est
regretlable qu'avec une vraie aplilude a Irailer un pareil
sujel, 1'auleur ail presenle au concours un ouvrage laisse
imparfail, faule d'un efforl suffisanl.

L'Academie remet ce sujet au concours pour 1'annee
i875.

Ce prix esl de la valeur de deux mille cinq cents francs.

Les memoires devronl elre deposes au secrelarial de
1'Inslilul, le 3i decembre 1876, terme de rigueur.



SECTION DE LEGISLATION.

L'Acade"mie avail propose, pour le concours de 1878, le
sujet suivant:

Etudier Finfluence qu'ont exerce'e, particulierement an
XIX" siecle et en France, les lois, les institutions politiques
et privees, les mceurs, les doctrines et les ecrits des publicistes
sur le faux des salaires, ainsi que sur les rapports entre les
ouvriers et les entrepreneurs.

•

Aucun memoire n'ayant ete depose sur cette question,
1'Academic y substitue le sujet suivant :

Exposer les modifications qui, depuis le commencement du
siecle, ont ete introduces en France el a Fe'tranger, dans les
lois relatives aux litres negociables par la voie de lendossement
et aux litres au porteur.

Comparer a cet e'gard les diverses legislations et en faire
ressortir les avantages et les inconvenients.

Ce prix est de la valeur de deux mille cinq cents francs.

Les memoires devront elre deposes au secretariat de
I'lnstitul, le 3i decembre 1876.
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SECTION D'ECONOMIE POLITIQUE ET FINANCES, STATISTIQUE.
•

PRIX EXTRAORDINAIRE DE 5,000 FRANCS.

L'Academie avail proroge au 3i decembre 1872 le sujet
de prix suivant qu'elle avail propose pour 1'annee 1870 :

De [influence exerce'e par les climats sur le developpement
e'conomique des societe's humaines.

PROGRAMME.

Jusqu'ici, c'esl sous les climals lemperes quc les societes
ont acquis le plus haul degre de richesse el de civilisation.

Dans les regions interlropicales, les besoins auxquels les
hommes onl a pourvoir, sous peine de souffrances, sonl en
Ires-petit nombre. Les recoltes se succedenl sans inlerrup-
lion, les inlemperies de 1'air sonl peu redoulablcs, el des
populalions, au bien-elre desquelles suffisenl les labeurs
les plus simples, n'acquierenl pas loules les qualiles que
necessile le progres croissanl de leurs facullesproduclives.

Sous les latitudes boreales, la nature, au contraire, im-
pose aux hommes des lulles difficiles a soulenir. La lerre,
la meme ou elle esl encore cullivable, ne leur donne que de
rares el insuffisanls produils. Les efforls les plus energi-
ques leur fournissenl a peine les moyens d'echapper aux
alleinles meurlrieres du froid el de la faim, el le manque
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de loisirs contribue puissammcnt a arreter ou a ralentir
le cours dc leurs conquetes industrielles.

Tout autre est la condition des societes qui.habitent les
climats tempercs. La, les besoins sont a la fois nombreux
et varies. Les hommes ont a se defendre tour a tour et
centre les chaleurs de 1'ete et contre les rigueurs de I'hi-
ver. II leur faut, pour se preserver des souffrances non
moins diverses que les saisons qui les amencnt, unir 1'acti-
vite a la prevoyance, et de la, chez eux, les qualites et les
habitudes que requierent les progres continus des arts et
du travail.

Les concurrents devront rechercher et constater les ef-
fets des diflerents climats sur 1'esprit que les peuples por-
tent dans 1'application de leurs facultes productives et dans
1'usage des ressources dont ils disposent.

Us auront aussi a examiner jusqu'a quel point les decou-
vertes realisees par les nations les plus avancees pourront
venir en aide aux nations qui resident sous les climats ex-
tremes, et imprimcr a leurs labeurs plus de puissance et de
fecondite.

Un seul memoireaete depose. II offre des merites d'un
ordre eleve, mais aussi des lacunes regrettables. L'intro-
duction est etendue et fort bien faite ; mais, si plusieurs par-
ties du sujet sont traitees avec un savoir incontestable et
une distinction reellc, il en est d'autres qui ne sont qu'ef-
fleurees. L'auteur a besoin dc retoucher son memoire sur
quclques points ct d'y ajoutcr une conclusion resumanl
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les verites apergues djins le cours des recherches. L'Aca-
demie n'a pas pensc que ce travail, malgre plusieurs qua-
lites remarquablcs, pdt etre couronne. Elle a rcmis cette
importante question au concours dont elle a fixe le terme
au 31 deccmbre 1874.

SECTION D'HISTOIRE GENERALE ET PHILOSOPHIQUE.

L'Academie rappelle qu'elle a propose, pour le concours
de 1874, le sujet de prix suivant:

Rechercher quelles ont ete, en France, les relations des pou-
voirs judiciaires avec le regime politiquc, et spe'cialement par
quelles causes les Parlements investis du pouvoir judiciaire
ont ete, soit a dessein, soit par le fait, beaucoup plus contraires
que favorables a I'c'tablissement dun Parlement general as-
<tocie au rjouvernement politique du pays.

Pour arriver a la solution de cette question, les concur-
rents devront examiner comparativement, d'une part la
nature et 1'origine des pouvoirs judiciaires et du regime
politiquc en France, d'autre part 1'histoire des principaux
Etats-generaux de France aux XIV% XVe, XVP et XVIP sie-
cles, et celle des Parlements judiciaires de Paris et des
provinces aux memes epoques.

Le prix est de la valeur de deux mille cinq cents francs.

Les memoires devront etre deposes au secretariat de
I'lnstitut le 31 decembre 187/4-
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PRIX TRIENNAL

FONDE PAR FEU M. ACHILLE-EDMOND ALPHEN.

Feu M. Achille-Edmond HALPHEN, ancien juge suppleant
au tribunal civil de Versailles, a, par son testament en date
du 3 juin i855, legue a 1'Academie frangaise et a 1'Academie
des Sciences morales et politiqucs « une rente annuelle de
cinq cents francs, pour les arrerages de ladite rente etre de-
cernes en prix par lesdites Academies, tous les ans, tous les
deux ou trois ans, a leur choix, savoir : par 1'Academie
franchise, a Fouvrage qu'elle jugera a la fois le plus remar-
quable au point de vue litteraire ou historique, et leplus digne
au point de vue moral; et par 1'Academie des Sciences mo-
rales et politiques, soit a Fauteur de Fouvrage litteraire
qui aura le plus contribue au progres de F instruction primaire,
soit a la personne qui, dune maniere pratique, par ses efforts
ou son enseignement personnel, aura le plus contribue a la pro-
pagation de I'instruction primaire.

Le prix que 1'Academie doit distribuer tous les trois ans
et qui, des lors, aura la valeur de quinze cents francs, sera
decerne en seance publique, selon les intentions du tes-
tateur.

Le concours sera clos le 3i decembre 1875.
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PRIX BISCHOFFHEIM.

SECTION D'EGONOMIE POLITIQUE ET FINANCES, STATISTIQUE.

Par une lettre adressee le 29 mars 1873 a M. le president
de 1'Academie, M. Bischoffheim marquait le desir que 1'A-
cademie ouvrit, pour une seule fois, un concours sur la
question relative aux conditions moyennant lesquelles la
richesse en general, et specialement les capitaux qui en
forment la masse la plus considerable, pourraient, dans
une certaine mesure au moins, etre a 1'abri des influences
qui en paralysent 1'accroissement, et souvent les dissipent
et les detruisent.

M. Bischoffheim mettait, a cet effet, a la disposition de
1'Academie, la somme de cinq mille francs.

L'Academie s'est rendue au desir de M. Bischoffheim,
et elle a propose pour le concours de 187 4 le sujetsuivant:

Du capital et des fonctions quil remplit dans t economic so-
ciale.

Montrer comment le capital se forme, s'amasse, se repartit,
se conserve, et quels services il rend a la production.

Rechercher et exposer les regies qui devraient presider a
Femploidu capital ainsi qua celuides richesseset revenus'qu'il
concourt a produire.

PROGRAMME.

