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198 COMPTES RENDUS 

c o n d a m n e d e la c o m m u n i o n et de l ' inhumation e n terre c o n s a c r é e , l 'accent est mis 

sur sa proscr ipt ion ; l ' exécut ion capitale dev ient ainsi « 1/ un rite de passage infa

mant et 2/ le moment d 'un rite d e passage r é d e m p t e u r » o r c h e s t r é par le confesseur , 

le salut du c o n d a m n é n'entrant pas dans les priorités d e s j u g e s ou du pouvoir . La 

part ic ipat ion du publ ic à l 'expiation des cr imes est tout aussi n e t t e m e n t remise en 

cause , par l ' insistance sur u n e dénonc ia t ion du crime et du criminel qui e m p ê c h e les 

spectateurs d e se reconnaî tre e n lui. 

Pour Pascal Bas t i en , les évo lut ions du X V I I I e s i èc l e révèlent u n e sorte de 

d ia logue croissant entre la just ice et les just ic iables , un b e s o i n d e s juges d e légit imer 

leurs d é c i s i o n s par l 'adhés ion du public. Pour renforcer c e t t e prob lémat ique , qui 

traverse n o m b r e de travaux récents , l 'auteur t en te une a p p r o c h e d e la littérature 

judiciaire l i ée aux e x é c u t i o n s publ iques , d a n s u n e perspect ive qui p r o l o n g e les 

travaux d e Sarah M a z a sur les m é m o i r e s judiciaires . D e m a n i è r e conva incante , 

il montre la diffusion cro issante des arrêts cr iminels d a n s le public des spectac les 

d 'exécut ion , mais aussi la transformation d e leur forme . Sans aucun d o u t e lié, 

c o m m e l'affirme l'auteur, à une « vo lonté d e plus en plus m a r q u é e de c o m m u n i q u e r 

avec le just ic iable », le tournant d e la pratique isolé dans les a n n é e s 1760 est éga le 

ment à rattacher au d é b u t d e la s econde révolut ion du livre. C o n f o r t é e par la mise 

en image du criminel o u la diffusion de canards , ce t te publ icat ion des arrêts parti

c ipe ainsi d 'une « jus t i f i ca t ion du spectacle punit i f », j u g é e nécessa ire par les autori

tés judiciaires . La conf irmat ion de la rareté d e s é m e u t e s d'échafaud - mise e n 

év idence par Jean N i c o l a s - m o n t r e l'efficacité d'une m é t h o d e qui assoc ie le public 

à l 'œuvre d e just ice . 

U n e dernière évo lu t ion est mise à jour par l'auteur. E l l e postule un transfert 

de sacralité au profit du roi, qu'il isole dans la disparit ion d e s miracles judic ia ires et 

l 'absence du roi d e s e x é c u t i o n s publ iques ; et il est vrai q u e , progress ivement , le 

m o n a r q u e dev ient le seul e spo ir du c o n d a m n é ; pour Pascal Bast ien , « le roi est le 

miracle judic ia ire ». L'Express ion , sans d o u t e , est trop forte ; la thèse , d'ail leurs, est 

paradoxale , car m ê m e si l 'évolut ion s'inscrit d a n s le t e m p s l o n g d e s X V I I e et XVIII e 

s ièc les , o n peut s ' interroger sur sa validité p o u r la fin d e s t e m p s m o d e r n e s , lorsque 

la toute pu i s sance judic ia ire du roi (désormai s jugée « arbitraire ») est d i scutée , 

lorsque ses pouvoirs d'origine sacrée sont mis en d o u t e , l orsque le d ia logue entre 

just ice et just ic iables - pour reprendre u n e autre p r o b l é m a t i q u e phare du livre -

s 'épanouit p l e i n e m e n t . L'idée mériterait débat . Mais c'est tout le méri te de ce livre, 

s t imulant à plus d'un titre, d'inviter à une reprise d ' interprétat ions a n c i e n n e s et d e 

proposer , p o u r la c o m p r é h e n s i o n de l'histoire judiciaire du XVIII e s ièc le , des 

p r o b l é m a t i q u e s qui p e r m e t t e n t de l'insérer d a n s une analyse p lus large d e la culture 

pol i t ique d e s Lumières . 

H e r v é LEUWERS 

Fred STEVENS, La loi d e ventôse c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u notar ia t et sa 

g e n è s e , Bruxel les , Bruylant, 2004, 303 p., I S B N 2-8027-1727-8, 6 0 € . 

