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VERXAG DER RENGER'SCHEN BUCHHANDLUNG IN LEIPZIG. 1

Englische und frarizôsische' :

S CHUL-AUS&AfiÊK.''-

Mit 'Worterbûchern und Anmerkungen.

\î)en geehrten Herren Lehrern md Lehrerinnen, welche geneigt sein solllen, eins
t das andore dieser Schriften in ihren Lehranslalten einzufûnren, sind «uir gern

tit, ein Exemplar davon gratis zu liefern.

a) Englische.

^LDSMITH, the vicar of wakefield. Mit grammatischen An-

ierkungen und einem ausfûhrlichen Wôrterbuche von J. Spor-

.'chil. 10 Ngr.

(HNSON, S., THE HISTORY Of RASSELAS , PRINCE Of ABTS8INIA , A

Itale. With a complète vocabulary by Dr. E. Amthor. 10 Ngr.

1VING, WASH. , THE LIfE AND VOYAGES Of CRISTOPH COLUMBUS.

With a complète vocabulary by Dr. E. Amthor. 15 Ngr.

- VOYAGES AND DISCOVERIES OF THE COMPANIONS Of COLUMBUS. With

complète vocabulary by Dr. E. Amthor. 18 Ngr.

- talés of the alhambra. With a complète vocabulary by

r. E. Amthor. 15 Ngr.

ilB, CH., talés from shakspeare, designed for the use of

mng persons. With a complète vocabulary by Dr. E. Am-

i or. 18 Ngr.

.CKENZIE), THE MAN Of fEELING. 10 Ngr.

ÏRYAT, CAPT., MASTERMANN READY, OR THE WRECK Of PACIFIC.

ith a complète vocabulary by Dr. E. Amthor. 12 Ngr.

• the three cutters. Mit Wort- und Sacherklârungen zum

:hul und Privatgebrauche. Herausgegeben von Dr. Ee gin al d

iller. 7'/a Ngr.

I^TAGUE, LADY, letters. Written during Mr. Wortley's

nbassy at Constantinople. With a copious vocabulary and

table of the irregular verbs by Dr. J. C. Flùgel. 15 Ngr.

. dieselben, englisch und deutsch, ûbersetzt und herausgcge-

en von Dr. Lewis. 10 Ngr.

iSIAN, fingal. An epic poem in 6 books 7'/a Ngr.

ASLEY'S book of wonders. Mit einem vollstândigen Wôrterbu

che und grammatischen Anmerkungen v. C. Schmidt. 12 Ngr.

.'HERLDAN, R. B., the school for scandal. A comedy in 5 acts.

Mit einem vollstândigen Wôrterbuche und grammatischen

Anmerkungen von C. Schmidt. 10 Ngr.

I — dasselbe ohne Wôrterbuch. 7'/i Ngr.

• the rivals. a comedy. Mit Wort- und Sacherklârungen

m Schul- und Privatgebrauch. Herausgegeben von Dr. Re-

nald Miller. 7'/i Ngr.

BR'RNE, LAUR., a sentimental journey through france and italy.

Eith a complète vocabulary by Dr. E. Amthor. 10 Ngr.

Eai dasselbe ohne Wôrterbuch. 7i/' Ngr.
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STERNEt LAUR,, téb xote and opinions of tristram shandy. 6 Volls.

1 Thlr. ' ~ '.'''.

SW-lST. 'èiSLnyERS- travbls,- IV; Volls. Zusammen 20 Ngr.

- 'E&zelà-:'

Vol. I. gullivers voyage to lilliput, mit einem vollstândigen

Wôrterbuche von Dr. Wilson. 10 Ngr.

Dasselbe ohne Wôrterbuch. 5 Ngr.

Vol. H. — to Brobdignag. 5 Ngr.

Vol. UL — to Laputa. 5 Ngr.

Vol. IV. — to Hoyhnhums. 5 Ngr.

a tale of a tub: written for the universal improvement of

Mankind. With explanatory notes by W. Wotton. % Volls.

10 Ngr.

b) Franzôsisahe.

BARTHELEMY, voyage du jeune anacharsis en grèce dans le

milieu du 4me siècle avant l'ère vulgaire. Extrait complet

arrangé à l'usage des écoles par Meynier. Avec une carte

de l'ancienne Grèce. 7me édition de nouveau revue, corrigée

et .augmentée par Ch. Schiebler. 1 Thlr.

BERNARDIN DE ST. PIERRE, paul et Virginie. Mit gramma-

tischen, historischen und mythologischen Anmerkungen und

einem Wôrterbuche von Dr. Schiebler. 7'/j Ngr.

BOUILLY, contes a ma fille. Mit einem vollstândigen Wôrter

buche. Zum Schul- und Privatgebrauche herausgegeben von

Dr. Schiebler. 15 Ngr.

CHATEAUBRIAND, atala-rené. Mit grammatischen, geogra-

phischen und geschichtlichen Anmerkungen; nebst einem voll

stândigen Wôrterbuche und einer Zusammenstellung der un-

regelmâssigen Zeitwôrter der franzôsischen Sprache. Heraus

gegeben von L. C. Schnabel. 10 Ngr.

COTTIN, Elisabeth ou les exiles de Sibérie. Mit grammatischen

Anmerkungen und einem Wôrterbuche. Herausgegeben von

Dr. Schiebler. Vh Ngr.

DUMAS, ALEX., napoléon. Eurichie d'un vocubulaire et de notes

grammaticales par Dr. E. J. Hauschild. 18 Ngr.

FENELON, les aventures de télemaque, avec un vocabulaire à

l'usage des ecoles par Ch. Schiebler. 15 Ngr.

FLORIAN, numa pompilius. Mit historischen, geographischen

und mythologischen Erlâuterungen und einem ausfûhrlichen

Wôrterbuche. Herausgegeben von Dr. Schiebler. 10 Ngr.

FLORIAN, Guillaume tell ou la suisse libre. Mit historischen

und geographischen Erlâuterungen und grammatisch-sprar>

lichen Bemerkungen versehen, nebst einer Zusammenstellung

aller irregulâren franzôsischen Zeitwôrter und einem vollstân

digen Wôrterbuche, herausgegeben v. C. Schnabel. 7'/2Ngr.

FLORIAN, fables. Mit Wort- und Sacherklârungen zum Schul-

und Privatgebrauch. Herausgegeben von Dr. F. Hauthal,

Lehrer am Modernen Gesammtgymnasium zu Leipzig. 10 Ngr.
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LAFONTAINE, fables choisies pour la jeunesse. Mit Wôrter-

buch Ton Dr. E. J. Hauschild. 12 Ngr.

LOPATTA, V. DE, vie anecdotique de louis-philippe t., Roi de

Français. Eurichie d'un vocabulaire par J. B. Pi ne y. 8 Ngr.

dasselbe ohne Wôrterbuch. 6 Ngr.

SEGUR, COMTE DE, histoire de napoléon et de la grande armée

pendant l'année 1812. Eurichie d'un vocabulaire et de notes

grammaticales par E. J. Hauschild. 24 Ngr.

VOLTAIRE, la henriade. Mit Anmerkungen und Wôrterbuch

von E. J. Hauschild. 10 Ngr.

— histoire de charles xn. Eurichie de notes grammaticales

et d'un vocabulaire par M. A. Thibaut. 10 Ngr.