L'Academie, tout en exigeant des concurrents 1'etude
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approfondie des diverses parties du sujet, recommande
particulierement a leur attention la derniere. Jamais 1'es-
prit qui preside a 1'emploides richesses acquises n'est sans
influence sur le sort des societes humaines. Plus cct emploi
est conforme aux conseils de la raison, plus il facilite la
realisation des epargnes a destination reproductive, ct plus
deviennent abondants les moycns d'action qui penncttent
au travail de multiplier et de perfectionner ses ceuvres.
Plus, au contraire, est grande la portion de ses revenus
qu'une societe sacrifie a la satisfaction de bcsoins factices,
aux consommations du mauvais luxe, a cellcs que deter-
mine le gout des plaisirs frivoles et deregles, plus se reduit
celle qui va feconder ses labeurs, et plus se propagent les
habitudes de desordre et dc prodigalites qui sement la
ruine dans les families et entravent ou ralentisscnt 1'essor
des prosperites privees et publiques.

C'est du bon usage des ressourccs dont les societes dis-
posent que depend ['amelioration de leurs destinees. Si
I'ordre, 1'economie, 1'etude et la connaissance des interets
qui leur sont propres peuvent seuls conduire a 1'aisance
des families en lutte avec le besoin, ces qualites ne sont
pas moins necessaires a celles qui possedent 1'opulence.
C'est a celles-ci a user sagement des richesses acquises, a
s'abstenir de toute depense condamnee par la morale, a
se ra.ppeler quelle influence exercent les exemples qu'elles
donnent et quelle responsabilite leur imposent les avan-
tages attaches a leur situation.

Les concurrents auront a signaler et a caracteriser les
devoirs que 1'interet public, non moins que 1'interet prive,
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impose aux differentes fractions du corps social, a montrer
qucl bien en produit l'accomplissement, quel mal en pro-
duit la negligence ou 1'oubli.

Le tcrme du concours est fixe au 3i decembre

Le prix est de la valour de cinq mille francs.

PRIX ODILON BARROT.

SECTION DE LEGISLATION, DROIT PUBLIC ET JURISPRUDENCE.

Par son testament olographe, en date du 4 juillet 1869,
M. Odilon Barrot, vice-president du conseil d'Etat, ancien
garde des sceaux, membre de 1'Institut, a legue a 1'Aca-
demic des sciences morales etpolitiques, dont il faisait par-
tie, une somme de cinquante mille francs destinee a fonder
un prix qu'elle decernera tous les deux ou trois ans alterna-
tivement au meilleur ouvrage sur le jury et sur la procedure
tant civile que criminclle, et au travail le plus liberal et le
plus pratique sur 1'emancipation de nos administrations
municipales et departementales, et sur une vraie decentra-
lisation.

L'Academie propose pour le concours de 1'annee 1877 le
sujet suivant :

Quels ont ete les vicissitudes et le caractere de la procedure
civile et de la procedure criminelle en France et en Angleterre
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depuis le XII I* siecle jusqu a nos jours, etquelles ameliorations
pourraient etre adoptees en Prance par suite de cette compa-

raison.

PROGRAMME.

Quoique restreinte, en apparence, a la procedure civile
et a la procedure criminelle , la question proposee em-
brasse en realite 1'histoire comparee de la jurisprudence
anglaise et de la jurisprudence franchise, depuis le XIIP sie-
cle jusqu'a nos jours, avec 1'indication de 1'utilite que la
legislation frangaise contemporaine peut retirer de cette
comparaison. Le point de depart du XIII6 siecle est d'un
interet special pour les concurrents; en effet, la science et
la pratique du droit se manifestent, a cette epoque, avec
un eclat particulier dans les deux pays; et quoique les no-
tions de droit romain qui furent apportees de 1'ecole de
Bologne, en France et en Angleterre, au siecle precedent,
y aient eu des destinees fort differentes, elles semblent, a
ce moment, y avoir exerce, tout comme le droit canoni-
que, une influence egale. La jurisprudence a des represen-
tants illustres des deux cotes du detroit, au XIIP siecle,
et les monuments en sont parvenus jusqu'a nous. Dans les
deux pays, le droit commun a de tels caracteres d'affinite,
qu'il semble etre 1'expression d'un meme fonds d'idees
juridiques et de sociabilite. Les institutions feodales et
civiles apparaissent de chaque cote avec des principes
presque identiques, et avec des formes analogues de pro-
ceder en justice; et, ce qui est plus a remarquer, la langue

- 57 -

juridique etait la meme dans les deux contrees, comme pour
attester une communaute d'origine de la loi et les confor-
mite"s de son application.

Tel est 1'interessant tableau que presentera aux concur-
rents la recherche historique des elements de la procedure
civile et criminelle en France et en Angleterre, au XIIP sie-
cle. Les concurrents exposeront en detail les regies qui
leur sont communes et les diversites qui les distin-
guent; la constitution de la propriete du sol, le droit qui
regit les personnes et les contrats, 1'organisation de la
justice, le formalisme de son action, les causes des simili-
tudes, et les divers monuments juridiques ou Ton pent
constater le lien qui les unit, ainsi que les divergences qui
preparent leur separation. Malgre tous les travaux accom-
plis, a cet egard, en Angleterre, en France et en Allema-
gne, depuis le commencement du siecle, il reste encore,
dans les archives, des documents a produire et des nou-
veautes a signaler. L'Acaderaie les attend du zele eclaire
des concurrents.

Sur cette premiere assise de 1'etat du droit au XIIP siecle,
les concurrents etabliront le point de depart de la direc-
tion posterieure de la science et de la pratique dans les
deux pays et reproduiront pour chaque age subsequent,
jusqu'a nos jours, le tableau compare de la marche de 1'es-
prit juridique en France et en Angleterre; ils expli-
queront comment 1'ecart des deux jurisprudences est de-
venu de jour en jour plus marque", malgre leur parente
originaire. A chaque siecle ils assigneront sa litterature
juridique. Les vicissitudes et les destinees diverses du
droit francais et du droit anglais, ainsi que des institutions
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qui s'y rattachent, ferontdonc, pour chaque epoque, 1'objet
de leur investigation approfondie. Us mettront en regard
Ics reformes successives de 1'ordre judiciairc en France, et
la persistance des coutumes normandes ou angevines, en
Anglcterre, sans oublier les systemes politiques, qui ont
prevalu dans les deux pays, et qui ont exerce une si no-
table influence sur les Evolutions du droit.

Ce sujet d'etude n'est point nouveau en France, mais
la chaine en a e"te~ interrompuc. II est de 1'honneur de la
science frangaise de la renouer, et les materiaux se retrou-
veront facilement sous la main des concurrents deja pre-
pares par la culture generate de 1'histoire du droit. L'Aca-
demic leur demande unc grande et complete exposition
de ces voies differentes suivies a travers les siecles par
la procedure civile et criminelle, dans deux Etats qui onl
eu jadis tant de rapports intinies et qui presentent aujour-
d'hui tant de dissemblances. Us chercheront si 1'influence
du droit romain si profonde et si universelle en France,
surtout au XVIC siecle, si alteree, si effacee graduellement
en Angletcrre depuis le moyen age, n'a point de part a
ce resultat. Le developpement special des deux nationali-
tes anglaise et franchise leur fournira sans doute d'utiles
observations, qui seront completees par le rapprochement
des moeurs judiciaires si diverses chez les deux peuples,
par la comparaison des grands etablissements de justice
dans 1'une ct 1'autre contree, et par 1'examen du mode
d'action de 1'esprit philosophique chez les deux peuples.

L'Academic, qui connait 1'etendue et les difficultes du
travail qu'elle propose, a voulu, pour que I'ceuvrc repondit
a son attente, et au voeu du gencreux fondateur du prix,
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prolonger le delai donne pour le depot des memoires. Elle
a proroge' jusqu'au 3i decembre 1877 la cloture du con-
cours.

Le prix est de la valeur de sept mille cinq cents francs.

Les memoires devront e"tre d^pos^s au secretariat de
1'Institut, le 3i decembre 1877, terme de rigueur,
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CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS.

L'Acade"mie n'admet a ses concours que des memoires
ecrits en frangais ou en latin, et adresses, francs de port et
broche's, au secretariat de 1'Institut.