H i s tor i en du droit , Fred Stevens n o u s p r o p o s e u n e histoire , par les textes, 

de la lég is lat ion révo lut ionnaire et consulaire sur le notariat . Publ ié à l 'occasion du 
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bicentenaire d e la loi d u 25 v e n t ô s e an XI (17 mars 1803), qui fonde un notariat 

n o u v e a u , celui du X I X e s i èc l e , l 'ouvrage publ ie les rapports, d iscours et décre t s qui 

on t transformé le statut d e la profess ion. C e sont les textes p r é s e n t é s aux a s s e m 

b l é e s - qu'ils a ient ou non é t é adopté s -, mais aussi le travail législatif qui e n a m o d i 

fié le contenu au fil des d i scuss ions qui n o u s sont d o n n é s à lire. O n y d é c o u v r e les 

cert i tudes et les hés i tat ions d 'une réforme qui , b ien qu 'accompl i e e n d o u c e u r , fut 

d'un impact majeur , tant par la sol idité d'une œ u v r e qui s'inscrit dans le t e m p s , q u e 

par une appl icat ion qui c o n c e r n e l'aire g é o g r a p h i q u e d' inf luence de la R é p u b l i q u e 

directoriale et d e l 'Empire . Il est à remarquer, d'ail leurs, q u e le recuei l est publ i é 

par un spécia l i s te be lge du notarial , qui inscrit son é t u d e dans l'histoire d 'une 

profess ion qui, e n Be lg ique , a é té f o n d é e sur l 'essentiel du texte consula ire 

jusqu'aux ré formes majeures d e mai 1999. 

En 1789, avec la suppres s ion d e s of f ices e t les débuts d e la ré forme judi

ciaire, l'idée d 'une modi f i ca t ion du notariat s ' impose . N e faudrait-il pas unif ier u n e 

activité exercée j u s q u e là par d e s notaires aux statuts divers (royaux, se igneur iaux , 

apos to l iques , sans m ê m e é v o q u e r les tabe l l ions des prov inces s e p t e n t r i o n a l e s ) , 

la faire d é p e n d r e de l 'autorité du nouveau souverain , la do ter d 'une lég i s la t ion 

c o m m u n e et c o n f o r m e aux n o u v e a u x pr inc ipes ? Pourtant , il faut a t tendre le 

rapport D i n o c h e a u , consacré à la suppress ion d e s off ices ministér ie ls (13 d é c e m b r e 

1790) , pour voir la ques t ion d é b a t t u e ; mais ce n'est qu'avec la loi du 29 s e p t e m b r e -

6 oc tobre 1791 q u e l 'œuvre es t accompl ie . Sur le rapport de Frochot , tous les no ta i 

res et tabel l ions sont s u p p r i m é s et r e m p l a c é s par d e s « nota ires publ ics », 

e n n o m b r e l imité , qui do ivent à terme se recruter à vie , par concours , avec cer ta ines 

cond i t i ons d'âge (25 ans) e t d e c o m p é t e n c e . Par respect pour les pro fe s s ionne l s en 

p lace , c ependant , les nota ires en exercice sont autor isés à c o n t i n u e r leurs fonc t ions 

leur vie durant. 

D a n s les faits, le s y s t è m e du c o n c o u r s n'a guère fonc t ionné et , d è s le 

Directo ire (présen té c o m m e « un m o m e n t d e grande fertilité pour la p e n s é e juri

d ique »), une réflexion sur u n e modif icat ion d ' ensemble du notariat est entrepr ise . 

El le d o n n e lieu à trois propos i t i ons qui sont autant d 'é tapes vers la lég is lat ion d e 

v e n t ô s e . La néces s i t é d'une ré forme d'ampleur est r e c o n n u e d è s 1796 par la const i 

tut ion d'une c o m m i s s i o n de c inq m e m b r e s c h a r g é e d e réfléchir à la ré forme du 

notariat. Mais c'est à l'issue d'un travail d 'une « c o m m i s s i o n spéc ia le » q u e Favard 

présente un premier projet aux Cinq-Cents , le 23 germinal an VI ( 1 2 avril 1798) . L e 

projet n'aboutit c e p e n d a n t pas , tout c o m m e la d e u x i è m e propos i t ion Favard (13 

thermidor an VII - 31 juil let 1798) et le projet J a c q u e m i n o t (23 frimaire an VIII -

14 d é c e m b r e 1799) . L'impossible adopt ion d e la ré forme est l iée , c o m m e dans l'his

to ire du C o d e civil, en partie aux c irconstances ( le 18 Brumaire pour le d e u x i è m e 

projet Favard), en partie à d e s enjeux dél icats qui, ici, c o n c e r n e n t les e x i g e n c e s d e 

c o m p é t e n c e , les procédures d e recrutement o u l ' é tendue des fonc t ions du nota ire . 