Elementarbflcher

nach der

calculirenden Méthode.

| ELÏMENTARBUCH DER ITALIENISCHEN SPRACHE fÙR DEUTSCHE

dhd franzosen. Von G. B. Blanchard. 1. Cursus. 8/i Thlr.

j Anch unter dem Titel:

jjVRE élémentaire de la LANGUE ITALIENNE À l'usage des

allemands et des fRANÇAIS. Par G. B. Blanchard. 1. Cours.

'/' Thlr.

'iltmehtarbuch der DEUTSCHEN SPRACHE. EinLehr-undLe-

sebuch. 1. Cursus. Von Dr. E. J. Hauschild, Director des

Modernen Gesammtgymnasiums zu Leipzig. 1 Thlr.

gjgf 25 Exemplare: 18% Thlr.

50 do. 35

100 do. 62'A „

ilehertarbuch der ENGLISCHEN SPRACHE. 2. Aufl. Heraus-

gegeben von Dr. E. J. Hauschild und John Mickelth-

wate. 9 Ngr.

ïiehentarbuch der FRANZOSISCHEN SPRACHE. 1. Cursus.

3. Auflage. Herausgegeben von Dr. E. J. H a u s c h i 1 d. 9 Ngr.

HEMEFTARBUCH der FRANZOSISCHEN SPRACHE fur aile dieje-

nigen, welche nach dem ersten Cursus vonAhn's prakt.

Lehrgange unterrichtet worden sind. 2. Aufl. Herausge

geben von Dr. E. J. Hauschild. 9 Ngr.

FORMULAIRE GRAMMATICAL. Règles pour le premier et

le second cours du libre élémentaire de E. J. Hauschild.

î. édition. 6 Ngr.

AUSW AHL

empfehlenswerther Lehrbiicher:

BRÛCKNER, Dr. G., praktisches Hûlfsbuch zur methodisdhen

Einûbung der hebr. Grammatik. 20 Ngr.

(SaêjHtti, 3. 85., Stjieë engHfdjeê Scfetuclj mit 2Bôrter&ucfy. 12 9ïflr.
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EINFÙHRUNG m das STUDIUM der CHEMIE oder die Grutu

lehren der allgemeinen Chemie mit besonderer Rûcksicht au

Physik und Stôchiometrie von Dr. Th. Gerding. Mit 77 ii

den Text gedruckten Holzschnitten. 1 Thlr.

ROBERT GALLOWAY'S VORSCHULE der QUALITATIVES

CHEMISCHEN ANALYSE fur den ersten Unterricht auf Schu

len und Universitàten, sowie insbesondere zumPrivatgebrauche

Deutsch mit Zusâtzen und Anmerkungen von Dr. Th. Ger

ding. Mit 9 Tafeln. 18 Ngr.

GESENIUS, hebrâische Grammatik. 16. Aufl. Neu bearbeitet voi

Dr. Rôdiger. 27 Ngr.

hebrâisches Lesebuch. 8. Auflage. Neu bearbeitet vonDi

Heiligstedt. 183/* Ngr.

MAURER, Dr. F. L V. D., commentarius oriticus in Vêtus Tes

tamentum in usum maxime Gymnasiorum et Academiarun

adornatus. IV. Vol. compl. 8. maj. 1835—i8. 10 Thlr. 15 Ngi

praktischer Cursus ûber die Formenlehre der hebrâisclie

Sprache oder Analysirungen zur methodischen Einfiïhrung de

Scholars in die hebr. Formenlehre, nebst einem etymologischci

Wortregister. 183/4 Ngr.

SDBnt, geljrbudj fût ben gefammten matljemattfc$en ®lcmentar=Unterri4

an ©tjmnaften, ljôljent SBûrger' uni 2RiIttâr=©l|ulen. 4. bermebtt
Sluflage. 27 I/« 9ïgr.

Seljrbu^ beê gefammten matljematifcÇen ttnterrtcbtê in 2 9Sânbet

3um ®ebraucIje fur bic obern Slaffen ber ©tjmnaften unb anbeti

îjbljeren Seljranflalten, fo roie jum ©elbftunterri^te bearbeitet uni

mit Dtefcn Uebungêbeifpfelen ïerfeljen. 4 îljfr, 7'/î 9lar.

Sdjtebter, Dr., tfetneê grammattfalifdjea aBBrterbueS, ûber bie £lauvt

fcbwtertgîeiten in ter franjôftfcfyen ©»radje. brodj. 33/4 9îflr.

©potfdjtl, %, auëfûbrliclje tbeoretff$'prafttfclje ©l§ufgrammattf te

enalifdjen ©pracbe. 1 î&fr.

TASCHENBUCH der THEORETISCHEN CHEMIE zur schnel

len TJebersicht und leichten Repetition bearbeitet von Prol

Dr. C. G. Lehmann. 6. Auflage. 2'/2 Thlr.

TASCHENBUCH der CHEMISCHEN TECHNOLOGIE zu

schuellen Uebersicht bearbeitet von Dr. J. Gottlieb, Prof

am Joanneum in Gratz. Mit 36 in den Text gedruckten Holz

schnitten. VU Thlr.

J£3r* Dièses Werk ist dem L e h m a n n'schen Taschenbuche in der Weis
Ji angenasst, dass beide Werke vereinigt ein vollstàndig ùbersichtliche

Lehrbiwh der technischen Chemie bilden.

TASCHENBUCH der PHYSIK im ausfùhrlichen und ûbersicht

lichen Auszuge bearbeitet von Prof. Dr. Rudolf "Wagner

Mit 329 in den Text gedruckten Holzschnitten. Vit Thlr.

TASCHENBUCH der MINERALOGIE zur schnellen Uebersichi

und leichten Repetition bearbeitet von Dr. Jo h an n e s Z i mm er,

mann. Mit 47 in den Text gedruckten Holzschnitten. l3/i Thlr

WOLFF, Dr. O. L. B., France poétique ober poettfl$er $auê'

ftbafc ber gronjofen. SBolfjMnbige ©ammfung franjôftfdjet @e'

bidjte nai) ben©attungen georbnet, son ben frûljeflen3eiten biê au1

unfere îage. din &anbbudj bet fran». Spoefte, îpoetif unb ©efcljid)t(

ber Çoejte. gr. 8. cartonnirt. 2 îtylr.

Druck von C. W. Vo 1 1 r a t h in Leipzig.
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. NAPOLÉON DE BUONAPARTE.

CHAPITRE I.

(

Le 15 août 1769, naquit, à Ajaccio, un enfant qui reçut de ses

arents le nom de Buonaparte, et du ciel celui de Napoléon.

Les premiers jours de sa jeunesse s'écoulèrent au milieu de

ette agitation fiévreuse (•) qui suit les révolutions ; la Corse, qui

epuis nh demi-siècle rêvait l'indépendance , venait d'être moitié

onquise, moitié vendue, et n'était sortie de l'esclavage de Gênes

ne pour tomber au pouvoir de la France. Paoli, vaincu à Ponte-

iaovo, allait chercher avec son frère et ses neveux un asile en

Angleterre, où Alfieri lui dédiait son Timoléon. L'air que respira

e nouveau -né était chaud des haines civiles, et la cloche qui

tonna son baptême, toute frémissante encore du tocsin.