Les manuscrits devront porter chacun une epigraphe ou
devise qui sera re'petee dans un billet cachet^ joint a 1'ouvrage
et contenant le nom de 1'auteur, QUI NE DEVRA PAS SE FAIRE
CONNAITRE, SOUS PEINE D'ETRE EXCLU DU CONCOURS.

Les concurrents sont prevenus, en outre, que I'Academie
ne rendra aucun des memoires qui lui auront ete envoyes; mais
les auteurs auront la liberte den faire prendre des copies au
secretariat de 1'Institut.

L'Academie, afin d'eviter les inconvenients attaches a
des publications inexactement faites des memoires qu'elle
a couronnes, invite les auteurs de ces memoires d indiquer
formellement, dans une preface, les changements ou les addi-
tions qu'ils y auront introduits en les imprimant.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR LA VIE ET LES TRAVAUX

DU

DUG VICTOR DE BROGUE
PAH

M. MIGNET
SECRETAIRE PERPETUEL

MESSIEURS,

Dans une des journees funebres du mois dc juin 179^,
un homme jeune encore, 1'aine d'une race gucrriere qui,
depuis deux siecles, servail la France et avail recu, pen-
danl trois generations, le baton de marechal comme en
heritage ; 1'un des FranQais valeureux qui avaienl comballu
pour 1'independance des colonies anglaises en Amerique
el la formalion de la republique des Elals-Unis; 1'un des
mcmbres de celte noblesse qui, a 1'Asscmblee constiluanle
de 1789, avail adople les grands principcs de la revolution
francaise qu'il avail ensuile defendue par les armes conlre
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les agressions de 1'Europe, attendait en prison la mort a
laquelle 1'avait condamn6 le tribunal revolulionnaire. II de-
manda a voir son jeune fils. On le lui amena. II embrassa
cet enfant avec tendresse. « Mon fils, lui dit-il, on va faire
mourir ton pere. Si Ton te dit que c'est la liberte qui 1'a
tue, n'en crois rien ; et montre-toi toujours fidele a sa
cause. » Le pere qui faisait a son fils cette genereuse re-
commandation, avant de mourir, etait le prince Victor de
Broglie, et le fils qui la recevait a 1'age de neuf ans et qui
devait la suivre, avec une fidelite eclairee et une inebran-
lable Constance, durant le cours de sa longue vie, etait le
due Victor de Broglie.

Ne le 28 novembre 1785, Achille-Le'once-Victor-Char-
les de Broglie, eut une enfance crucllement eprouvee. Pen-
dant que son pere etait conduit a la mort, sa mere etait
enfermee dans la prison de Vesoul. Mais grace au devoue-
ment courageux d'un fidele serviteur qui seconda son Eva-
sion, ellc put se refugier en Suisse a travers les montagnes
du Jura. Separe de sa mere, apres avoir perdu son pere,
le jeune Victor de Broglie fut mene avec ses sceurs dans
les Vosges, au chateau maternel de Saint-Remy, place sous
le sdquestre et ou les pauvres orphelins etaient si depour-
vus de tout que, pour les faire vivre, les domestiques de
la maison furent reduits a les recommander a la charite du
representant du peuple en mission. Ce fut dans cette situa-
tion lamentable qu'il passa les annees 1794 et 1795.

Lorsque les fureurs revolutionnaires parurcnt moins a
craindre, sa mere put revenir en France, et bientot elle
donna a ses enfants un digne protecteur. Elle epousa
en secondes noces le marquis Voyer d'Argenson. Petit-fils
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du comic d'Argenson qui avail ele minislre de la guerre
sous Louis XV, M. Voycr d'Argenson elail un grand sei-
gneur devenu democrale liberal. II 1'elail devenu par con-
viclion el avec un enlier desinleressemenl. II avail puise
dans les doclrines du XVIII" siecle le plus sincere amour
pour la liberle el il avail adople le principe de 1'egalite
sociale en voulanl peul-elre en pousser les consequences
trop loin.

Le jeune de Broglie, pour lequcl il fut comme un second
pere, fut eleve dans les memes idees qu'il admit en ce
qu'elles avaient de genereux, sans les accepler en ce qu'el-
les pouvaienl avoir d'exlreme ou d'impralicable. Son cspril
vif el ouverl se developpa avec independance. Son educa-
lion se fil un peu parloul. Les ecoles publiques ou il eludia
sous des mailres eminenls ; le monde eleve dans lequel son
nom el sa dislinclion 1'inlroduisirenl de bonne heure;
1'Europe qu'il ful ensuile appele a parcourir el donl il
eludia les inlerets el les langues ; les grands evenemenls
auxquels il assisla en speclaleur qui voyail de pres et qui
jugeail bien, remplirenl d'une instruction solide et variee
son active inlelligence aussi remarquable par la porlee que
par la mesure, douee de finesse aulanl que de fermele".

II avail a peine quinze ans, lorsque se reconslilua la so-
ciele nouvclle que la revolution avail preparee en boulever-
sanl de fond en comble la sociele ancicnne el que le con-
sulal assil sur les larges bases de 1'egalite civile. En voyant
se relever dans 1'ordre el s'adminislrer avec juslice une
sociele d'ou les privileges elaienl exclus el ou le droil
commun seul elail admis, il en admira I'habile el seduisanl
organisaleur. « Les qualre annees qui suivirenl le dix-huil

9
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brumaire, dit-il, furent une serie de triomphes au dchors
sur les ennerais, au dedans sur les principes du desordre
et sur 1'anarchie. Ces quatre annees sont, avec les dix an-
necs du regne d'Henri IV, la mcilleure, la plus noble partie
de 1'histoire de France. » Tout en louant les resultats du
dix-huit brumaire, M. de Broglie n'en apercut pas moins
les dangers. « J'etais bienjeune en 1800, ajoule-t-il; eleve
dans les principes de mon pere et dc mon bcau-pere, j'in-
clinais fort, a part moi, du cote de ceux qui redoutaicut le
progres de la dictature plus qu'ils n'en appreciaient les
bicnl'aits. Ge qui me choquait le plus, c'etait toute appa-
rcnce de retour a 1'ancien regime. »

Ge fut en 1809 qu'il entra a cette ecole des affaires et
des evenements ou se forma de plus en plus la sagesse
precoce de son jugement. Nomme auditeur au conseil
d'Ktat, ilassista, avec unecuriosite clairvoyante, auxgrandes
seances que rempereur lui-meme presidait deux fois la
semainc, et il ne fut pas toujours edifie par la moderation
de vues du mailrc de la France et par la dignite de langage
du dominalcur du mondc. II prit part au dehors a des
missions importantes, envoye qu'il fut en Illyrie avec le
marechal Marmont, en Espagne avec le marechal Bessie-
res. Attache en 1812 a 1'ambassade dc Polognc sous le ce-
lebre archeveque de Malines, le spiritucl abbe de Pradt,
dont 1'esprit n'etait pas de 1'habilete et dont 1'habilete
meme n'aurait pas alors servi a grand'chose, il vit com-
ment se ruinent les puissances qui ne savent pas so mo-
dcrer et qui croient se fortifier en s'exagerant. LYmpire
etait pour ainsi dire partout a cette epoque ; il s'etrndail
de Rome aHambourg, etl'empcreur commandait la mcmc
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ou il ne regnait pas. II etait le dominateur du continent,
terrific par ses victoires et n'attendant que 1'occasion de se
soustraire aux etreintes de sa puissance. II la lui fournit
lui-meme. Get homme si grand par le genie et si intempe-
rant par 1'ambition, apres avoir envahi 1'Espagne qu'il n'a-
vait pas domptee, penetrait dans la Russie qu'il voulait
soumettre, et ses armees, jusquc-la invincibles instruments
de sa domination, dejii affaiblies en se heurtant centre un
peuple souleve, allaient se perdrc dans les vastes espaces
et sous les frimas du Nord.

Lorsque commcnca la lugubre retraite de Russie et
avant meme le passage a Varsovie du grand capilaine
qu'avaient vaincu les elements et non les hommes, M. de
Broglie fut charge de porter la nouvelle triste mais atte-
nuee du desastre a Vienne ou il importait tant de maintenir
rempereur d'Autriche dans 1'alliance francaise. II devint
meme, au commencement de i8i3, premier secretaire dc
1'ambassade de France a Vienne. II fut appele a 'ce poste,
alors plus important que jamais, sur la demande du nouvel
ambassadcur, ancien ami de son pere, parle comte de Nar-
bonne, militaire brillant et negociateur habile qui portait
tant dc bonne grace dans 1'intrepidite, de droiture dans
la politique et savait allier si bien, vis-a-vis du grand empe-
reur, la delicatcssc dans 1'admiration a la franchise dans
le devouement.

