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Lettres , est un public pour l eque l la lecture d e ces récits - et pas s e u l e m e n t les plus 

récents - reste un v o y a g e autant qu'une invitation au voyage . D e ce point de vue , la 

publ icat ion d e la thèse d e Yasmine Marcil aurait sans d o u t e g a g n é à intégrer 

q u e l q u e apport d e s Humeurs vagabondes, ouvrage paru deux ans auparavant . 

Il reste q u e c e s r e m a r q u e s crit iques ne do ivent rien e n l e v e r au très b e a u travail de 

Yasmine Marcil dont l 'objet est aussi p e r t i n e m m e n t d é c o u p é qu'il est par fa i tement 

justif ié, é t u d i é avec u n e r igueur m é t h o d o l o g i q u e remarquable et, in fine, aussi éclai

rant dans se s analyses et conc lus ions que c o h é r e n t dans se s postulats . L'utilité d e 

l ' instrument d e travail q u e représente déjà La fureur des voyages, cons t i tue u n e 

preuve s'il e n était b e s o i n d e la f écondi té d'un d i a l o g u e interdisciplinaire b ien 

compr i s en tre d e s é t u d e s l ittéraires s'inspirant des m é t h o d e s d'analyse d e l'histoire 

du livre et d e la lecture, et u n e histoire culturel le qui doi t d e m e u r e r at tent ive aux 

d é p l a c e m e n t s d e regard, ques t ionna ires et no t ions opéra to i res propres à l 'approche 

littéraire. 

Gi l les CHABAUD 

Miche l BIARD, L e s l i l l iput iens de la centra l i sa t ion . D e s i n t e n d a n t s a u x 

préfets : l es h é s i t a t i o n s d'un « modè le français », Seysse l , C h a m p Vallon, 2007 , 

4 1 2 p., I S B N 9 7 8 - 2 - 8 7 6 7 3 - 4 6 0 - 9 , 28 € . 

Sibyllin d e pr ime abord, le titre s'éclaire à la lecture d e la phrase d e Balzac 

c i tée en exergue d e l ' introduct ion, se lon laquel le la bureaucrat ie « inventa les fils 

l i l l iputiens qui e n c h a î n e n t la France à la central isat ion paris ienne », l iens t issés , 

c o m m e l ' indique le sous-t i tre , par les intendants et les préfets , entre autres . A u t e u r 

d e s Missionnaires de la République, livre sa lué et s i tué à juste titre par C l a u d e 

Mazauric (AHRF n° 331 - janvier/mars 2003 ) dans « la l ignée de ce qui a é té produit 

d e mei l l eur d e p u i s un s ièc le dans le c h a m p de l'histoire d e la Révo lut ion », Michel 

Biard a, d a n s ce nouve l ouvrage aussi décapant que roboratif, élargi cons idérab le 

ment l 'angle d 'é tude , enchâssant l'action d e s représentants du p e u p l e e n miss ion au 

c œ u r d'un t e m p s long al lant des débuts d e l 'Ancien R é g i m e à. . . 2006 . 

S e l o n un plan original , l 'ouvrage c o m m e n c e par un m o n t a g e de textes l itté

raires du X I X e s ièc le - d e Balzac à D a u d e t - sur les préfets et sous-préfets . L a satire 

est féroce . R a r e s sont les l i l l iputiens inst i tués par la loi de pluviôse an VIII qui 

é c h a p p e n t au ridicule. Inspirées par la p e n s é e contre-révolut ionnaire , d e te l les 

diatribes o n t c e p e n d a n t fait long feu. R e s t e que ce premier chapitre , m e n é ronde

m e n t avec verve et h u m o u r , met le lecteur en b o u c h e . Le d e u x i è m e aborde la 

p e n s é e d e l ' inspirateur favori d e s c o n t e m p t e u r s du « m o d è l e français » d e central i 

sat ion et d e son « h y p o t h é t i q u e cont inui té », Alexis de Tocquevi l le , très à la m o d e , 

chacun le sait , au cours d e s dernières d é c e n n i e s , et dont les thèses , rédui tes à une 

