
Etudes

1789 ET LA LIBERTE DE LA PRESSE (1)
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L'intitulé de cette étude paraîtra sans aucun doute réducteur,
comparé au contenu de l'article XI de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoye-n de 1789, qui évoque le principe de..la
librc communication (2) des pensées et des opinioni,,.

Communication. Le terme est utilisé et il introduit une pro-
blématique plus vaste et plus complexe, que le terme "libenè de
la presse". Il est bon d'avertir d'ores et déjà que la notion de com-
munication ne sera pas l'objet de mon propoi. En effet, la prise en
charge de cette notion aurait signifié le iraitement dê piatiques
informationnelles, communicationnelles et culturelles (salon de
lecture, lecture publique, colportage, moyens de communication,
imprimeries etc..., etc...) qui méritèraieni à elles seules et séparé-
ment de longs développements. cela dit, la liberté de la presse
é_tant au cæur des problématiques communicationnelles, cela ne
devrait poser aucun problème, quant à son traitement, au plan
méthodologique.

Mais permettez-moi d'introduire mon intervention par la
lecture de deux témoignages d'époque (3) 

;

"A Paris (...) on lit en voiture, à la promenade, au
théâtre, pendant les entr,actes, au cafe, au bain. Dans les
boutiques, femmes, enfants, ouvriers, apprentis, lisent ;le dimanche les gens qui s,assoient à [a porte'de leui
maison lisent sur leur siège ; les laquais lisent derrière les
voitures; les soldats lisent au posle et les commission-
naires à leur station,,.

,,"^J1),I9.ir--:nterdons par liberté de ra presse liberté d'impression et par extension,
uDene o expressron.

(2) C'est nous qui soulignons.

(3) TOVAR M., in Humanitë Dimanche, janvier I 9g9.
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"Il y a cinquante ans, le public n'était aucunement
curieux des nouvelles d'Etat; aujourd'hui chacun lit sa
gazette de Paris, même dans les provinces. On raisonne à
tort et à travers sur la politique, mais on s'en occupe. La
liberté anglaise nous a gagné". (1).

Ces deux témoignages, le premier d'un voyageur allemand de
retour d'un séjour en France, le second d'un noblc français,
M. d'Argenson, indiquent la tonalité générale au plan culturel et
intellectuel et implicitement au plan politique, qui règne à Paris
en 1789 et I'intérêt qu'accordent les Parisiens à Ia lecture de la
presse et à la politique.

Il y a certes quelque exagération, broderie ou condescen-
dance dans ces témoignages, mais qu'est-cc quc ccla, comparé à
1'ampleur des bouleversements et des translirrrnations que
s'apprête à vivre et à connaître la formation s<lcialc liançaise ?

Ce que décrivent ces deux témoins, c'cst k'r un truisme, n'est
pas le produit, le résultat d'une coupurc lulgurrrntc, brutale avec
l'Ancien Régime. Pour cette raison, il semblc difïicile d'apprécier
I'avènement de la liberté de la presse à partir clc la seule "flambée
révolutionnaire" de 1789 @. Cette précaution méthodologique
nous oblige à poser la question "... des origincs, de la mise en
contexte de ce phénomène dans une évolution clo longue durée" (3).

Comme le note Albert Mathiez :

" La Révolution française qui surgrrit par sa soudaineté
irrésistible ceux qui en furcnt lcs autcurs et les bénéfi-
ciaires, comme ceux qui en lurcnt lcs victimes, s'est pré-
parée lentement pendant un sièclc 0t plu5" (4).

(l) Idem.

(2) VOVELLE M., Idéologies et mentulit(,r, érl, Lt I )trcorrvcllc, I 9ti5, p. 268

(3) Idcm, p. 268.