De Vienne, ou le jeune et sagace secretaire parvint a
recueillir les documents les plus certains sur les disposi-
tions ct les forces de 1'Autriche, il suivit au congres de
Prague M. de Narbonne qui y fut envoye avec le due de
Vicence pour y trailer de la paix europeenne. Gette paix
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se negociait sous la mediation de I'Autriche, pendant le
court armistice conclu apres les victoires de Lilt/en ct de
Baut/en. Le moment etait solennel. Des resolutions qui
seraient prises, pouvaient dependre le sort de I'empire et
meme de la France. L'Autriche qui, dcpuis quatre annees
de paix, avait refait sa puissance en reorganisant ses trou-
pes, se declarait prete a dissoudre la coalition europeenne,
si 1'empereur Napoleon acceptait les propositions qui lui
etaient offertes. Ges propositions lui laissaient une gran-
deur encore demesuree, puisqu'elle devait s'etendre des
extremity's de la Hollande incorporee a 1'empire jusqu'au-
dela du Frioul et jusqu'a Rome. Si, en les rejetant, I'em-
pereur se refusait a la paix du monde, I'Autriche sc join-
drait au resle de 1'Europe etmettrait en campagne 200,000
homines de plus contrc lui. Le due de Vicence et le comic
de Narbonne, qui le savaient et qui en etaient alarmes,
envoyerent de Prague a Dresde M. de Broglie porter
les documents qu'il avait fort habilement reunis et qui
altestaienl le grand peril dont 1'empereur etait menace.
M. de Broglie les remit, en arrivant, au due de Bassano qui
enfutd'abord consterne, mais qui, les ayant communiques
a 1'empereur, revint d'aupres de lui avec une satisfaction
radieusc. « L'empereur, dit M. de Broglie, apres 1'avoir un
peu reprimande, I'avait convaincu que mes chiffres etaienl
des fables et nous des idiots. J'insistai; le due de Bassano
persisla. Je persistai dc mon cote. — Mon cher, me dit-il
enfin, 1'empereur en sail plus que nous sur cela commc
sur toutcs choses, et son opinion est pour moi commc une
orniere de marbre ou je marche en securite sans m'en
ecarter. »
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Au fond 1'empereur ne voulait renoncer a rien. II
croyait que ceder, c'etait dechoir. Anime d'ailleurs de la
confiance du grand capitaine qui esperait venir a bout de
tous ses ennemis par des victoires, et les accabler les uns
apres les autres sous des coups rapides et heureux, il
rompit les negociations de Prague, affronta 1'inimitie de
I'Autriche, dont il cut la passagere satisfaction dc battre
les troupes une fois de plus, et il alia dans les plaines de
Leipsick, en trois jours de la plus formidable bataillc,
briscr centre les forces de toutc 1'Europe 1'armee qu'il
avait refaite si rapidement et rendue trois fois victorieuse
a Liitzen, a Bautzen et a Dresde. II n'cn continua pas
moins la lutte, durant cette campagne dc i8i4 ou il
deploya les mcrveilleuses ressourcesde son genie militaire,
remporta dc si surprenantes victoircs, mais ou a la fin il
succomba en cntrainant dans sa chute la grandeur memo
de la France.

Lorsque a I'empire tombe succeda la royaute des Bour-
bons restauree sous la forme constitutionnclle, M. de Bro-
glie, dont 1'esprit s'etail applique aux affaires, dont 1'expe-
rience s'etait murie au spectacle des evenemcnts, a qui les
exces dc la conquete en Europe et les souvenirs de 1'assu-
jettisscmenl en France avaient donne 1'ainour d'une paix
stable ct le clesir d'une liberte reguliere, f i t j)artic en i8i4
d'un des grands corps de 1'Etat. 11 entra dans la chambre
des pairs, ou il fut appele sans s'y attendre. II avail comme
oublie qu'il elait le chef de la branehe ainec de la maison
de Broglie. Mais son onclc, le prince Amedee de Broglie,
ne 1'oublia point, et cet aide de camp du prince de Conde
dans 1'emigration, qui aurait pu sollicker la pairie pour



lui-meme, fit valoir, avec un louable desinleressemenl, les
droits de son neveu qui fut nomine" pair de France ii son
insu. Dans cette chambre ou siegeaienl des senateurs et
des emigres, qui comptait des noms illustres de 1'ancienne
France et des noms glorieux de la France nouvelle, le due
de Broglie porta 1'esprit liberal de son siecle et fut tou-
jours pret a defendre les principes politiques de la revolu-
tion et ses grands resultats sociaux.

Son age, qui lui commandait une certaine rctenue, et les
evenements qui se precipitercnt, ne lui permirent de
prendre part aux deliberations de la chambre des pairs
qu'a la secondc restauration. II y debuta dans un proces
celebre ct tragique. L'accuse" e"tait un heros, auquel ses
exploits guerriers auraient dik scrvir de sauvcgarde et que
des passions inexorables allaient faire condamner.

Le marechal Ney etait poursuivi comme coupable de
haute trahison. Lorsque, le 3 decembre i8i5, s'ouvrit le
debat de ce proces, devant la chambre des pairs trans-
formed en cour dc justice, le due de Broglie venait d'at-
teindre, depuis cinq jours, sa trentieme anne"e et il avail
acquis le droit de voter. On imagine sans peine 1'usage
qu'il en fit. A ses yeux, le marechal Ney n'elail justiciable
que de 1'histoire. Aussi, lorsque vint son tour d'opiner, il
n'invoqua point, comme quelques pairs essayerenl de le
faire avec timidite, soil la capitulation de Paris, soil le
souvenir de tant de glorieux services qui devaient proleger
la vie du marechal, II se leva, et, d'une voix claire et ferme,
a la question de culpabilite sur le crime de haute trahison,
il rdpondit resolument : non, Ge wow, qui surprit 1'assem-
blee, et qui fut repete de bouche en bouche, il le motiva
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avec force. Son argumentation vigoureuse et genereuse
ctonna sans convaincre. La passion des uns ne put pas la
comprendrc, la faiblessc des autres ne sut pas 1'admettre.
Elle aurait epargne a la restauration une faute sanglante.
Elle fait grand honneur au due de Broglie qui, avec la
fermete d'un juge tres-independant, montra 1'esprit d'un
politique Ires-sage.

Ce fut quelques mois apres ce vote courageux qu'il
Irouva le bonheur le plus pur dans 1'union la mieux
assortie. Le due de Broglie epousa en feVrier 1816 la
fillc charmante de la celebre Mme dc Stael. Mllc Albertine
de Stael etait dans toutc la fleur dc la jeunesse et de la
beaute. Elle avail une bonte aimable, une piete douce, des
graces serieuses et, avec les plus pures distinclions de
1'ame, les agrements de 1'espril le plus cullive. Douee a la
fois des qualiles qui plaisent et des vertus qu'on admire,
clle etait la digne compagne du due de Broglie dont clle fit
la joie ct 1'orgucil.

Les douceurs de cette grande felicite privec ne le delour-
nercnl point des severes devoirs de la vie publique. II
alia fidelement les accomplir dans la chambre des pairs ou,
pendant toute la duree de la reslauration, il monlra 1'atta-
chement le plus eclaire aux liberles nationales dont il
aurait desire la ferme consecration et le devcloppemcnt
graduel sous la royaute conslilutionnellc. Apres 1'heurcuse
ordonnance du 5 septembre 1816 par laquelle ful dissoule
avec autant de courage que d'a-propos, la chambre violem-
ment reactionnaire de i8i5, il appuya les diverses mesures
que pril le gouvernemenl de la reslauralion pour assurer
la pleine execulion de la Charte. Favorable a loules les



lois qui furent proposees a ce sujet, il cut beaucoup de part
a 1'une des plus importantes d'enire elles, a la loi de 1819
sur la presse. De concert avec I'eloquent garde-des-sceaux
M. de Serre, en ce moment bien dispose pour la cause li-
berale, il fixa lui-meme les prmcipes, regla 1'economie,
redigea le texte de cette loi dont il fut 1'habile et savant
rapporteur a la chambre des pairs, et qui, determinant avec
sagesse les droits de la presse, soustraite a la censure, en
soumettait tous les ecarts au jury.