Charles de Buonaparte , son père , et Lxtitia Ramolino , sa

aère, tous deux de race patricienne et originaires de ce charmant

'illage de.San-Miniato, qui domine Florence , après avoir été les

Éiis de Paoli , avaient abandonné son parti, et s'étaient ralliés

i l'influence française. 11 leur fut donc facile d'obtenir de M. de

ïarWuf , qui revenait comme gouverneur dans l'île où dix ans

1) Remarquez que les règles que donne la Grammaire pour la flexion

da mois, ne soni pas autres que celles de l'Eiyroologie en général: nègre

'••iresse; fièvre, fiévreux, mourir, je meurt ; jouer, jeu; le cheval, les

zhnaux ; valoir, je vaux.

Humas, Napoléon. \



ï NAPOLÉON DE BUONAPARTE.

auparavant il avait abordé comme général, sa protection po

faire entrer le jeune Napoléon à l'école militaire de Brienne. ]

demande fut accordée, et, quelque temps après, M. Berton, sou

principal du collége, inscrivait sur ses registres la note suivant)

«Aujourd'hui, 23 avril 1779, Napoléon deBuonaparte estent

à l'Ecole royale militaire de Brienne-le-Château , à l'âge de ne

ans, huit mois et cinq jours.»

Le nouveau venu était Corse, c'est-à-dire d'un pays qui, de □

jours encore, lutte contre la civilisation avec une force d'inertie (

telle, qu'il a conservé son caractère à défaut de son indépe

dance : il ne parlait que l'idiome de son île maternelle; il avs

le teint brûlé du méridional , l'œil sombre et perçant du mont

gnard. C'était plus qu'il n'en fallait pour exciter la curiosité i

ses camarades et augmenter sa sauvagerie naturelle, car la c

riosité de l'enfance est railleuse et manque de pitié. Un proie

seur, nommé Dupuis , prit en compassion le pauvre isolé, et

chargea de lui donner des leçons particulières de la langue fra

çaise: trois mois après, il était déjà assez avancé dans cette étui

pour recevoir les premiers éléments de latinité. Mais dès l'aboi

se manifesta chez lui la répugnance qu'il conserva toujours po

les langues mortes, tandis qu'au contraire son aptitude pour 1

mathématiques se développa dès les premières leçons; il en r

sulta que, par une de ces conventions si fréquentes au collég

il trouvait la solution des problèmes que ses camarades avaie

à résoudre, et ceux-ci ,• en échange, lui faisaient ses thèmes

ses versions, dont il ne voulait pas entendre parler.

L'espèce d'isolement dans lequel se trouva pendant quelqi

temps le jeune Buonaparte, et qui tenait à l'impossibilité de coi

muniquer ses idées, éleva entre lui et ses compagnons une espèi

de barrière qui ne disparut jamais complétement. Celte preinièi

impression, en laissant dans son esprit un souvenir pénible qi

ressemblait à une rancune, donna naissance à cette misanthropi

précoce qui lui faisait chercher des amusements solitaires, i

(2) Expression prise dans la physique et traduite verbalement dn latin

vit inertiae, qualité de toutes les choses de rester en repos autant qu'

n'y a pas d'impulsion extérieure.



CHAPITRE I. 3

ians laquelle (3) quelques-uns ont voulu voir les rêves prophétiques

du génie naissant. Au reste, plusieurs circonstances, qui dans

la vie de tout autre seraient restées inaperçues, donnent quelque

fondement aux récits de ceux-là qui(4) ont essayé de faireune en

fance exceptionnelle à cette merveilleuse virilité. Nous en cite

rons deux.

Un des amusements les plus habituels du jeune Buonaparte était

la culture d'un petit parterre entouré de palissades, dans lequel

il se retirait habituellement aux heures des récréations. Un jour,

an de ses jeunes camarades , qui était curieux de savoir ce qu'il

pouvait faire ainsi seul dans son jardin , escalada la barricade,

et le vit occupé à ranger dans des dispositions militaires une

foule de cailloux dont la grosseur indiquait les grades. Au bruit

que fit /'indiscret, Buonaparte se retourna, et, se voyant surpris,

^ordonna à l'écolier de descendre; mais celui-ci, au lieu d'obéir,

se moqua du jeune stratégiste, qui, peu disposé à la plaisanterie,

• ramassa le plus gros de ses cailloux, et l'envoya au beau milieu

du front du railleur, qui tomba aussitôt assez dangereusement

j klessé.

Vingt-cinq ans après, c'est-à-dire au moment de sa plus haute

.fortune, on annonça à Napoléon qu'un individu qui se disait son

i camarade de collége demandait à lui parler. Comme plus d'une

fois des intrigants s'étaient servis de ce prétexte pour arriver

jusqu'à lui , l'ex-écolier de Brienne ordonna à l'aide de camp de

service d'aller demander le nom de cet ancien condisciple ; mais

ce nom n'ayant éveillé aucun souvenir dans l'esprit de Napoléon:

'Retournez, dit-il, et demandez à cet homme s'il ne pourrait pas

me citer quelque circonstance qui me remit sur sa voie.» L'aide

de camp accomplit son message et revint en disant que le solli

citeur , pour toute réponse , lui avait montré une cicatrice qu'il

(î) Est-ce que l'Auteur aurait pu dire : qui lui faisait chercha, . . , et

'lira gui quelques - uns ont voulu, etc ?

(4) La règle générale veut que ceux suivi de qui ne soit accompagné de

" ou de là qu'au cas que le relatif soit éloigné de son démonstraiif, p. e,

Ctlui-ciest riche qui reçoit plus qu'il ne consume; celui-là est pauvre

iant la dépense excède la recette.

1*
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avait au front. «Ah ! cette fois je me le rappelle, dit l'Empereur :

c'est un général en chef que je lui ai jeté à la tête ! ... '

Pendant l'hiver de 1783 à 1784, il tomba une si grande quantité

de neige , que toutes les récréations extérieures furent inter

rompues. Buonaparte, forcé malgré lui de passer les heures qu'il

donnait ordinairement à la eulture de son jardin , au milieu de:

amusements bruyants et inaccoutumés de ses camarades, propos:

de faire une sortie, et, à l'aide de pelles et de pioches, detaille!

dans la neige les fortifications d'une ville , qui serait ensuit)

attaquée par les uns et défendue par les autres : la proposition

était trop sympathique pour être refusée. L'auteur du projet fui

naturellement choisi pour commander un des deux partis. La

ville, assiégée par lui, fut prise après une héroïque résistance dt

la part de ses adversaires. Le lendemain la neige foudit ; mai:

cette récréation nouvelle laissa une trace profonde dans la mé

moire des écoliers. Devenus hommes, ils se souviurent de ce jei

d'enfant, et ils se rappelèrent les remparts de neige que batli

en brèche Buonaparte , eu voyant les murailles de tant de ville:

tomber devant Napoléon.