vulgate r e m â c h é e , i m p r è g n e n t encore aujourd'hui traités et manue l s , e n dépi t des 

dernières a v a n c é e s « d e l'écriture de l'histoire de la R é v o l u t i o n française ». A v e c 

rigueur et eff icacité sont d é m o n t é s les f o n d e m e n t s sur lesquels r e p o s e , c h e z 

l 'auteur de L'Ancien Régime et la Révolution, « écrivain pol i t ique , davantage [que] 

véritable h is tor ien », son affirmation d'un processus l inéaire de central isat ion : 

l ' idée, i ssue du l ibéral i sme aristocratique, d e l 'abaissement de la nob le s se b ien 

avant 1789 et d e s inst i tut ions qui lui avaient permis , au cours d e s s ièc les , de s 'oppo-
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ser au d é v e l o p p e m e n t du pouvo ir monarch ique ; la toute pu i s sance d e s in tendants 

dans les prov inces ; la poursui te du m é c a n i s m e pendant la R é v o l u t i o n malgré leur 

disparition ; le rô le de la cap i ta le et de sa popu la t ion , d a n g e r e u s e par son a m p l e u r 

et par son agi tat ion. Grâce à s e s propres travaux et à l 'historiographie la plus 

récente , tant d e s derniers s i è c l e s d e l 'Ancien R é g i m e q u e de la p é r i o d e révo lut ion

naire largement e n t e n d u e , M i c h e l Biard d é n o n c e dès l'abord c o m m e une erreur 

totale l ' idée du d é v e l o p p e m e n t cont inu du m o u v e m e n t central isateur, qui « do i t 

être enfin r é s o l u m e n t bann ie d e notre h is tor iographie ». L e p h é n o m è n e d e la 

« central isat ion » ( l e s gu i l l emets sont de l 'auteur) n'est pas , b i en sûr, nié , m a i s il 

convient « d e recons idérer s e s modal i tés , s e s rythmes, et surtout se s v e c t e u r s », 

autrement dit c e s l i l l iputiens m o q u é s par Balzac . 

C'est ainsi q u e nous est proposé , s e lon un p r o c é d é c i n é m a t o g r a p h i q u e bien 

connu , un retour e n arrière, jusqu'à l 'apparit ion, et surtout l ' installation, d e s 

commissa ires e n v o y é s dans les provinces pour tenter d'y i m p o s e r la v o l o n t é du 

m o n a r q u e : « L e s " h o m m e s du roi ", ou la naissance d'un mythe » (ch. III) . 

Origines lo inta ines d e s in tendants , premières c h e v a u c h é e s , miss ions des maî tres d e s 

requêtes , réseaux familiaux et sociaux, attr ibutions et pouvoirs sans ce s se grandis

sants, y compris d a n s le d o m a i n e d e la just ice , mais qui se heurtent à d e s obs tac l e s 

tant matérie ls qu' inst i tut ionnels , en particulier dans les pays d'États , in tervent ions 

dans la répress ion des é m o t i o n s popula ires . . . tout ce la est repris à la l u m i è r e d e s 

thèses o u des travaux les plus récents . Ce qui p e r m e t d'affirmer q u e , d e v e n u s avant 

tout des administrateurs , les in tendants d e just ice , po l ice et f inances , n e sont pas 

« d e s p e r s o n n a g e s d o t é s d 'une puissance abso lue d a n s le territoire qui l eur a é t é 

conf ié », en raison tant d e leur soumiss ion directe au pouvoir central qu'aux l imites 

i m p o s é e s à leur act ion par la concurrence d'autori tés locales m o i n s déca t i e s qu'on 

n e l'a dit, c o m m e par les a t t a q u e s de forces soc ia l e s host i les . O n c o m p r e n d , d è s 

lors, que les commissa i re s départ i s dans les prov inces se trouvent , lors d e s u l t imes 

crises d e l 'Ancien R é g i m e , au c œ u r de la bourrasque . 