II appuya si utilement le ministere qui, sous la di-
rection du due Decazes , essayait de fonder et d'elendre
la liberte, qu'il lui fut propose d'entrer dans les conseils
de lacouronne. II n'accepta point, et Louis XVIII, qui lut
avec regret la lettre ou le due de Broglie donnait modeste-
ment les raisons de son refus, ecrivit au due Decazes :
« J'espere vivre assez pour employer au service de 1'Etal
des talents qu'il ne se conlestera plus. »

Mais le monarque eclaire et prevoyanl qui avail donne
la charte et qui esperait affermir la royaute de sa maison
en 1'appuyant sur la liberte publique, fut bienlol hors
d'etat d'appeler un serviteur du pays, comme le due de
Broglie, dans les conseils de la couronne. Le gouvernement
de la restauration tomba entre les mains du parti dont les
doctrines prevalaient alors en Europe et dont les ambi-
tions, a la fin triomphantes, aspiraient a se satisfaire en
France.

Execuleur des arrets de la Sainte-Alliance, apres le
congrfes de Verone, ce parti alia combattre en Espagne
la monarchic constitutionnelle, qu'une armee autrichienne,
apres le congres de Laybach, avail deja renversee en Italic.
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Hoslile aux principes comme aux resultats de la revolulion,
il chercha, aulant qu'il le pouvait, a ramener 1'ancien ordre
polilique el religieux de la France, en reconsliluanl la
preponderance de la classe arislocralique ; en retablissant
1'inegalite civile dans les families par le projct de loi sur le
droil d'ainesse el sur les subslilutions ; en introduisanl de
nouveau le dogme calholique dans 1'Elal par la loi sur le
sacrilege; en apporlanl a 1'enseignemenl public des res-
Iriclions propres a arreler le mouvemenl des esprits ; en
comprimant encore plus, par une loi de servilude, la presse
polilique deja exposee aux proces de lendance, et de nou-
veau soumise a 1'arbitraire de la censure.

M. de Broglie comballil vivemenl lous ces projels et
toutes ces lois, a la Iribune de la chambre des pairs. II les
combattit dans des discours vraiment remarquables par
1'etendue des vues, la superiorile des raisons, une verve
auslere el eloquenle. II monlra une enlenle des affaires si
grande, une connaissance du droil si profonde, il defendil
si judicieusemenl la sociele moderne lelle que 1'onl faile
le lemps el la revolulion, que ces discours, survivanl aux
circonstances ou ils ont etc prononces, reslenl comme des
modeles de discussion elevee el savanle, des morceaux de
polilique el d'hisloire, el se lironl loujours, avec 1'inlerel
saisissanl el inslruclif qu'a su y repandre un raisonncur
d'aussi grand espril, un oraleur d'aussi fier el d'aussi so-
lide lalenl.

Oulre ces beaux discours poliliques, M. de Broglie fit,
quelque temps apres, sur des sujets de legislation generale,
d'organisation adminislralive, de haule philosophic el
meme de crilique lilleraire, des ecrils que recommandaienl
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egalement la vigueur ct I'originalite de la pensee, 1'e-
tendue du savoir, la finesse du gout. Us parurent tous
dansun recueil mensuel, dans \nRevue francaise, entreprise
en 1828, a 1'instar des grandes revues anglaises, pour de-
fendre et repandre les idees elevees du parti moins noin-
breux quo celebre auquel avail cte donne Ic nom de
Doctrinaire et qui reconnaissait pour ses chefs , avec
M. Royer-Collard, M. de Broglie et son illustre ami
M. Guizol.

Au nombre des articles que M. de Broglie insera dans
la Revue frangaise, il en est plusieurs qui sont des ouvrages.
II fit sur le Droit de punir, sur la Peine de mort et sur les
Peines- infamantes, des dissertations tout a la f'ois philoso-
phiques et pratiques. Penseur profond et criminaliste
savant, M. de Broglie, apres avoir donne des fondcments
inebranlables au droit social de punir, marque 1'etendue et
fixe les limites de ce droit par la nature ct dans le degre
des pcines que la societe a le pouvoir d'appliquer scion la
gravite des offenses, et de mesurer tout ensemble a la jus-
tice et a ses besoins. II n'en exclut point la peine de mort,
malgre ce qu'a d'irreparable cette terrible expiation qui
retranche de la vie celui qui n'a pas craint, avec une froide
premeditation, en suivant des instincts cruels ou des pas-
sions cupides, d'attenter a la vie d'autrui. Si le due de
Broglie ne repousse pas la peine de mort, il s'eleve centre
les aggravations qui, dans certains cas, y restaient encore
attachees. Avec une noble idee de la justice et un senti-
ment vrai de la dignite humaine, il demande que les chali-
ments soient simples en etant proportionnes; qu'ils puis-
sent corriger et non pervertir; que I'infamie qui dure ne
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s'ajoute point a la peine qui finit et que les condamnes
ne soient pas voues a une irremediable depravation par
une fletrissure perpetuelle. Quclques annees plus tard, un
adoucissement de la loi criminelle auquel M. de Broglie
ne fut pas etranger, abaissa d'un degre les peines qui,
depouillees de leur cruaute, furent rendues d'une applica-
tion plus assuree, et, par la suppression de 1'exposition
publique, du carcan et de la marque, d'une application
plus humaine.

Apres avoir, dans une vaste etude sur la juridiction
administrative, examine tout ce qui ticnt a cctte matiere
delicate, en se montrant aussi mesure dans la pratique
qu'ingenieux dans la theorie, M. de Broglie traita, du point
de vue philosophiquc et d'une maniercpuissante, la grandc
question de 1'Existence de fame. II attaqua et refuta la these
contraire que soutenait M. Broussais dans son ouvragc alors
celebre de F Irritation et de lafolie. En philosophic comme en
medecine, adversaire vehement ct moqucur des forces ca-
chees et des principes invisibles, M. Broussais niait tout cc
qu'il n'aperccvait pas et, avec beaucoup d'esprit, il ne croyait
qu'a la matiere. Le principe qui anime le corps, qui rend
riiomme juge de ses sensations, libre dans ses volontes, au-
teur ct dominateur de ses pensees, il ne le placait pas seu-
lemcnt dans le corps, il le confondait entierement avec lui.
Pur altribut des organes, son action n'etaitpas secondee par
cux, mais venait d'eux, et, comme il n'etait pas autre chose
qu'cux, sa vie cessait avec la leur. Puisque tout etait corps,
rien ne subsistait plus apres la dissolution du corps.

M. dc Broglie confondit ce materialisme triste et orgucil-
leux. II n'invoqua pas les preuves morales a 1'appui de
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1'existence de Fame, il(employa les precedes scientifiques.
S'avancanl en observateur et concluant en Jogicien, il ana-
lysa avec une precision rigoureuse les fails intellectuels
accomplis dans la conscience humaine, et, ne s'appuyant
jamais que sur les donnees fournies par la plus severe expe-
rience, il demonlra victorieusement la nature spirituelle de
1'ame unie ici-bas au corps dont elle se sert et auquel elle
doit survivre.

Apres avoir lu le due de Broglie, on est encore plus logi-
quement certain de 1'existence de ce principe spirituel et
immortel que tous les temps ont reconnu, que tous les
peuples ont proclame, qui est la conception legitime du
sens cqmmun et le glorieux patrimoine du genre humain.
Engage dans la maliere sans se confondre avec elle, ce
principe est indivisible tandis que la matiere est etendue,
permanent tandis que la matiere est mobile, identique a
lui-meme tandis que la matiere se renouvelle sans cesse
et ne saurait, dans ses molecules divisees et changeantes,
garder 1'unile, assurer la permanence, constater 1'identite
du mot humain que conserve uniquement 1'ame dans la-
quelle reside 1'intelligence, d'ou part la volonte, et qui,
libre et responsable, est la cause durable de tout ce dont
le corps n'est que I'ephemere instrument.