(4) Albcrt MATHIEZ, La Révolutùm I'runytitt,, étl. A. ( irlirr, 19.59, p. 3.
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I1 y aurait donc" avouons-le, quelques prétentions et d'évi-
dents écueils à parler de la liberté de la presse en 1789 comme
d'un phénomène spontané. Cela réduirait la problématique à
l'alignement de quelques données chiffrées et à la citation des
publications fiournaux, gazettes, pamphlets) nés à cette période.

Ces précautions prises, il faut tout de mêrne admettre que
1789 a été l'accélérateur de cette liberté de la presse "illimitée",
du moins jusqu'au l0 août 1792, début de la "Première Ter-
1991" (l).

Précisons toutefois, que ces quelques précautions ne consti-
tuent pas une présentation fouillée, détaillée du sujet qui nous
occupe, mais une invitation méthodologique à tenir compte, faute
de le traiter ici du climat pré-révolutionnaire de ce quart de
siècle qui précède 1789.

Si le choix de ce quart de siècle correspond à une périodisa-
tion évaluée et vérifiée (2), il correspond également à des lectures
d'ouvrages essentiels nés à et de cette époque. En effet, le milieu
du xvltl" siècle se caractérise par une riche et importante produc-
tion d'ouvrages philosophiques et politiques. Ce sont les pre-
mières éditions de L'Encyclopédie sous l'impulsion de Diderot,
auxquelles succèdent L'Emile et Le Contrat social de J.J. Rous-
seau, De I'Esprit d'Helvétius en 1758, Discours sur I'inégalité des
hommes de J.J. Rousseau, etc.

Nous avons choisi pour mettre en situation notre sujet, de
prendre comme point de repère $eux hommes, deux itinéraires :

Diderot et Malesherbes.

Les écrits du prernier se conlondent avec le combat pour la
liberté de la presse. C'est d'ailleurs le titre que porte un de ses
ouvrages. Rédigé en 1763-1764, cet ouvrage gênant circulera sous
le manteau, ne sera connu du public qu'en 1838 et édité en 1868
seulement.

Le second personnage est le directeur de la Librairie, en fàit
de la censure, et son combat se confond intelligemment avec
celle-ci. Ses écrits (Mémoires sur la Librairie), ses prises de posi-

( I ) Première Terreur : août 1 792-juillet 1194 - Mort de Robespierre.

(2) Voir M. VOVELLE, Idéologies et mentalitës, op. cit., pp.267-294.



tions en font un témoin particulier du quart de siècle pré-révolu-
tionnaire qui nous épare de 1789. Il sera guillotiné en 1794.

Si en ce milieu du xvl[" siècle se développe le commerce du
livre grâce à l'activité des libraires, des hommes de lettres et
d'opinion, on note également que sont considérés coupables les
auteurs d'ouvrages contraires aux mæurs, à la religion et à l'Etat.
Cela est dit dans une déclaration royale datée clu mois d'avril
1756:

"Tous ceux qui seraient convaincus d'avoir composé,
fuit composer et imprimer des écrits tcndant à attaquer
la religion, à émouvoir les esprits, à porter atteinte à
I'autorité et à troubler l'ordre public et la sécurité des
Etats, seraient punis ds rnsrt" (l).

En 1758, deux années après cettc déclaration, Malesherbes
peut écrire :

"Si I'on défend de publier des crrcurs, ott urrôtera le pro-
grès de la vérité, parce que les vérités nouvelles passent
toujours pendant quelque temps lrour des erreurs et
qu'elles sont rejetées comme tcllcs pitr lcs nragistrafs" (2).

Propos éclairés d'un homme du système qui sent pointer les
changements et peser les pressions grâce à sa grande culture poli-
tique, mais également grâce aux responsabilités qu'il exerce dans
une institution centrale : la censure. Cependant ces propos n'en-
gagent encore que lui et quelques hommcs clc son envergure,
certes d'intelligence, mais aux ordres.