C'est f inalement au début du Consulat , dans un cl imat d e réforme g lobale d e 

la justice et des profess ions judiciaires - mais aussi d e n o m b r e d'activités sens ibles , 

et n o t a m m e n t d e s profess ions médica les - , q u e le texte d e 1791 est revu. Par la loi 

du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) , dont o n suit la difficile é laborat ion au C o n s e i l 

d'État et au Tribunat, la profes s ion nouvel le est déf inie . Le c o n c o u r s s'efface devant 

une procédure d e n o m i n a t i o n sur « certificat d e moral i té et de capac i té » dél ivré à 

l'issue d'un stage, tandis q u e la c o m p é t e n c e territoriale d e s nota ires induit leur divi-
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s ion en trois c lasses dis t inctes ; pour assurer « la discipl ine intérieure d e s nota ires », 

la créat ion d e « c h a m b r e s d e discipl ine » est prévue , et sera conf irmée e t organ i sée 

par un arrêté du 2 n ivôse an X I I (24 d é c e m b r e 1803) . En permet tant , par les textes , 

d e revenir sur les choix, mais aussi sur les hés i ta t ions et incert i tudes qui on t marqué 

l 'é laborat ion de la nouve l l e légis lat ion, Fred S t e v e n s n o u s offre ici un remarquable 

outi l d e travail. 

H e r v é LEUWERS 

D a n s les derniers n u m é r o s des AHRF : 

E m m a n u e l BERGER, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire 

( H . L e u w e r s ) , n° 2 0 0 5 - 3 , p . 190-191 . 

Phi l ippe BERTHOLET, Études et notaires parisiens en 1803 (E . D u c o u d r a y ) , 

n° 2005 -2 , p. 201 -205 . 

Olivier CHALINE, Y v e s SASSIER, dir., Les parlements et la vie de la cité, XVIe-

XVIIIe s. ( G . L e m a r c h a n d ) , n° 2005-3 , p. 175-178 . 

Serge DAUCHY, V é r o n i q u e DEMARS-SION, dir., Les recueils d'arrêts et diction

naires de jurisprudence (XVIe-XVIIIe s.) ( H . L e u w e r s ) , n° 2006-2 , p. 262-263 . 

G e r m a i n e d e STAËL, Réflexions sur le procès de la reine ( M . Biard) , n° 2007-1 , 

p . 185-186. 

RENTRÉE LITTÉRAIRE 

Pierre SILVAIN, Ju l i en Letrouvé co lporteur , Lagrasse , Verdier, 2007 , 120 p., 

I S B N 978 -2 -86432-509 -3 , 11 € . 

Chr i s tophe DONNER, U n roi sans l e n d e m a i n , Paris, Grasset , 2007 , 378 p., 

I S B N 978 -2 -246-62581-0 , 20 .90 € . 

L a R é v o l u t i o n française a été et d e m e u r e un formidable m o m e n t dans 

lequel les auteurs de fictions on t a l lègrement p i o c h é . Les deux romans, qui re lèvent 

d e la rentrée littéraire d e 2007 , s'inscrivent d a n s cette l o n g u e tradition, pourtant 

p e u r a p p e l é e d a n s les crit iques qui leur sont a c c o r d é e s aujourd'hui . Sans d o u t e s'af

franchissent- i ls l'un et l'autre d e l'écriture ordinaire du roman historique pour privi

légier l ' introspect ion et l 'explorat ion des c o u c h e s p r o f o n d e s d e l ' inconscient , m ê m e 

si Chr i s tophe D o n n e r revend ique de participer à l'écriture de l'histoire en tant que 

tel le . D a n s les deux cas, sur fond d'histoire comprise c o m m e une fable symbol ique , il 

s'agit de la découverte de soi par le héros, de l 'acceptation de son destin et de son iden

tité. L'homosexualité f inalement rejetée dans le livre de Donner , sans doute affrontée 

e n face par le colporteur de Silvain est no tamment au c œ u r d e ces ouvrages. 