A mesure que Buonaparte grandit , les idées primitives qu'i

avait en quelque sorte apportées eu germe se développèrent, e

indiquèrent les fruits qu'un jour elles devaient porter. La sou

mission de la Corse à la France, qui lui donnait à lui, son sen

représentant, l'apparence d'un vaincu au milieu de ses vainqueurs

lui était odieuse. Un jour qu'il dînait à la table du père Berton

les professeurs, qui avaient déjà plusieurs fois remarqué la sns

ceptibilité nationale de leur élève , affectèrent de mal parler di

Paoli. Le rouge monta aussitôt au front du jeune homme, qui ni

put se contenir. — «Paoli, dit-il, était un grand homme, qui ai

mait son pays comme un vieux Romain ; et jamais je ne pardon

nerai à mon père , qui a été sou aide de camp , d'avoir concourt

à la réunion de la Corse à la France : il aurait dû suivre la for

tune de son général et tomber avec lui.'

Cependant, au bout de cinq ans , le jeune Buonaparte était et

quatrième et avait appris de mathématiques tout ce que le pèr«

Patrault avait pu lui en montrer. Son âge était l'âge désigné pom

passer de l'école de Brieune à celle de Paris : ses notes étaieu
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bonnes, et ce compte rendu fut envoyé au roi Louis XVI, par M.

de Keralio, inspecteur des écoles militaires :

•H. de Buonaparte (Napoléon) , né le 15 août 1769, taille de

quatre pieds dix pouces dix lignes, a fait sa quatrième : de bonne

cinstitntion , santé excellente ; caractère soumis, honnête, re

connaissant ; conduite très - régulière ; s'est toujours distingué

par son application aux mathématiques. Il sait très-passablement

son histoire et sa géographie ; il est assez faible pour les exer

cices d'agrément et pour le latin , où il n'a fait que sa quatrième.

Ce sera un excellent marin. IL mérite de passer à l'École mili

taire de Paris.»

Ea conséquence de cette note , le jeune Buonaparte obtiut son

entrée à l'Ecole militaire de Paris; et le jour de son départ cette

mention fut inscrite sur les registres :

' -Le 17 octobre 1784, est sorti de l'Ecole royale de Brienne

i< M. Napoléon de Buonaparte, écuyer, né en la ville d'Ajaccio, en

c l'île de Corse, (s) le 15 août 1769, fils de noble Charles-Marie de

I Buonaparte, député de la noblesse de Corse, demeurant en ladite

« ville d'Ajaccio, et de dame Laetitia Ramolino, suivant l'acte porté au

' registre, folio 31, et reçu dans cet établissementle 23 avril 1779.»

1 On a accusé Buonaparte de s'être vanté d'une noblesse imagi-

f aaire et d'avoir faussé son âge ; les pièces que nous venons de

- citer répondent à ces deux accusations.

i Buonaparte arriva dans la capitale par le coche de Nogent-sur-

Seine.

i Aacun fait particulier ne signale le séjour de Buonaparte à

b. l'Ecole militaire de Paris, si ce n'est un Mémoire qu'il envoya i

i! bob ancien sous-principal, le père Berton. Le jeune législateur

t. avait trouvé , dans l'organisation de cette école, des vices que

: son aptitude naissante à l'administration ne pouvait passer sous

Jileoee. Un de ces vices, et le plus dangereux de tous, était le

luxe dont les élèves étaient entourés. Aussi Buonaparte s'éle-

; vait-il surtout contre ce luxe :« Au lieu , disait-il , d'entretenir

on nombreux domestique autour des élèves, de leur donner jour

nellement des repas à deux services, de faire parade d'un ma-

IS) En pour dans. Style du palais.

I
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nége très-coûteux , tant pour les chevaux que pour les écuyers,

ne vaudrait-il pas mieux, sans toutefois interrompre le cours de

leurs études , les astreindre à se servir eux-mêmes , moins (6)

leur petite cuisine, qu'ils ne feraient pas; leur faire manger

du pain de munition , ou d'un autre qui en approcherait ; les

habituer à battre leurs habits et à nettoyer leurs souliers et

leurs bottes? Puisqu'ils sont pauvres et destinés au service

militaire, n'est-ce pas la seule éducation qu'il faudrait leur

donner? Assujettis à une vie sobre, à soigner leur tenue, ils

en deviendraient plus robustes, sauraient braver les intem

péries des saisons , supporter avec courage les fatigues de la

guerre, et inspirer un respect et un dévouement aveugles aux sol

dats qui seraient sous leurs ordres.» Buonaparte avait quinze

ans et demi lorsqu'il proposait ce projet de réforme: vingt ans

après il fondait l'École militaire de Fontainebleau.

CHAPITRE II.

En 1785, après des examens brillants, Buonaparte fut nommé

sous-licutenant en second au régiment de La Fère, alors en gar

nison dans le Dauphiné. Après être resté quelque temps à Gre

noble , où son passage n'a laissé d'autre trace qu'un mot apo

cryphe sur Turenne, il vint habiter Valence: là, quelques lueurs

du soleil de l'avenir commencent à se glisser dans le crépuscule

du jeune homme ignoré. Buonaparte, on le sait , était pauvre;

mais si pauvre qu'il fût, il pensa qu'il pouvait venir en aide à sa

famille, et appela en France son frère Louis, qui était de neuf

ans plus jeune que lui. Tous deux logeaient chez mademoiselle

Bou, Grande-Rue, n° 4. Buonaparte avait une chambre à coucher,

et au-dessus de cette chambre le petit Louis habitait une man

sarde. Chaque matin , fidèle à ses habitudes de collége , dont il

devait se faire plus tard une vertu des camps , Buonaparte éveil-

(6) Moins pour excepte.
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iait sou frère en frappant le plancher d'un bâton , et lai donnait

sa leçon de mathématiques. Un jour }e jeune Louis, qui avait

grand'peine à se faire à ce régime, descendit avec plus de regret

et de lenteur que de coutume ; aussi Buonaparte allait-il frapper

le plancher une seconde fois , lorsque fécolier tardif entra enfin.

— Eh bien ! qu'y a-t-il donc ce matin , il me semble que nous

sommes bien paresseux? dit Buonaparte.

— Oh ! frère, répondit l'enfant, je faisais un si beau rêve.

— Et que rêvais-tu donc ?

— Je rêvais que j'étais roi.

— Et qu'étais-je donc alors, moi? . . . Empereur? dit en haus

sant les épaules le jeune sous-lieutenant. Allons! à la besogne.»

Et la leçon journalière fut, comme d'habitude, prise par le fu

tur roi et donnée par le futur empereur (*).

Buonaparte était logé en face du magasin d'un riche libraire

nommé Marc-Aurèle, dont la maison, qui porte , je crois, la date

Je 1530, est un bijou de renaissance. "C'est là qu'il passait à peu

près toutes les heures dont son service militaire et ses leçons

fraternelles le laissaient maître. Ces heures n'étaient point per

dues, comme (7) on va le voir.

Le 7 octobre 1808, Napoléon donnait à dîner à Erfurth ; ses

convives étaient l'empereur Alexandre , la reine de Westphalie,

le roi. de Bavière , le roi de Wurtemberg , le roi de Saxe , le

grand-duc Constantin, le Prince-Primat, le prince Guillaume de

Prussej le duc d'Oldenbourg, le prince de Mecklembourg-Schwe-

rin, le duc de Weymar et le prince de Talleyrand. La conserva

tion tomba sur la bulle d'or, qui, jusqu'à l'établissement de la

confédération du Rhin, avait servi de constitution et de règlement

pour l'élection des empereurs, et le nombre et la qualité des élec

teurs. Le Prince - Primat entra dans quelques détails sur cette

bulle, et en fixa la date à 1409. . . >

— Je crois que vous vous trompez, dit en souriant Napoléon ; la

(*) Cette scène se passa devant M. Parmentier, médecin du régiment où

Buonaparte était lieutenant en second.