Pendant que le due de Broglie publiait ces savants tra-
vaux dans la Revue francaisc, le gouvernement de la Res-
tauration avail suivi le cours naturel de ses destinees.
Apres six ans de la domination inquietante d'un parti ex-
treme, le pays alarme avail, aux elections generates, envoye
a la Chambre des depules une majorite, expression de ses
craintes comme de ses voeux. A celte epoque un ministore,
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conslilulionnel avec sagesse, modere avec resolution, repa-
rateur avec opportunite, avail entrepris, sous la direction
conciliante d e M . d e Marlignac, de remellre en accord les
droits de la societe moderne el les pouvoirs de la dynaslie
ancienne. II y elail un momenl parvenu. Mais eel heureux
accord n'avail pas dure. Le roi avail nomme un minislere
menac.anl auquel la majorile de la Chambre avail refuse
son concours ; il avail alors revoque les liberles du pays
par un coup d'Elal et le pays avail renverse 1'aulorile" du
monarque par une revolulion.

Le ducde Broglie, fidele a ses principes, devoud au bien
public, apres avoir combattu les projets du minislere Vil-
lele, applaudi aux efforls du minislere Marlignac, deplore
la formalion du minislere Polignac, resisle au coup d'Elal
de la royaule, adhera a la revolulion de Juillel i83o. Gelle
revolulion, provoquee par la violalion des lois el enlre-
prise pour leur defense, avail a ses yeux la necessile pour
excuse, 1'assenlimenl el le droil du pays pour justification.
Elle etail moderee bien que populaire; el, jusle dans ses
molifs, elle elail liberate dans ses resullals. La Charle
conslilulionncllc amelioree n'elail plus un don concede
par la royaute et pouvanl elre revoque par elle, mais un
conlral enlre la royaule el la nalion. Elle semblail devoir
assurer 1'elablissemenl el la duree du regime monarchique
represenlalif. Ce regime que la loi devail dominer, qui
par son principe monarchique se rallachail aux habitudes
anciennes de la France, par son caraclere represenlalif
s'adaplail aux besoins nouveaux qu'avail la France de se re"-
gir elle-meme, pouvail en effel donner a noire pays la liberle
avec ses developpemenls, 1'ordre avec ses prosperiles.
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Le due de Broglie en devint 1'un des soutiens. Des le
. 29 juillot, la commission qui siegeait a l'H6tcl-de-Villc et

a la tete de laquelle e"tait 1'illustre et opiniatre champion
du droit des peuples dans les deux mondes, le general La
Fayctte, 1'avait dcsigne pour <Hre ministre; le 8 aout, le
nouveau roi, apres sa consecration constitutionnelle, lui
confia le ministere de 1'instruction publique et des cultes,
auquel fut ajoutee la presidency du conseil d'Etat. Le due
de Broglie fit ainsi partie dn premier cabinet qui, dans sa
composition un peu melange'e, renfermait les elements
asscz divers de toutes les opinions liberales.

Le due de Broglie n'y resta pas longtemps. Apres y ctre
entre avec une patriotique modestie, il en sortit avcc un fa-
cile desinteYessement. II n'avait point d'ambition; mais lors-
qu'a l'automne de 1882 et dans des circonstances tres-deli-
cates, ses services furent recherches de nouveau, il n'hesita
point. II devint ministre des affaires etrangeres dans ce
grand cabinet du n octobre, ou M. Thiers dirigea le de-
parlement de 1'interieur, M. Guizot le ministere dc 1'ins-
truction publique, et qui pratiqua dans sa verite et sa ple-
nitude le regime parlementaire.

Gouvernant avec vigueur non moins qu'avec prudence,
ce puissant et habile ministere cut un souci constant des
inte~rets publics, un respect assidu des principes constitu-
tionnels. Au dedans il A'ainquit les revokes et maintint les
libertds. II affermit 1'ordre et resta dans la loi. Au dehors
il soutint hardiment une politique genereuse. Cette poli-
tique, le gouvernement deJuillet 1'avait inauguree presque
des son origine, en appuyant des armes francaises la revo-
lution de Belgique qui brisait le royaume des Pays-Bas
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forme en i8i5 centre la France; et un grand ministre que
la mort avail enleve trop tot, M. Casimir Perier, 1'avait con-
tinuee dans 1'Italic eentrale, ou la preponderance alors
menagante de 1'Autriche avail ete balancee par la polilique
et hardie expedition d'Ancone. Le royaume de Belgique
restait inacheve et son sort pouvait redevenir incertain
tant qu'il ne serait pas mis en possession d'Anvers qu'oc-
cupaicnt toujours les troupes hollandaises. Desleur arrivee
au pouvoir, les minislres du 11 octobre deciderent avec
resolution d'assiegercette forte place queretenait, sansvou-
loir larendre, 1'opiniatre roi des Pays-Bas. Uncarmee fran-
gaise sous le commandement du populaire marechal Gerard
partit aussitot pour aller faire ce siege perilleux. Anvers
fut pris et le royaume de Belgique, auquel il fut rendu et
qui fut ainsi complete, put se gouverner librement et dut
couvrir dc son utile neutralite la frontiere septentrionale

de la France.
Cette politique habile qui encourageait le regime des

Etats libres, partout ou il pouvait justement s'etendre,
fut suivie au-dela des Pyrenees. Par la quadruple alliance
entre la France, 1'Angleterre, 1'Espagne et le Portugal,
la cause constitutionnelle prevalut, apivs dc longues luttes
et malgre les monarchies absolues de 1'Europe, dans les
deux parties de la peninsule ib(5rique. Le due de Broglir
conduisit toujours avec une grande dignite les affaires ex-
tdrieures de son pays dont il sut en tout occasion faire
respecter le gouvernement. II poussa meme quelquefois,
vis-a-vis de certaines puissances un peu hautaines et pas
toujours bieYweillantes, la dignite jusqu'a la roideur, ce
qui n'6tait peut-etre ni un defaut ni un mal; car dans ce
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temps beaucoup de fierle n'elail pas hors de saison, et un
peu de roideur pouvait ne pas elre sans utilite".

Un Iraile que M. de Broglie n'avait pas signe", mais qu'il
avail soutenu, lui fit deposer, dans toute la rigueur parle-
mentaire, le portefeuille des affaires etrangeres lorsque la
chambre des deputes, a la majorite de quclques voix, re-
fusa 1'indemnile due aux Etats-Unis en reparation des
grandes pertes qu'avaient infligees a leur commerce les
de"crets impe'riaux de Berlin et de Milan. Mais il fut bienlol
invite a le reprendre apres que, mieux eclairee, la cham-
bre eut admis le traite qu'elle avail d'abord rejete. II
recul de la confiance du roi el de 1'assenliment affectueux
de ses collegues la presidence de ce grand minislere qui,
pendanl qualre annees, veilla si bien el si noblemenl aux
inlerels du pays donl il dlendil 1'influence au dehors, ou
il affermil 1'ordre inlerieur en respeclanl la liberle publi-
que, ou s'execulerenl des travaux avantageux avec une
discretion habile, ou se repandit 1'enseignemenl a lous les
degres avec une savanle sollicilude, ou se developperenl,
sur lous les poinls, les prosperiles avec une heureuse abon-
dance.

Ce ful cependanl alors qu'eclala le plus abominable des
complols. Le 28 juillel i835, le roi, enloure de ses fils,
ayanl aupres de lui qualre de ses minislres et un illustre
marechal de France, suivi d'une nombreuse el brillanle
escorle, passail la revue de la garde nationale sur les bou-
levards remplis d'une foule curieuse el joyeuse. A peine
avail-il depasse la hauteur de la rue du Temple qu'une
horrible detonation se fit enlendre. C'elail la decharge
meurlriere d'une machine infernale qui, parlie d'une mai-
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son voisine el dirigee contre le roi, repandil sur le boule-
vard la morl el la conslcrnalion. Le roi resla deboul, ses
fils ne furenl pas alleints ; de ses minislres un seul, le due
de Broglie, eul le collel de son habil perce" d'une balle ;
mais le marechal Morlier qui avail survecu a lanl de ba-
lailles ful frappe a ses coles, el, non loin de lui, plus de
Irenle personnes de tout rang, de toul sexe, de loul age,
luees ou blessees, lomberenl viclimes de eel epouvanlable
allenlal.