Les choses de I'esprit et le conrrncrcc du livre, malgré
quelques embellies, sont encore régis par lc "làit du prince" et des
réglements d'une rare sévérité. Ainsi tout ouvrage est soumis à
une somme de contraintes et de contrôlcs avant d'être rendu
public. "Autorisation préalable", "perm issitlns tacites", "permis-
sion écrites", "privilèges".

Le "privilège" ou autorisation d'imprirncr ost accordé verba-
lement par le lieutenant-général de policc lux écrits ayant obtenu
"l'autorisation préalable". Le privilègc pcut néanmoins être

( l) J. PROUST, Sur la liberté de la press<,, Ecl. Socillc:s, 1964, p. 2 I .

(2) Cité par J. PROUST, op. cit, p. 26.
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révoqué par un arrêt du Parlement royal qui exerce ainsi une
censure rétroactive sur des écrits autorisés par la Librairie et la
Chancellerie. Désignés par le Garde des Sceaux, les censeurs sont
au nombre de cent. Ce chiffre restera pratiquement identique
jusqu'en 1788.

Le développement de f industrie de f imprimerie, du com-
merce du livre, f intérêt grandissant des gens pour l'écrit, ainsi
que le développement des échanges avec des pays moins autori-
taires, en un mot la convergence d'intérêts objectifs, économiques
et politiques, ou si I'on préËre, "...\a double pression des intérêts
économiques et de I'opinion" rendent les textes et règlements
répressifs plus difliciles à appliquer.

La peine de mort, les châtiments corporels, les galères, les

bannissements cèdent progressivement la place à des peines pécu-
niaires et les emprisonnements à la Bastille ou ailleurs pour opi-
nions sont de durée plus courte (l).

Ces mesures d'assouplissement ne répondent pas toutefois à

des règles codifiées et ne peuvent occulter les diflicultés, les obsta-
cles que les textes et règlements répressifs causent au commerce
du livre et à I'expression des idées. Ils sont toujours là prêts à

servir et à être renforcés par des mesures scélérates ou par le "fait
du prince" à la moindre occasion. Pour illustrer la précarité, I'in-
certitude et I'arbitraire de cette époque, nous nous appuierons sur
un fait divers, quoique lié à la personne du roi Louis xv.

En 17 57 , à la suite d'un attentat manqué contre le roi - dont
l'auteur est le nommé Damiens, domestique du roi - la répres-
sion va s'abattre sur les hommes de lettres et d'opinion, les philo-
sophes, les libraires...

Un auteur nous dit: "Les fanatiques de tous bords du
royaume se mirent à appeler aux saints principes de l'ordre- public
contre les philosophes et les productions subversives" (2). Une
inspection spéciale à la Librairie, c'est-à-dire le renforcement de

la censure, est créée. Condamnations et mesures arbitraires
s'abattent. Permettez-moi d'en citer quelques unes: ta publica-
tion de L'Encyclopédie est suspendue en 1758 ; la même année, le

(1) J. PROUST, op. cit., pp. 21-22

(2) J. PROUST , op. cit., p. 22.



"privilège" qu'Helvétius avait obtenu pour son ouvrage De
I'Esprit est révoqué. Le livre est brûlé en public par le bourreau
après avoir été condamné par la Sorbonne. En 1759, un arrêt du
Parlement interdit la vente de L'Encyclopédie. L'ouvrage sera
brûlé publiquement par le bourreau.

Des écrivains sont embastillés (Marmontel), ainsi que des
libraires et des colporteurs (l). J.J. Rousseau, décrété de "prise de
corps" par le Parlement en juin 1762, s'exile. Son ouvrage
l,'i:yile est brûlé et les exemplaires du Contrat social recherchés
aux frontières du royaume.