(7) Comparez plus haut : Buonaparte, on le sait, était pauvre ; la maison,

qui porte, je crois, la date. Les phrases intercalées n'aiment pas cette con

jonction comme, h>i«.
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bulle dont voas parlez a élé proclamée en 1336, sous Je règne de

l'empereur Charles IV.,

— C'est vrai, Sire, répondit le Prince-Primat, et je me le rap

pelle maintenant ; mais comment se fait-il que Votre Majesté

sache si bien ces choses-là?

— Quand j'étais simple lieutenant en second dans l'artillerie,

dit Napoléon. . .

A ce début, un mouvement d'étonnement si vif se manifesta

parmi les nobles convives, que le narrateur fut forcé de s'inter

rompre; mais au bout d'un instant:

— Quand j'avais l'honneur d'être simple lieutenant en second

d'artillerie, reprit-il en souriant, je restai trois années en gar

nison à Valence. J'aimais peu le monde et vivais très-retiré. Un

hasardfcheureux m'avait logé près d'un libraire instruit et des

plus complaisants. J'ai lu et relu sa bibliothèque pendant, ces

trois années de garnison, et je n'ai rien oublié, même des ma

tières qui n'avaient aucun rapport avec mon état. La nature,

d'ailleurs, m'a doué de la mémoire des chiffres ; il m'arrive très-

souvent, avec mes ministres, de leur citer le détail et l'ensemble

numérique de leurs comptes les plus anciens. »

Ce n'était pas' le seul souvenir que Napoléon eût conservé de

Valence.

""" Parmi le peu de personnes que voyait Buonaparte à Valence

était M. de Tardiva, abbé de Saint-Ruf, dont l'ordre avait été dé

truit quelque temps auparavant. 11 rencontra chez lui made

moiselle Grégoire du Colombier , et en devint amoureux. La fa

mille de cette jenne personne habitait une campagne située à

une demi-lieue de Valence et appelée Bassiau , le jeune lieute

nant obtint d'être reçu dans la maison et y fit plusieurs visites.

Sur ces entrefaites, se présenta de son côté un gentilhomme dau

phinois, nommé M. de.Bressieux. Buonaparte vit qu'il était temps

de se déclarer, s'il ne voulait pas être gagné de vitesse ; il écri

vit en conséquence à mademoiselle Grégoire une longue lettre,

dans laquelle il lui exprimait tous ses sentiments pour elle, et

qu'il l'invitait a communiquer à ses parents. Ceux-ci, placés dans

l'alternative de donner leur fille à un militaire sans 'avenir, ou

bien à un gentilhomme possédant quelque fortune^ optèrent pour
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le gentilhomme : Buonaparte fut éconduit, et sa lettre remise au

mains d'une tierce personne , qui voulut la rendre , ainsi qu'elle

en avait été chargée , à celui qui l'avait écrite. Mais Buonaparte

ne voulut pas la reprendre. «Gardez-la, dit-il à la personne, elle

sera un jour un témoignage à la fois et de mon amour et de la

pureté de mes sentiments envers mademoiselle Grégoire. » La

personne garda la lettre et la famille la conserve encore.

Trois mois après mademoiselle Grégoire épousa M. deBressieux.

En 1806, madame de Bressieux fat appelée à la cour avec le

titre de dame d'honneur de l'impératrice, son frère envoyé à Tu

rin en qualité de préfet: et son mari nommé baron et administra

teur des fouets de l'État.

Les autres personnes avec lesquelles Buonaparte se lia pen

dant son séjour à Valence furent MM. de Montalivet et Bachas-

son, lesquels deviurent, l'un ministre de l'intérieur, et l'autre

inspecteur des approvisionnements de Paris. Le dimanche , ces

trois jeunes gens se promenaient presque toujours ensemble hors

de la ville , et là s'arrêtaient quelquefois à regarder un bal en

plein air que donnait, moyennant deux sous par cavalier ,et par

contredanse, un épicier de la ville, qui, dans ses moments per

dus, exerçait l'état de ménétrier. Ce ménétrier était un ancien

militaire qui, retiré en congé à Valence, s'y était marié et y exer

çait en paix sa double industrie : mais comme elle était encore

insuffisante, il sollicita et obtint, lors de la création des départe

ments, une place de commis expéditionnaire dans les bureaux de

l'administration centrale. Ce fut là que les premiers bataillons

de volontaires le prirent, en 1790, et l'entraînèrent avec eux.

Cet ancien soldat, épicier, ménétrier et commis expéditionnaire,

fat depuis le maréchal Victor, duc de Bellune.

Buonaparte quitta Valence , laissant trois francs dix sous de

dettes chez son pâtissier, nommé Coriol.

Que nos lecteurs ne s'étonnent point de nous voir rechercher de

pareilles anecdotes : lorsqu'on écrit la biographie d'un Jules Cé

sar, d'un Charlemagne ou d'un Napoléon , la lanterne de Diogène

ne sert plus à chercher l'homme ; l'homme est trouvé par la pos

térité , et apparait aux yeux du monde, radieux et sublime : c'est

donc le chemin qu'il a parcouru avant d'arriver à son piédestal
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qu'il faut suivre, et plus les traces qu'il a laissées en certains en

droits de sa route sont légères , plus elles sont inconnues et, par,

conséquent, plus elles offrent de curiosité.

CHAPITRE III.

fiuonaparte arrivait à Paris en même temps que Paoli. L'as

semblée constituante venait d'associer la Corse au bénéfice des

lois françaises ; Mirabeau avait déclaré à la tribune qu'il était

temps de rappeler les patriotes fugitifs qui avaient défendu l'in

dépendance de l'ile, et Paoli était revenu. Buonaparte fut ac

cueilli en fils par l'ancien ami de son père : le jeune enthousiaste

se trouva en face de son héros : celui-ci venait d'être nommé

lieutenant général et commandant militaire de la Corse.

Buonaparte obtint un congé, et en profita pour suivre Paoli et

revoir sa famille , qu'il avait quittée depuis six ans. Le géuéral

patriote fut reçu avec délire par tous les partisans de l'indépen

dance , et le jeune lieutenant assista au triomphe du célèbre

exilé: l'enthousiasme fut tel, que le voeu unanime de ses conci

toyens porta en même temps Paoli à la tête de la garde nationale

et à la présidence de l'administration départementale. Il y de

meura quelque temps en parfaite intelligence avec la constitu

ante; mais une motion de l'abbé Charrier, qui proposait de céder

la Corse au duc de Parme en échange du Plaisantin, dont la pos

session était destinée à indemniser le pape de la perte d'Avignon,

devint pour Paoli une preuve du peu d'importance qu'attachait la

métropole à la conservation de son pays. Ce fut sur ces' entre

faites que le gouvernement anglais, qui avait accueilli Paoli dans

son exil, ouvrit des communications avec le nouveau président;