Ne fallail-il pas proleger la vie conslammenl menacee
du monarque el faire respecler son inviolabilile conslilu-
lionnclle Irop ouverlemenl meconnue? Ce ful le principal
objel de ces mesures lulelaires qui onl recu le nom de lois
de seplembre. Sans porler alleinlc a aucun droil, les lois
de seplembre inlerdisaienl celle licence de 1'outrage quidu
mepris enhardissait au meurlre du roi, el ellescondamnaienl
les allaques incessammenl dirigees conlre le principe legal
de la royaule qui lendaienl a preparer el a precipiler le
renversemenl de la monarchic conslilulionnelle. Le due
de Broglie les presenla aux chambres qui les volerenl apres
une memorable discussion, dans laquelle il en monlra J'op-
porlunile dans un des discours les plus incisifs, les plus
fermes el les plus eloquenls.

Le puissanl cabinel qui avail Iraverse lanl de difficulles,
en les surmonlanl, echoua bienlot contre une mesure inopi-
nee d'un de ses membres qui se montra plus enlreprenanl
financier que polilique avise par le projel hasardeux de la
reduction des renles. Le minislere loul enlier se relira, et
le due de Broglie quilla alors le pouvoir pour ne plus le re-
prendre. II le quilta sans peine. L'exercice de 1'autorile

11



L/

— 82 —

pouvait etre un devoir pour lui, jamais un plaisir. Mais si
le defaut d'ambition le tint desormais en dehors du minis-
lere, le desir du bicn public le tint toujours pret a donner
1'appui dc ses judicieux conseils ct de sa parole respectee.
Aussi, sans prcndre aux affaires une part directe, il no
cessa pas d'en suivre la marche avec une sollicitude patrio-
ticjue. En maintes occasions, le sage politiquc exposa ses
avis, le genereux orateur exprima ses sentiments, dans les
nombrcux et beaux discours qu'il prononca a la chambrc
des pairs, de i836 a 1848, sur toutes les questions ou se
trouvaient engages les grands intercts du pays.

Au plus fidele devoucmcnt envcrs la France, M. de Bro-
glie joignait un noble /ele pour la cause de 1'humanite.
Cette cause, pendant vingt-cinq annees, il 1'a servie comme
1'un des adversaires les plus eloquents et les plus infatiga-
bles de 1'esclavage dans les colonies. Plein d'une immense
pilie pour ces creatures inforlunees qui, propriete d'autrui.
depossedees de la volonte ct de la dignile humaines, vi-
vaient dans les tristesses et les abaissements de la servi-
tude, M. de Broglie en France, commc les Glarkson, les
Macaulay, les Wilberforce, les Brougham en Angleterre, a
travaille d'abord a reduire le nombre des esclaves par
1'empechement rigoureux de la traitc, cnsuite a faire cesser
la servitude corporelle par 1'affranchissement memo des
esclaves. Des 1822, il avail propose une adresse au roi
pour qu'il flit apporte de serieuv obstacles a ce commerce
inhumain qui sc faisait audacieusement sur la cote d'Afri-
que. En i833, afin de 1'cnipedier plus efficacement, il n'a-
vait pas craint de conclure avec I'Anglcterre le fameu\e qui donnait aux croiseurs des deux pays, sur les na\-
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res des deux nations, le droit de visile si attaque el dont il
fit disparaitre plus tard, en i845, par une negoeialion hcu-
reuse eommc ambassadeur a Londrcs, les clauses qu'avail
trouvecs blessantcs la susceptibilile nalionalc. En mars
i84o, il prcsida la grandc commission insliluee au minis-
lerc dc la marine, afin d'examiner el de resoudre la ques-
tion meme de 1'esclavage dans les colonies francaises. Cette
commission dont M. de Broglie dirigea les travaux, au nom
de laquelle il fit dc vastes el memorables rapports, prepara
I'affranchissement graducl des esclaves quc brusqua la
republique de 1848 par une emancipalion soudaine. M. de
Broglie avail poursuivi, durant un quarl de siecle, la lache
vraimenl humaine de 1'abolilion de 1'esclavage, avec les
idees d'un philosophe, les senlimenls d'un chrelien, la ge-
ncrcuse pitie d'un homme de co3ur et la prudence experi-
menlee d'un homme d'Etat.

La revolution du 24 fevrier 1848, qu'on aurait pu faci-
lemcnl eviler par des concessions opportunes et en oppo-
sanl une resistance inoins prolongee au vceu comme au pro-
givs politique du pays, elail survenue, enamenanldes ei'fels
disproporlionnes a ses causes. Elle ne re forma pas, elle de-
truisit; et, aulieude redresser la royaute conslilutionnelle,
ello la supprima. Cette revolution causa des regrets bien
naturels au due de Broglie cl lui inspira de justes alarmes,
parce que, sachanl cc qu'elle venail de rcnverser, il entre-
voyailce qu'elle pouvait produire. Cependant, apres qu'une
conslilution, trop mal congue pour Sire longlemps obser-
vee, cul cree, avec une assemblee unique inveslic de 1'au-
lorile legislalive , un presidenl de la republique , supreme
deposilaire de la puissance execulivc, et eul laisse, sans lien
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comme sans accord, ces deux pouvoirs, egalement issus du
suffrage universel et destines, celui qui possedail le droit
a succomber sous celui qui disposait de la force, M. de Bro-
glie fut elu, en 1849, depute" a 1'Assemblee nationale. Ac-
ceptant ce mandat par devoir, il le remplitavecpatriotisme.
Pendant deux annees, il s'unit aux courageux citoyens qui
chercherent a assurer le respect du bon droit politique en
meme temps que le maintien du bon ordre social. Mais
ce fut en vain. Au 2 decembre i85i, le president de la re"-
publique se fit usurpateur par un coup d'Elal. Le due de
Broglie, encore souffrant d'un acces de goutte, elail re-
tenu chez lui, lorsqu'il apprit la violation des lois, 1'attentat
contrc 1'Assemblee, 1'arrestation nocturne de ses plus il-
lustres membres, et, se faisant transporter aussitot a la
mairie du Xc arrondissement ou s'etaient reunis un grand
nombre de ses collegues, il protesta avec eux centre celte
usurpation de pouvoirs et ces violences de la force, et,
comme eux, il fut conduit prisonnier par des soldats a la
caserne du quai d'Orsay. Depuis ce moment qui mettait la
France sous la main d'un maitre absolu, le due de Broglie,
attriste de la nouvelle servitude de son pays, se confina
dans une retraite qu'il ne devait plus quitter.

Tous les respects 1'y avaient accompagne. II n'en sortait
guere que pour assister aux seances des deux Academies
qui avaient tenu a honneur de le recevoir. II appartenait
depuis longtemps a 1'Academie des sciences morales et po-
litiques dont il avail ete nomme membre libre des i833.
A cette epoque, il n'avait ete attache a aucune des sections
de 1'Academie, bien qu'il put figurer avec distinction pour
ainsi dire dans toutes par 1'originalite philosophique de sa
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pensee, I'^levalion morale de ses doctrines , la variele"
feconde de ses connaissances juridiques et economiques.
Aussi, une place elanl devenue vacanle, en 1866, dans la
section de philosophic, le doyen illustre de cette section,
le chef eloquent de 1'ecole spiritualiste, M. Cousin, si con-
siderable dans 1'Academie et si regrelle par elle, consul
I'heureux dessein de la r£server a M. de Broglie qui fut elu
sans contradiction.

Grand penseur, il etait fort habile ecrivain, et son talent
aussi pur et ferme qu'eleganl et noble 1'avait dejii fait ap-
peler a 1'Academie franchise. II avail termine, on s'en sou-
vient, le discours d'une beaute si simple et d'une eloquence
si haute qu'il avail prononce lors de sa reception, par cette
forte parole que 1'empereur Septime-Severe mouranl don-
nail comme mol d'ordre a ses soldals : Laboremus, Ira-
vaillons! Ce mol d'ordre elail le sien. II y avail loujours
obei, el il le suivail encore, meme apres 1'age de qualre-
vingls ans. Son cabinet, ou des six heures du matin il se
metlailau Iravail, elail comme un laboraloire de haules et
uliles pensees loules consacrees a la recherche de la verile"
el du bien public. C'esl la que eel homme de grande verlu el
de grand esprit, qui ne pouvait s'abslenir de penser sur les
choses memes qu'il croyail, a compose des ouvrages qui sont
encore inedits et dans lesquels, chretien raisonneur, il se
demonlrail sa foi religieuse, publicisle experimente, il por-
lail ses jugemenls poliliques. C'esl la qu'il a fait ce beau
volume public par son fils apres sa mort, el ou sont. expo-
sees ses Vues sur le gouvernement de la France.