On comprend mieux dès lors le combat que mène Diderot
contre la censure, combat que nous rendent ses Mémoires sur la
liberté de la presse. Diderot nous restitue, à travers cet écrit, le
climat culturel, intellectuel et politique du quart de siècle qui pré-
cède 1789, un quart de siècle qui contribuc à la lormation de cette
"mentalité" et de cette sensibilité révolutionnaires dont nous
parle I'historien Vovelle, dans son ouvragc "ldéologies et mentali-
tés".

Lorsque Diderot rédige cet ouvrage, il s'allic aux libraires qui
ont le monopole de l'impression, c'est-à-rlirc la ntainmise sur tous
les produits de I'imprimerie. Alliance douloureuse, contre-nature,
ce qui fait dire à Voltaire :

"PlLts il est bon homme et plus.je le plains d'être dépen-
dant des libraires qui ne sont point du tout bonnes gens...
Si vous yoyez ce bon Diderot, ditas-lui à ce pauvre
esclave que je lui pardonne d'aussi bon cæur que je le
Plains" Q)'

Ce à quoi Diderot répond:
"Mon arrangement avec les librairas e,sl à peine conclu.
Nous avons Jàit ensemble un bcau truitt, t,omme celui du
diable et du paysan de La F.ontain<,. Lt,,s /ëuilles sont
pour moi ; le grain est pour eux".

Quelles raisons poussent Diderot à s'allicr, malgré les désa-
vantages qu'il évoque lui-même, aux Iihrairos'l En fait, ces

(l ) Dans son ouvrage Mémoires pour scrvir à l'hi.stoin, tlrt ju«tltinisrttt, I'Abbé Barruel
considère quc les colporteurs étaient "lcs agonts tlu philosoplrisnrc auprès tlc ce bon
pcuple".

(2) (lité par J. PROUST, op. cit., p. I l.
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désavantages sont peu de choses face à la né/cessaire "commu-
nauté d'intér.êts" à ce moment de l'histoire dd la librairie. Cette
convergence qui unit les libraires, qui sont aiussi et surtout des
commerçants, aux hommes de lettres et d'opiflions, aux philoso-
phes, recoupe des intérêts et des objectifs fond{mentaux.

Le xvl[" siècle est pour I'homme de lettre$ ou le philosophe le
moment d'une profonde transformation. Comrne l'indique l'histo-
rien Manfred (1) ' "En effet jusqu'alors, l'écriltain qm n'était pas
noble ou riche devait bien accepter d'être un "dçmestique" du
Prince ou des Grands puisqu'ilne pouvaitvivre de saplume".

Chacun à sa manière, des écrivains, parmi lesquels J.J. Rous-
seau et Voltaire, qui, lui, mêla talents d'usurier et de spéculateur à
ceux d'hommes de lettres, purent éviter cette allégeance. Diderot
l'évite également, mais differemment. Il devient salarié des libraires
car il considère que cette voie est plus intéressante que celle "d'écri-
vain domestiq'ue". ou que celle, particulière car exceptionnelle, de
Rousseau ou de Voltaire. Cette voie nouvelle qui s'offre aux écri-
vains, hommes de lettres, philosophes, peut seule assurer à ces der-
nier "les conclitions ou bases matérielles de leur indépendance".

Les enjeux de cette alliance sont considérables. Si le poids des
libraires en sort renforcé, la lutte contre "l'autorisation préa-
lable", les "privilèges" et la censure l'est également. Cette censure
ou "serpe ostrogothe", tel qu'il se plaisait à la nommer, et dont il
dira:

"Bordez, Monsieur, toutes vos frontières de soldats ;
armez-les de bai'onnettes pour repousser tous les livres
dangereux qui se présentent et ces livres, pardonnez-moi
l'expression, passeront ente leurs jambes ou sauteront
Par- dessus lsuvs 7Q1s 5 ". (2).

Les idées favorables à la liberté de la presse s'ancrent et s'en-
racinent progressivement, comme en témoigne la déclaration de
Malesherbes lors de sa réception à I'Académie Française en
1775:

"Dans un siècle où chaque citoyen peut parler à la
nation entière par la voix de I'impression, ceux qui ont le

(1) Idem, p. 12.