Qu'i ls so ient v o u é s « aux enfers » d è s les p r e m i è r e s s e m a i n e s d e la 

Révo lut ion , condu i t Michel Biard à consacrer le chapitre suivant à leur disparit ion, 

et d'abord à l 'é l imination phys ique de l ' intendant d e la généra l i t é de Paris, Bert ier 

de Sauvigny, ainsi qu'à ce l le d e son beau-père , Fou l lon , « t o u s deux [...] parfaits 

représentants du m o n d e d e s serviteurs d e l'État ». U n e m i n u t i e u s e e n q u ê t e pol i 

c ière sur les c irconstances e t le d é r o u l e m e n t d e c e t t e doub le m i s e à mort - about i s 

sant m ê m e à en rectifier d'un jour la date r é p é t é e par les me i l l eurs auteurs ( le 2 2 et 

non le 23 juil let 1789) - p e r m e t à la fois d e m i e u x situer l ' é v é n e m e n t d a n s son 

contexte pol i t ico-social et d'éclairer les débats d e la Cons t i tuante sur le « n o u v e a u 

plan d'administrat ion » dont l 'é laboration apparaît urgente , jusqu'à l 'adopt ion , au 

cours de la s é a n c e du 10 d é c e m b r e , du principe d e la suppress ion de toute « a u t o 

rité intermédiaire entre les administrat ions d e d é p a r t e m e n t et le pouvo ir admini s 

tratif suprême . L e s c o m m i s s a i r e s départis , in tendants et s u b d é l é g u é s [cessant] 

toutes fonctions aussitôt que les administrations d e département seront entrées en 

activité ». A lors , s e lon l 'expression de Michel Biard, « un v ide abyssal, au m o i n s de 

manière potent i e l l e , s'ouvrait entre la capitale et les d é p a r t e m e n t s ». 

U n a b î m e d'autant p lus dangereux qu'il est d iss imulé derrière u n e h a r m o n i e 

inst i tut ionnel le inspirée par la raison, mais qui, lorsqu'on en perçoi t la pro fondeur , 

devient vite a larmant (ch. V. « Q u e faire face à la peur du v ide - 1789-1793 ? ») . 
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Pour d e s c a u s e s tant conjoncture l l es q u e structurel les , l es procureurs g é n é r a u x 

syndics , e u x - m ê m e s é lus auprès des adminis trat ions d é p a r t e m e n t a l e s pour repré

senter le pouvo ir exécut i f et requérir l 'application des lo is , n'ayant pas eu la possi 

bil ité de c o m b l e r ce v ide , s'est imposé le recours à d e s commissa ires du pouvo ir 

législatif. N o n sans mal et il faut attendre l'été 1791, à la sui te de la fuite du roi, 

pour q u e les Const i tuants se résignent à s 'engager - fort t imidement - dans ce t te 

v o i e . L e m o u v e m e n t se poursuit et s'amplifie d e l 'été 92 au pr intemps 9 3 , l 'envoi d e 

m e m b r e s d e s a s s e m b l é e s là o ù le sort d e la R é p u b l i q u e était m e n a c é é tant c e p e n 

dant toujours cons idéré c o m m e un m o y e n extraordinaire . U n e tel le pratique 

p e r m e t n é a n m o i n s « de c o m b l e r en partie les fail les o u v e r t e s par la Const i tut ion d e 

1791 entre Paris et les d é p a r t e m e n t s », le p r o c é d é étant généra l i sé , avec l'efficacité 

q u e l'on sait, au t e m p s du g o u v e r n e m e n t révolut ionnaire . 

Prend, d è s lors, na i s sance la « l é g e n d e noire » (ch. V I ) , reliant par delà leurs 

d i f férences les intendants de la monarchie et les miss ionnaires de la R é p u b l i q u e . 