Paoli, au reste, ne cachait pas la préférence qu'il accordait à la

eonstitution britannique sur celle que préparait la législature

française. De cette époque date la dissidence entre le jeune lieu

tenant et le vieux général ; Buonaparte resta citoyen français,

Paoli redevint général corse.
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Buonaparte fut rappelé à Paris au commencement de 1792. Il

y retrouva Bourrienne, son ancien ami de collége, lequel arrivait

de Vienne, après avoir parcouru la Prusse et la Pologne. Ni

l'on ni l'autre des deux écoliers deBrienne n'étaient heureux; ils

associèrent leur misère pour la rendre moins lourde : l'un sollici

tait du service à la guerre, l'autre aux affaires étrangères ; on ne

répondait à aucun des deux, et alors ils rêvaient des spéculations

commerciales , que leur défaut de fonds les empêchait presque

toujours de réaliser. Un jour ils eurent l'idée de louer plusieurs

maisons en construction dans la rue Montholon , pour les sous-

ton*? ensuite ; mais les prétentions des propriétaires leur paru

rent si exagérées, qu'ils furent (s) forcés d'abandonner cette spécu

lation par le même motif qui leur en avait fait abandonner tant

d'autres. En sortant de chez le constructeur, les deux spécula

teurs s'aperçurent non-seulement qu'ils n'avaient point diné, mais

encore qu'ils n'avaient point de quoi dîner. Buonaparte remédia

à cet inconvénient en mettant sa montre en gage.

Sombre prélude du 10 août, le 20 juin arriva. Les deuxjeunes

gens s'étaient donné rendez-vous pour déjeuner chez un restau

rateur de la rue Saint-Honoré : ils achevaient leur repas , lors

qu'ils furent attirés à la fenêtre par un grand tumulte et les cris

de : Ça ira, vive la nation , vive les sans-culottes , à bas le veto !

C'était une troupe de six à huit mille hommes, conduite par San-

terre et le marquis de Saint-Hurugues, descendant des faubourgs

Saint -Antoine et Saint - Marceau , et se rendant à l'assemblée.

'Suivons cette canaille,' dit Buonaparte, et les deux jeunes gens

se dirigèrent aussitôt vers les Tuileries, et s'arrêtèrent sur la ter

rasse du bord de l'eau : Buonaparte s'appuya contre un arbre et

Bourrienne s'assit sur un parapet.

De là ils ne virent point ce qui se passait; mais ils devinèrent

facilement ce qui s'était passé , lorsqu'une fenêtre donnant sur le

jardin s'ouvrit, et que Louis XVI parut coiffé du bonnet rouge

qu'un homme dn peuple venait de lui présenter au bout d'une

pique.

(8) Chap. II. sipauvre qu'ilfit, sans virgule. Ici: si exagérés, qu'ils fu-

rtnt, arec la virgule. La différence est bien sensible.
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'Coglione! coglione!" (') murmura en haussant les épaules, et

dans son idiome corse, le jeune lieutenant, qui jusque-là était

resté muet et immobile.

— Que voulais-tu qu'il fit? dit Bourrienue.

— 11 fallait en balayer quatre ou cinq cents avec du canon, ré

pondit Buonaparte, et le reste courrait encore. »

Pendant toute la journée il ne parla que de cette scène , qui

avait Tait sur lui une des plus fortes impressions qu'il eût jamais

ressenties.

'Buonaparte vit ainsi se dérouler sous ses yeux les premiers

événements de la révolution française. Il assista en simple spec

tateur à la fusillade du 10 août et aux massacres du 2 septem

bre; puis , voyant qu'il ne pouvait obtenir de service, il résolut

de faire un nouveau voyage en Corse.

Les intrigues de Paoli avec le cabinet anglais avaient pris, en

l'absence de Buonaparte , un tel développement, qu'il n'y avait

plus à se tromper sur ses projets. Une entrevue , que le jeune

lieutenant et le vieux général eurent ensemble chez le gouver

neur de Corte , se termina par une rupture: les deux anciens

amis se séparèrent pour ne plus se revoir que sur le champ de

bataille. Le même soir, un flatteur de Paoli voulut dire devant

lui du mal de Buonaparte: «Chut! lui dit le général , en portant

le doigt à ses lèvres, c'est un jeune homme taillé sur l'antique ! '

Bientôt Paoli leva ouvertement l'étendard de la révolte. Nom

mé, le 26 juin 1793, par les partisans de l'Angleterre, généralis

sime et président d'une consulte à Corte , il fat, le 17 juillet sui

vant, mis hors la loi par la Convention nationale. Buonaparte

était absent; il avait enfln obtenu sa mise en activité tant de fois

demandée. Nommé commandant de la garde nationale soldée , il

se trouvait à bord de la flotte de l'amiral Truguet, et s'emparait,

pendant ce temps , du fort Saint-Etienne, que les vainqueurs fu

rent bientôt forcés d'évacuer. Buonaparte, en rentrant en Corser

trouva l'île soulevée. Salicetti et Lacombe Saint - Michel , mem

bres de la Convention , chargés de mettre à exécution le décret

rendu contre le rebelle, avaient été obligés de se retirer à Calvi :

(9) Coglione, coïon.
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Buonaparte alla les y rejoindre et tenta avec eux sur Ajaccio une

attaque qui fut repoussée. Le même jour un incendie se mani

festa dans la ville ; les Buonaparte virent leur maison hrûlée ;

quelque temps après, un décret les condamna à un bannissement

perpétuel. Le feu les avait faits sans asile, la proscription les

faisait sans patrie: ils tournèrent les yeux vers Buonaparte, et

Buonaparte vers la France. Toute cette pauvre famille proscrite

s'embarqua sur un frêle bâtiment, et le futur César mit à la voile,

protégeant de sa fortune ses quatre frères, dont trois devaient

être rois, et ses trois seeurs, dont l'une devait être reine.

Toute la famille s'arrêta à Marseille , réclamaut la protection

de cette France pour laquelle elle était proscrite. Le gouverne

ment entendit ses plaintes : Joseph et Lucien obtiurent de l'em

ploi dans l'administration de l'armée , Louis fut nommé sous-offi

cier et Buonaparte passa comme lieutenant eu premier, c'est-à-

dire avec avancement, dans le i" régiment d'infanterie: peu de

temps après il monta , par droit d'ancienneté , au grade de capi

taine dans la deuxième compagnie du même corps , alors en gar

nison à Nice.

CHAPITRE IV.

L'année au chiffre sanglant, 93 , était arrivée ; la moitié de la

France luttait contre l'autre; l'Ouest et le Midi étaient en feu;

Lyon venait d'être pris, après un siége de quatre mois; Marseille

avait ouvert ses portes à la Convention; Toulon avait livré son

port aux Anglais.

Une armée de trente mille hommes , composée des troupes qui,

sous le commandement de Kellermann, avaient assiégé Lyon, de

quelques régiments tirés de l'armée des Alpes et de l'armée d'I

talie, et de tous les réquisitionnaires levés dans les départements

voisins, s'avança contre la ville vendue. La lutte commença aux

gorges d'Ollioules. Le général Dutheil, qui devait diriger l'artil

lerie, était absent; le général Dommartin, son lieutenant, fut mis
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hors de combat dans cette première rencontre; le premier offi

cier de l'armée le remplaça de droit: ce premier officier était

Bnonaparte. Cette fois le hasard était d'accord avec le génie, en

supposant que pour le génie le hasard ne s'appelle point la Pro

vidence'.