(2) J. PROUST, op. cit., p. 36.
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talent d'in\struire les hommes ou le don de' les émouvoir,
les gens dl leures en un mot, sont au milieu du peuple
dispersé c4 qu'étaient les orateurs de Rorne et d'Athènes
au milieu ilu peuple q55smSl!" (r).

La publicationlintégrale de L'Encyclopédie en 1772 influe
sur le contenu des plrblications (gazettes etc...) qui empruntent un
ton critique sur les §ujets traités, les idéaux de liberté, d'égalité et
de fraternité apparaissant au détour de chaque feuille publiée.

Nous voilà en 1788, année charnière. La liberté de la presse

au sens juridique n'existe nulle part en Europe. La presse est rela-
tivement libre en Angleterre, la censure étant abolie depuis 1695.

A l'approche des Etats généraux, des voix se montrent favo-
rables à la liberté de la presse. C'est que l'idée, plus qu'à l'ordre
du jour, est aux aguets, puissante, fulgurante. Ecoutons ce que dit
Malesherbes à la veille de la tenue des Etats généraux :

"On attend tout de I'Assemblée qui va se tenir : pour que

les espérances de la nation ne soient pas déç'ues, il faut
que ce soit ses véritables vuux qui soienl porlés par ses

représentants au Trône. Ilfaut donc que t'clle naTion dis-
persée reçoive des lumières qui lui parviennent iusque
dans ses foyers, et c'est là ce qu'elle ne peut espérer que

lorsque L'impressionQ) sera 7i6r's" (3).

L'impression, la presse restent à libérer. Il faut pour cela les

soustraire à un code archaïque qui permet aux magistrats et aux
corps intermédiaires tous les coups de I'arbitraire.

Le 5 juillet 1788, comme en écho à Ia déclaration de

Malesherbes, Louis xvl, dans un arrêt du Conseil d'Etat, "invite
tous les savants et personnes instruites de son royaume (...) à
adresser à Monsieur le Garde des Sceaux tous les renseignements
et mémoires contenus au présent arrêt".

Si cette disposition n'abolit pas la censure, elle supprime
implicitement "l'autorisation préalable" puisque explicitement,
le roi invite toutes oopersonnes instruites" à faire connaître leurs

( I ) A. SOBOUL , Précis d'histoire de la Révolution Française, Ed. Sociales, 1962, p. 54.

(2)C'cst nous qui soulignons.
(3) Cité par J. PROUST, op. cit., p.27 .
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opinions. Au-ddlà de l'aspect discriminatoire de r:et arrêt, l,invita-
tion étant adres§pe aux "personnes instruites", il devenait.difficile
désormais d'intqrdire la publication des avis puisque le roi le
demandait. Il s'lensuivit une extraordinaire mLultiplication de
pamphlets et de publications attaquant ouvertement la politique
royale et I'absolu!isme monarchique.

Des périodiq\res naissent à cette occasion. f_e plus célèbre a
pour nom La Serytinelle du Peuple de Volney, jpunaal du Tiers-
Etat, que le périodique définit comme non pas "$n ordreo rnpuis la
nation (...). Un corps entier et complet, dont tà Noblessg et le
clergé ne sont pas même les membres utiles, can ils ne le font ni
vivre, ni agir". Mais avant la convocation des Btats généraux,
Brissot, chef ginrndin, important acteur de la RévflutioriBt direc-
teur du Patriote français, définit le rôle de la press\e en annomçant
Ia parution de son jouri'lal. Quoique assez longue, cctte définilion
indique déjà quelques unes des particularités de la rpresse :

"Il faut trouyer un autre moyen que les firochures pour
instruire tous les Français, sans cesse, ti 1tt,u de .liai» cf
sous u,né. .forme qui ne les.fatigue pas. Oe nrcven e,sl un

libre, ce tra,fic ys lssssy" (t).