Mai s c'est à l'égard de ce s derniers que s'est déc larée « la ha ine la plus t enace , ce l le 

qui les a fait passer, d e u x s ièc les durant, pour d e sinistres « proconsuls », avides d e 

pouvoir , jouisseurs , vénaux et b ien en tendu meurtriers de par leur rôle clef dans la 

Terreur ». Miche l Biard a beau jeu de m o n t r e r c o m m e n t les at taques g loba le s 

contre les représentants du p e u p l e en mis s ion , hier c o m m e aujourd'hui, ont pour 

but e s sent i e l d e « porter l 'anathème contre u n e Révo lu t ion » visant à réduire les 

inégal i tés et à rechercher le bonheur c o m m u n . A p r è s l 'abandon de cet objectif, 

alors qu'est préparée u n e nouve l l e const i tut ion , d e m e u r e le p r o b l è m e d e s rapports 

entre le pouvo ir central e t les adminis trat ions locales , conf iés e n c o r e p e n d a n t 

q u e l q u e s m o i s aux représentants en miss ion, avant que le nouvel acte const i tut ion

nel inst i tue auprès de c h a q u e organe territorial des c o m m i s s a i r e s du Directo ire . 

L'innovation est c e p e n d a n t d' importance : n o n s e u l e m e n t ce s commissa ires sont 

n o m m é s , pour un t e m p s d'ail leurs indéfini, n o n plus par les dépos i ta ires du pouvo ir 

législatif, mais par un pouvo ir exécutif renforcé , mais ils sont permanents et s é d e n 

taires, sans être administrateurs . Ce sont e u x c e p e n d a n t qui sont les véritables 

précurseurs d e s préfets d o n t l 'apparition, au tout début d u Consulat , fait l'objet d e 

l 'avant-dernier chapitre. 

Autant que la loi du 28 pluviôse an VIII , les circulaires cé lèbres des ministres 

d e l 'Intérieur successifs , L u c i e n Bonaparte e t Chaptal , sont l'objet d'analyses lumi

neuses . D a n s les faits, les mul t ip les é tudes susc i t ées par la cé lébrat ion du b i cen te 

naire de leur créat ion m e t t e n t désormais e n p le ine lumière les premiers cho ix et 

l 'action, sur le terrain, d e s « c i toyens préfets ». Grâce tant à leur pragmat isme forgé 

au cours d e la d é c e n n i e révolut ionnaire qu'au caractère autoritaire du n o u v e a u 

rég ime , l ' institution préfectorale d o n n e rap idement sat isfact ion à ceux qui l'ont 

c o n ç u e et i m p o s é e ; succès qui expl ique sa longév i té et son caractère « intouchable » 

malgré les soubresauts de la vie pol i t ique et la rotation d e s const i tut ions . 

Le dernier chapitre - et non le m o i n d r e - centré autour des dernières 

d é c e n n i e s (1982 -2006 ) , p e r m e t à Michel Biard de tordre le c o u p à nombre d' idées 

reçues al imentant le « prêt à penser » dans le domaine d'une histoire administrative 

d o m i n é e par l 'épouvantai l d e « l'État jacob in » d 'es sence centralisatrice. Pour 

m i e u x fustiger l'utilisation abusive de l 'épi thète o u du substantif qui f leurissent 

toujours vo lont iers , avec u n e forte charge péjorat ive , sur les lèvres d e b e a u c o u p d e 

c e u x qui n o u s représentent o u nous gouvernent - dont l ' inculture historique s e m b l e 
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c o n f o n d a n t e - , sans oubl ier d'ailleurs maints h is tor iens , s o c i o l o g u e s o u po l i to lo 

g u e s . . . plus sédui t s par l ' imprécation que par la recherche sc ient i f ique, Miche l 

Biard r e m o n t e aux racines d e s termes ga lvaudés ainsi qu'à l 'origine de l ' idéologie 

contre -révo lut ionnaire , à partir des thèses d e l 'abbé Barruel , qui s'est é largie d e p u i s 

deux s ièc les b i e n au-delà du cercle des adversaires de la R é p u b l i q u e . Il e n profite 

pour mettre les c h o s e s au point à propos des o p p o s i t i o n s Montagnards /centra l i sa -

teurs-Girondins / fédéral i s tes si a i sément reprises par n o m b r e d e n o s c o n t e m p o r a i n s . 