Bnonaparte reçoit sa nomination, se présente à i'état-major et

est introduit devant le général Cartaux, homme superbe (i°) et doré

des pieds jusqu'à la tête, qui lui demande ce qu'il y a pour son

service: le jeune officier lui présente le brevet qui le charge de

venir, sous ses ordres, diriger les opérations de l'artillerie:

' L'artillerie, répond le brave général , nous n'en avons pas be

soin ; nous prendrons ce soir Toulon à la baïonnette et nons le

brûlerons demain. «

Cependant, quelle que fût l'assurance du général en chef, il ne

pouvait pas s'emparer de Toulon sans le reconnaître : aussi eut-

il patience jusqu'au lendemain : mais au point du jour, il prit son

aide de camp , Dupas, et le chef de bataillon, Buonaparte, dans

son cabriolet, afin d'inspecter les premières dispositions offen

sives. Sur les observations de Buonaparte, il avait, quoique avec

peine, renoncé à la baïonnette et en était revenu à l'artillerie ; en

conséquence, des ordres avaient été donnés directement par le

général en chef, et c'était ces ordres dont il venait vérifier l'exé

cution et hâter l'effet.

Les hauteurs desquelles on découvre Toulon, couché au milieu

de son jardin demi-oriental et baignant ses pieds à la mer, à peine

dépassées, le général descend de cabriolet avec les deux jeunes

gens, et s'enfonce dans une vigne au milieu de laquelle il aper

çoit quelques pièces de canon rangées derrière une espèce d'é-

paulement. Buonaparte regarde autour de lui, et ne devine rien

à ce qui se passe : le général jouit un instant de l'étonnement de

son chef de bataillon, puis se retournant avec le sourire de la sa

tisfaction vers son aide de camp :

— Dupas, lui dit-il, sonl-ce là nos batteries?

— Oui , général, répond celui-ci.

— Et notre parc ?

(10) Superbe s'explique bien par le participe suivant doré.
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— Il est à quatre pas.

— Et nos boulets rouges?

— On les chauffe dans nos bastides voisines.

Buonaparte n'avait pu en croire ses yeux , mais il est obligé

d'en croire ses oreilles. Il mesure l'espace avec l'œil exercé du

stratégiste , et il y a une lieue et demie au moins de la batterie à

la ville. D'abord il croit que le général a voulu ce qu'on appelle,

en termes de collége et de guerre , tâter sou jeune chef de ba

taillon ; mais la gravité avec laquelle Cartaux continue ses dis~

positions ne lui laisse aucun doute. Alors il hasarde une obser

vation sur la distance et manifeste la crainte que les boulets

rouges n'arrivent pas (") jusqu'à la ville.

— Crois-tu ? dit Cartaux.

— J'en ai peur, général, répond Buonaparte: au reste on

poarrait, avant de s'embarrasser de boulets rouges, essayer à

froid pour bien s'assurer de la portée. »

Cartaux trouve l'idée ingénieuse , fait charger et tirer une

pièce , et tandis qu'il regarde sur les murailles de la ville l'effet

que produira le coup, Buonaparte lui montre , à mille pas à peu

près devant lui, le boulet qui brise les oliviers, sillonne la terre,

ricoche, et s'en va mourir, en bondissant, au tiers à peine de

la distance que le général en chef comptait lui(i2) voir parcourir.

La preuve était concluante : mais Cartaux ne voulut pas se

rendre et prétendit que c'étaient «ces aristocrates de Marseillais

qui avaient gâté la poudre. •

Cependant, comme , gêtée ou non , la poudre ne porte pas plus

loin, il faut recourir à d'autres mesures; on revient au quartier

général; Buonaparte demande un plan de Toulon, le déplie sur

line table, et, après avoir étudié un instant la situation de la

ville et des différents ouvrages qui la défendent , depuis la re

doute bâtie au sommet du Mont-Faron, qui la domine, jusqu'aux

forts Lamalgue et Malbousquet , qui protégent sa droite et sa

îauche, le jeune chef de bataillon pose le doigt sur une redoute

(11) Sans pas , quel en serait devenu le sens?

(12) Je le vois courir. Je lui voir parcourir une distance.
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nouvelle , élevée par les Anglais , et dit avec la rapidité et (i

concision du génie : .

— C'est là qu'est Toulon. «

C'est Cartaux à son tour qui n'y comprend plus rien : il a p ri l

à la lettre les paroles de Buonaparte , et se retournant vers Du

pas, son fidèle :

— Il paraît, lui dit-il, que le capitaine Canon n'est pas fort ei

géographie.

Ce fut le premier surnom de Buonaparte; nous verrons corn

ment lui est venu depuis celui de petit caporal.

En ce moment , le représentant du peuple Gasparin entra

Buonaparte en avait entendu parler, non-seulement comme d'ui

vrai , loyal et brave patriote , mais encore comme d'un homme

d'un sens juste et d'un esprit rapide. Le chef de bataillon vu

droit à lui :

— Citoyen représentant, lui dit-il , je suis chef de bataillon

d'artillerie. Par l'absence du général Dulheil et par la blessuri

du général Dommarlin , cette arme se trouve sous ma direction.

Je demande que nul ne s'en mêle que moi, ou je ne réponds d<

rien.

— Eh! qui es-tu pour répondre de quelque chose? demande

le représentant du peuple , étonné en voyant un jeune homme d«

vingt-trois ans lui parler d'un pareil ton et avec une semblable

assurance.

— Qui je suis, reprend Buonaparte, en le tirant dans un coin

et en lui parlant à voix basse ; je suis un homme qui sais mou

métier, jeté au milieu de gens qui ignorent le leur. Demandez ai

général en chef son plan de bataille , et vous verrez si j'ai torl

ou raison.

Lejeune officier parlait avec une telle conviction, que Gasparin

n'hésita pas un instant: — Général, dit-il en s'approebant de

Cartaux, les représentants du peuple désirent que dans trois

jours tu leur aies soumis ton plan de bataille.

— Tu n'as qu'à attendre trois minutes, répondit Cartaux, et je

vais te le donner.

Effectivement le général s'assit, prit une plume et écrivit sur
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«ne feuille volante ce fameux plan de campagne qui est devenu

un modèle du geure. Le voici : . .

' Le général d'artillerie foudroiera Toulon pendant trois jours,'

' au bout desquels je l'attaquerai sur trois colonnes et l'eu»

, lèverai .

• ^ ' Cartaux. '

Le plan fut envoyé à Paris , et remis aux mains du comité du

génie. Le comité le trouva*beaucoup plus gai que savant: Car-

taux fut rappelé , et Dugommier envoyé à sa place.

Le nouveau général trouva en arrivant toutes les dispositions

prises par son jeune chef de bataillon: c'était un de ces siéges

où la force et le courage ne peuvent rien d'abord , et où le canon

et la stratégie doivent tout préparer. Pas un coin de la côte où

l'artillerie n'eût affaire à l'artillerie. Elle tonnait de tous côtés

comme un immense orage dont se croisent les éclairs; .elle ton

nait du haut des montagnes et du haut des murailles ; elle ton

nait de la plaine et de la mer: on eût dit à la fois une tempête et

un volcan.