Ces que tlémoignages, mais aussi les résistances, les
échecs, les fa]ts épal^s dont il a été question jusqu'ici, permer_ent
de mieux corfrprendre pourquoi le 5 mai l7ïg, à I'ouverture cres
Etats générar]x, ler quasi majorité des cahiers de doléances re\/en-
diquaient la'Jliberté tle la presse".

Dès le 6/mari, pa,raissent plusieurs journaux, parrni lesquels
Les Etats géléraux de,Mirabeau, Le Patriote français de Brissot,

, Histoire lit;téraire de France, Ed. Sociales, 1972,p.60.

politique \qui reste en Angleterre. (Jne gazet) doit être
libre, indëpendante, cay celles qui sont soumr\es à une



Les Révolutions de Paris de Loustalot, Les Révolfutions de France
et de Brabant de: Desmoulin. Le Publiciste parisiizn qui deviendra
le célèbre L'Ami du Peuple de Marat et Lei Père Duchesne
d'Hébert paraîtront un peu plus tard.

Mais le 6 mai est également le jour où, l]e Conseil d'Etat

munis d'une a.uforisation. Une fois autorisés, ilr; peuvent rendre
compte des de,bdts, mais à une condition : "en se lbornant aux faits
dont ils pourrro{rt se procurer la connaissance exracte sans se per-
mettre aucun e rpflexion ni aucun commentaire". f f el est le contenu
d'une lettre adr$ssée par Ie directeur dc Ia Librairit: au directeur du
Journalde Poris, premierjournal français londé en 177l .

travers la

res iAnnees.

(l)ln Histoire littéraire de France, op. cit., p.43.

tlon est ÿancée en novembre 1790 par Hébert. Ce journal devient
papidenlrent, selon A. Sobou[(l): "le porte-parple du peuple pour

tique et exprime "les traits de l'éloquence révolutionnaire : la pas-
sion pour les idées, l'ardeur polémique, un certain goût pour la
rhétorique, les réferences à l'histoire de I'Antiquité..." (l).

Dans cette mosaique informationnelle, il faut signaler la
presse contre-révolutionnaire représentée par le fameux Journal
politique national de Rivarol.

L'impact de la presse grandit, à tel point que les meilleurs
esprits, les belles plumes qui jusqu'alors avaient quelques réticen-
ces et mépris pour ce genre "... furent conduits à confier aux
feuilles de I'heure I'expression de leurs idées" (2).

Mais il est temps de présenter l'un des articles qui a le plus
marqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sans
lequel 1789 ne serait pas tout à fait la Révolution. Il s'agit de
l'article xI:

"La libre communication de la pensée et des opirticr:s t:.;t
un des droits les plus précieux de I'homme : touT ci!t 1',117

peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauJ" îL

répondre de I'abus de cette liberté dans les cas dëtermi
nés par la loi".

Article fondamental, encore vénéré aujourd'hui, élément
nodal de ce qu'un auteur(3) appellera "la dictature de l'opinion
publique", il fut apprécié contradictoirement, car tout en rom-
pant avec l'Ancien régime, il subordonnait tout de môme la
liberté de la presse "aux caprices du législateur".

Les réactions furent nombreuses, graves et violentes. Les
journalistes "patriotes et révolutionnaires" dénoncèrent avec
vigueur et véhémence I'atteinte et les limitations à la liberté de la
presse, à ia liberté d'écrire, qu'instaurait, selon eux, la formula-
tion, qui depuis a inspiré tous les Etats du monde: "... sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi".

Ainsi Marat considère que "ce projet contient les bases des-
tructrices de toute libefté ; c'est le pendant de la loi martiale".
Pour Brissot: "Le meilleur remède à la licence de la presse, c'est

(1) In Histoire liLtëraire de France, op. cit., p. 43.

(2) Idem, p. 59.