Ici, c o m m e dans le premier chapitre , le m o n t a g e d e mul t ip les c i tat ions d u e s à la 

p lume de chron iqueurs plus o u moins cé lèbres n e m a n q u e pas d e sel. 

In fine, o n revient aux préfets et au sort réservé à leur prest ige c o m m e à 

leurs attr ibut ions par les cé l èbres « lois d e décentra l i sa t ion ». Là e n c o r e , u n e 

analyse f ine d e s textes législatifs ou rég l ementa i re s p r o m u l g u é s d e p u i s 1982 

- y compris l 'éclairant « décre t relatif aux pouvoirs d e s préfets , à l 'organisation et à 

l 'action d e s services de l'État dans les régions et d é p a r t e m e n t s » d u 29 avril 2 0 0 4 -

m o n t r e que leur d o m a i n e d'act ion d e m e u r e large e t q u e « le transfert du pouvoir 

exécut i f d é p a r t e m e n t a l (puis régional) des préfets aux é lus locaux était n o n un 

abandon d e s responsabi l i t és d e l'État, mais u n e n o u v e l l e façon d 'assumer ce l les-c i , 

tandis q u e les préfets conservera ient e n tout état de cause un rôle fondamenta l 

dans la R é p u b l i q u e ». Tel est en tout cas la m a n i è r e de r é s o u d r e aujourd'hui le 

p r o b l è m e d e s rapports entre le centre et la pér iphér ie . 

Nul d o u t e q u e les conc lus ions de ce dernier livre d e M i c h e l Biard, agréable 

m e n t i conoc las te , convaincront a i sément les lecteurs d e n o t r e revue. S o u h a i t o n s 

qu'e l les é b r è c h e n t les cert i tudes du « prêt à penser » mais les c l i chés ont la vie dure . 

Jean BART 

Phil ippe DE CARBONNIÈRES, Prieur. L e s Tableaux h i s tor iques d e la 

Révolut ion . C a t a l o g u e r a i s o n n é des d e s s i n s or ig inaux , Paris, Paris M u s é e s e t 

Édi t ions N ico la s C h a u d u n , 2 0 0 6 , 1 9 8 p., I S B N 2 -87900-977 -4 , 45 € . 

Ce l l e s et ceux qui travail lent sur la R é v o l u t i o n française e t /ou sur l 'Empire 

et qui ont eu à fréquenter le riche Cabinet des arts graph iques d u m u s é e Carnavalet 

y o n t rencontré Phi l ippe d e Carbonnières e n charge d e s co l l ec t ions révolut ionnai 

res et impéria les . Ils ont pu, sans nul doute , appréc ier son d é v o u e m e n t à cet te insti

tution et sa pas s ion pour l'histoire de la R é v o l u t i o n et d e l 'Empire . H o m m e d e 

grande culture , a r c h é o l o g u e dans une « vie » antér ieure , Phi l ippe d e Carbonnières 

utilise ses qual i tés dans s o n travail quot id ien au se in du m u s é e et d e n o m b r e u x 

étudiants , chercheurs conf irmés , journal istes o u d o c u m e n t a r i s t e s pourraient t é m o i 

gner de l'aide subt i le et d é v o u é e qu'il leur a a c c o r d é e . Pourtant , ce travail m i n u 

tieux, journal ier , fait de c l a s s e m e n t s et d' inventaires , d e recherches et d'érudit ion, 

Phil ippe d e C a r b o n n i è r e s le complè t e , de m a n i è r e tout aussi précise et sys téma

tique, par d e s publ icat ions d e cata logues ra i sonnes à partir d e s fonds du m u s é e 

Carnavalet. À la suite d'un premier ouvrage sur les g o u a c h e s révolut ionnaires d e 

Lesueur paru d a n s la m ê m e col lect ion en 2005 , l 'auteur n o u s d o n n e à présent à 

(re- )découvrir les dess ins d e Prieur. La m ê m e d é m a r c h e est d o n c d e n o u v e a u appl i 

q u é e dans ce n o u v e l opus : u n e longue introduct ion divisée en plusieurs chapitres , 