Qu'esl-ce que ce livre? C'esl un ouvrage d'histoire et de
politique , fruit d'une longue experience et d'une vaste
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reflexion. L'inlroduction etendue qui le precede est vrai-
ment admirable. Le due de Broglie a jete un regard pene-
tranf sur les evenemenls passes, a juge de haul les insti-
tutions tour a tour essayees et delaissees en France
depuis 1789, et, avec une equite savante, il a apprecie les
divers gouvernements qui se sont succede dans notrc pays,
en expliquant leur origine, leur esprit, leur forme, leur
fin. II n'a pas seulement donne des explications, il a aussi
exprime des regrets, et, bien des fois, ses jugements sont
des blames. II montre comment, dans notre pays livre a
toutes les agitations civiles ct a toutes les experiences po-
litiques, les passions des partis et les erreurs des homines
ont ajoute aux defauts des institutions. Lc philosophe poli-
tique tire dc la de hautes lecons, landis que le bon citoyen
y trouve 1'occasion de salutaires conseils.

Ces conseils, le due de Broglie les donne dans 1'ouvragc
meme. A une societe aussi civilisee que la notre, qui vent
etre re"gie dans 1'ordre et avec liberte, en prenant part a
la conduite de ses affaires, en administrant ses interets, en
disculant ses lois, en elisant ceux qui la rcpresentcnl, en
designant ceux qui la dirigent, il faut des institutions con-
formes a son etat et a ses vceux. Ce sont de pareillcs ins-
titutions, soit locales, soil generales, que M. de Broglie ex-
pose, explique, et jusqu'a un certain point reconimande.
Apres avoir precede d'unc maniere ingenieuse, pcut-etre
trop ingenieuse quelquefois, a 1'organisation de la com-
mune, du canton, dc 1'arrondisscment, du departement,
comment enlend-il 1'organisation politique de 1'Etat?

Ne croyant pas A la duree d'un regime de pure autorite
pour une societe tout a la fois democratique dans sa com-

- 87 -

position et liberale par son esprit, i l en attendait un autrc.
II le predisait meme. Quelle serait la forme luture de ce
gouvernement a ses yeux inevitable? « II n'y a pas, ecrivait-
il, quant au fond merne et si la verite des choses, deux gou-
vernements possibles dans le meme temps et dans le meme
pays. Une republique qui louche s'l la monarchie constitu-
tionnelle, une monarchie eonstitutionnelle qui louche a la
republicjuc et qui n'en differe que par la constitution et la
permanence du pouvoir cxecutif, c'est la seule alternative
qui reste aux amis de la liberle. » Voila ce que, en 1861,
eel esprit perspicaee envisageail avee une fcrme clair-
voyance ; voila ce que, des hauleurs de sa pensee eomme de
son experience, le due de Broglie semblail annoncer a son
pays, atiquel il souhailail un gouvernemenl qui fit regner
le droit sans trouble, qui maintinl la regie sans compres-
sion, qui ecarlal les Irop frequenles anarchies suivies de
Irop pernicieuses diclatures, sous lequel lous les inlercts
sociaux pussent sc developper en securile, les progres dc
la France pussent s'accomplir avec a-propos, et sa gran-
deur ne fill exposee ni aux humiliations qui olfensent, ni
aux revers qui amoindrissent.

On connait le sorl de cc livre. Le due de Broglie avail
1'habiludc de faire lilhographier loul ce qu'il ecrivail en
polilique cominc en philosophic, en maliere religieusc
comme en legislalion. II en tirait quelques exemplaires
pour son usage parliculier, sans aucun dessein actuel de
publieite. Le livre ful confisque avanl de paraitre. En vain
le due de Broglie s'eleva-t-il conlre celle confiscalion ar-
bilraire. En vain revendiqua-l-il un manuscril qui, n'ayanl
pasregu depublicile,ne pouvail etre 1'objel d'aucunc pour-



suite, et qui, n'etant pas condamne\e devait pas rester
saisi. Apres plusieurs annees de reclamations legates, mais
inutiles, 1'arbitraire etant devenu d'un exercice moins aise\e gouvernement dut se resoudre a restituer le manuscrit

ou a le deferer aux tribunaux. C'est a ce dernier parti qu'il
sembla s'arreter. Le due de Broglie fut appele devant le
juge d'instruction pour se justifier d'un delil qui n'existait
pas. Esperail-on 1'intimider dans ses reclamations par la
menace d'une poursuite? peut-etre. Mais il parait qu'il in-
timida lui-meme la poursuite en ne 1'acceptant que devant
des juges qu'on n'etait sans doute pas dispose a lui donner.
Le due de Broglie elail grand'croix de la Legion d'honneur,
etla legislation imperiale, que le gouvernement ne pouvait
pas meconnailre, accordait a ces grands dignitaires le pri-
vilege d'etre juges par la haute cour. II refusa done de re"-
pondre au juge d'instruction et il demanda que la haute
cour fut convoquee pour 1'entendre. La haute cour ne fut
pas convoquee, et le gouvernement se decida a rendre un
manuscrit qui, n'etant pas condamne, ne pouvait pas etre
sequeslre plus longtemps. Restitue, ce livre ingenieux et
patriotique, ou se trouventtant d'heureuses ideesetd'utiles
enseignements, ne fut imprime qu'au printemps de 1870,
trois mois apres la mort de son illustre et genereux au-
teur.

Le due de Broglie avail vecu longtemps dans cette labo-
rieuse retraite ou, avec les temoignages des plus fideles
attachements, il recueillait les marques de la veneration
la mieux merilee. II y exprimait avec liberte tous ses nobles
sentiments et y donnait, en traits souvcnt piquants, ses
jugements toujours profonds. Conservant la vivacite et la

- 89 -

force cjb son esprit jusqu'a 1'age de 85 ans, ce sage chre-
tien qui pratiquait si simplement sa foi, ce bon Frangais
qui songeait toujours a son pays, dont il a etc assez heu-
reux pour esperer la liberte et ne pas voir les desastres,
tormina ses jours le a5 Janvier 1870.

Avec lui s'eteignait en France une belle lumiere, dispa-
raissait de ce monde un grand homme de bien. A une
rare vertu le due Victor de Broglie joignait une haute intel-
ligence. Ingenieux avec discernement, raisonneur avec soli-
dite, il avail de 1'originalite sans aucune bi/arrerie. De sa
vue, percanle avec finesse, elendue avec surele, sorlaicnl
tanlol les apercus les plus delicals, lantot les considerations
les plus elevees. Penseur subtil, il etail causeur Ires-spiri-
luel. II donnail souvenl a la raison une forme piquanlc ct par
la saillie de 1'expression ajoutail de 1'allrail au bon sens.

Durant le noble cours de sa longue vie, le due de Bro-
glie ne s'esl jamais ecarle de la juslice ni decourage de la
liberte. Apprendre et donner au pays le gouvernement dc
lui-meme, elendre successivemenl la liberte par la loi, as-
surer par un ferme pouvoir I'ordre sans lequcl Ic bon droil
se perd et le bien-elre s'en va, mainlenir par la force res-,
peclee de 1'Etat sa sure independance et son honneur in-
lacl parmi les nalions : lels onl ele les vceux perseverants
de ce sage polilique, de ce palriole excellenl. C'esl dans ce
sens genereux et mesure que le due de Broglie, possede
de la passion du bien et de 1'amour de la France, a cons-
lammenl ou parle, ou agi, ou ecril, avec une honnelele
invariable, une fermele eclairee , une moderation supe-
rieure. Aussi laisse-t-il la memoire la plus pure el il reslera
1'une des gloires de noire temps.

Plrit. — Tjpognpljie it Firnjin DiJal frerci Bll el C", iuprimeurl it I'lullitut, rat Jicob. It.
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