(3) M. BOULOISEAU, cité par A. Manfred in La Pensée, n" I 50, avril 1970, p. 7 5

(2) Particuli èrement violent, Le Père Duchesne commenfera ainsi - | ce ne sont là que
quelques exemprlss - I'exécirtion de Marie-Antoinette: "Çe fu-t la-ph{s grande joie de
toutcs les joies rlu Père Duchesne". Après l'exécution du Duc d'Orlêanls, ll conséille au
Tribunal révolut.ionnaire de "battre le fer quand il est chaud et (de fair{.e) promptement
f,assor sous "le raLsoir national" (la sainte guillotine) le traître Bailly. I'inliinlte Barnave".

Les fait.s e! les événements se précipitent (Se.rment du jeu de
Paume, le'7jufln...) et aident à la multiplication des titres. L'un
des premiers principes et bienfaits auxquel la bo,urgeoisie tenait
par-dessus torft, la liberté sous toutes ses forrnt:s, s'aflirmait à

cent cinquar/te à cinq cent selon les sources, alors qtr'il n'en existait-L r-- -'---- a-"
que soiriant{ en 1788 tous genres confondus. Entrie I 789 et 1800, on
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la liberté" (l). Il en est, indice intéressant, qui vont encore plus
loin. Dans une reproduction de la Déclaration par un imprimeur
d'Orléans (z) dédiée aux représentants du peuple français, la
partie contestée de l'article xr a été tout simplement enlevée.^ 

Mais il est une réaction peu connue ; c'est celle de Loustalot,
"patriote", directeur des Révolutions de Paris. Nous en ferons
notre conclusion :

"Noî,ts aÿons rapidement passé de I'esclavage à la
liberté ; nous marchons plus rapidement encore de la
liberté à I'esclavage. Le premier soin de ceux qui asp,ire--

ront à nous asseivir seia de resteindre la liberté de la
presse ou même de l'étouffer ; et c'est malheureusement-au 

sein de I'Assemblée Nationale qu'est né ce principe
adultérin: que nul ne peut être inquiété pour se; o2ï
nions pouvi que leur manifestation ne trouble pas I'ordre
établi par la loi. Cette condition est comme une courroie ,'

elle s'étend et se resserre à volonté ; elle n'en servira pas
moins à tout intriguant qui sera parÿenu à un poste, pour
s'y maintenir ; on ne pourra ouvrir les yeux à s^es conci-
toyens sur ce qu'il a été, sur ce qu'il a faitt veut.faire, sans
qu'ils ne diseit qu'on trouble I'ordre public" G\.

Ceci dit, nous étions déjà loin de "l'autorisation préalable",
des "privilèges" et autres procédés de la I, ibrairie, dont Diderot
s'étaii fait l;irréductible adversaire trois décennies plus tôt. Mais
plus si loin à vrai dire, puisqu'au lendemain du dix-huit brumaire
(9 novembre 1799), Bonaparte déclarait '. "Si ie lâçh9 la-bride à la
presse, je ne resterai pai trois mois au pouvoir". Le 

-17. 
janvier

j800, ii supprime 60-périodiques à Paris, pour n'en laisser que

13. Le S avrjl 1800, 1â censurè préalable des journaux est attri-
buée au Bureau de presse du ministère de la Police. En avril 1805,

un censeur est imposé à chaque rédacteur, à charge pour le
journal de le rétribuèr... Mais cela ne signifie nullement que I'his-
toire se répète ou qu'elle bégaye.

Cette étude a été présentée en mai 1989 lors des journées

d'études "Lumières et Révolution" organisées par l'Institut des

Langues Etrangères à Alger.

(1) A. SOBOUL, La civilisation et la Révolution Française, Ed. Arthaud, 1982, p. 101.

(2) Voir Annexe.

(3) A. SOBOUL, Précis d'histoire de la Révolution Française' p. 148.
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