Ce fut au milieu de ce réseauvde flammes que les représentants

du peuple voulurent faire changer quelque chose à une batterie

établie par Buonaparte : le mouvement était déjà commencé lors

que le jeune chef de bataillon arriva et fit tout remettre eu

place ; les représentants dn peuple voulurent faire quelques ob

servations : «Mèlez-vous de votre métier de député, leur répon

dit Buonaparte, et laissez-moi faire mon métier d'artilleur. Cette

banerie est bien là, et je réponds d'elle(i3) sur ma tête. »

L'attaque générale commença le 16. Dès lors le siége ne fut plus

qu'un long assaut. Le 17 au matin les assiégeants s'emparaient

du Pas-de-Leidet et de la Croix-Faron ; à midi ils débusquaient

les alliés de la redoute Saint-André , des forts des Pomets et des

deux Saint-Antoine ; enfin , vers le soir, éclairés à la fois par

l'orage et par le canon r les républicains entraient dans la re

doute anglaise, et là, parvenu à son but, se regardant comme. k

(13) J'en réponds, c'est-à-dire qu'il répond de ce qu'elle est bien là ; je

réponds d'eile , de la batlerie. En et d'elle ne sont pas toujours synonymes,

quoique la chose , au fond, revienne an même*,

Dumas, Napoléon. %
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de donner à sa belle compagne le spectacle d'une petite, guerre,

et il ordonna une attaque d'avant-poste : une douzaine d'hommes

furent victimes de ce divertissement; et Napoléon a plus d'une

fois avoué à Sainte-Hélène que ces douze hommes , tués sans

motif réel et par pure fantaisie, lni étaient un remords plus grand

que la mort des six cent mille soldats qu'il avait semés dans les

steppes neigeuses de la Russie.

Ce fut sur ces entrefaites que les représentants du peuple près

l'armée d'Italie prirent l'arrêté suivant:

« Le général Bonaparte se rendra à Gênes pour, conjointe

ment avec le chargé d'affaires' de la république française, con

férer avec le gouvernement de Gênes sur les objets portés dans

Ses instructions.

» Le chargé d'affaires près la république de Gênes le recon

naîtra et fera reconnaître par le gouvernement de Gênes.

» Loano , le 25 messidor an n de la république. '

Le véritable but de cette mission était de faire voir au jeune

général , de ses propres yeux , les forteresses de Savone et de

Gênes , de lui offrir les moyens de prendre sur l'artillerie et les

autres objets militaires tous les renseignements possibles , enfin

de le mettre à même de recueillir tous les faits qui pouvaient dé

celer les intentions du gouvernement génois relativement à la

coalition.

Pendant que Bonaparte accomplissait cette mission, Robes

pierre marchait à féchafaud, et les députés terroristes étaient

remplacés par Albitte et Salicetti. Leur arrivée à Barcelonnette

fut signalée par l'arrêté suivant : c'était la récompense qui atten

dait Bonaparte à son retour:

«Les représentants du peuple près l'armée des Alpes et

d'Italie ;

' Considérant que le général Bonaparte, commandant en chef

l'artillerie de l'armée d'Italie , a totalement perdu leur confiance

par la conduite la plus suspecte et surtout par le voyage qu'il a

dernièrement fait à Gênes , arrêtent ce qui suit :



CHAPITRE I. 21

' Le général de brigade Bonaparte, commandant en chef l'ar

tillerie de l'armée d'Italie, est provisoirement suspendu de ses

fonctions; il sera, par les soins et sous la responsabilité du gé

néral en chef de ladite armée, mis en état d'arrestation et tra

duit au comité de salut public de Paris sous bonne et sûre es

corte: les scellés seront apposés sur tous ses papiers et effets,

dont il sera fait inventaire par des commissaires qui seront nom

més sur les lieux par les représentants du peuple Salicetti et AL-

bitte,ettous ceux desdits papiers qui seront trouvés suspects

seront envoyés au comité de salut public.

• Fait à Barcelonnette , le 19 thermidor an u de la république

française, une, indivisible et démocratique.

« Signé Albitte, Salicetti, Lapobte.

Pour copie conforme , le général en chef (le l'armée d'Italie,

' Signé Dumerbion. »

L'arrêté fut mis à exécution : Bonaparte , conduit à la prison

de Nice, y resta quatorze jours, après lesquels, par un second

arrêté signé des mêmes hommes, il fut remis provisoirement en

liberté. • ,

Cependant Bonaparte ne sortit d'un danger que pour tomber

dans un dégoût. Les événements de thermidor avaient amené un

remaniemen t dans les comités de la convention: un ancien ca

pitaine, nommé Aubry, se trouva diriger celui de la guerre, et

fit un nouveau tableau de l'armée , où il se porta comme général

d'artillerie. Quant à Bonaparte , en échange de son grade qu'on

lai prenait, on lui donnait celui de général d'infanterie dans la

Vendée. Bonaparte , qui trouvait trop étroit le théâtre d'une

guerre civile dans un coin de la France, refusa de se rendre à

son poste, et fut, par un arrêté du comité de salut public, rayé

de la liste des officiers généraux employés.

Bonaparte se croyait déjà trop nécessaire à la France pour

n'être point profondément frappé d'une pareille injustice : cepen

dant, comme il n'était pas encore arrivé à l'un de ces sommets

de la vie d'où 1' on voit tout l'horizon qui reste à parcourir , il
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avait déjà des espérances , il est vrai , mais point encore de cer

titude. Ces espérances Tarent brisées: il se crut, lai, plein d'a

venir et de génie, condamné à nne inaction longue, sinon éter

nelle; et cela dans une époque où chacun arrivait en courant.

11 loua provisoirement une chambre dans un hôtel de la rue du

Mail, vendit pour six mille francs ses chevaux et sa voiture,

réunit le peu d'argent qu'il se trouvait posséder , et résolut de

se retirer à la campagne. Les imaginations exaltées bondissent

toujours d'extrêmes en extrêmes: exilé des camps, Bonaparte

ne voyait plus rien que la vie rurale; ne pouvant être César,' il

se faisait Cincinnatus.

Ce fut alors qu'il se souvint de Valence , où il avait passé

trois ans, si obscur et si heureux ; ce fut de ce côté qu'il dirigea

ses recherches, accompagné de son frère Joseph , qui retournait

à Marseille. En passant à Montélimart, les deux voyageurs s'ar

rêtent: Bonaparte trouve le site et le climat de la ville à sa con

venance, et demande s'il n'y a pas dans les environs quelque

bien de peu de valeur à acheter. On le renvoie à M. Grasson,

défenseur officieux , avec lequel il prend jour pour le lendemain :

il s'agissait de, visiter une petite campagne appelée Beaserret,

et dont le seul nom , qui dans le patois du pays signifie Beausé-

jour, indique l'agréable situation. En effet, Bonaparte et Joseph

visitent cette campagne; elle est en tout point à leur conve

nance: ils craignent seulement, envoyant son étendue et son

bon état de conservation , que le prix n'en soit trop élevé ; ils

hasardent la question, — trente mille francs, — c'est pour rien.

Bonaparte et Joseph reviennent à Montélimart en se consul

tant : leur petite fortune réunie leur permet de consacrer cette

somme à l'acquisition de leur futur ermitage : ils prennent rendez-

vous pour le surlendemain. C'est sur les lieux mêmes qu'ils veu

lent terminer , tant Beauserret leur convient : M. Grasson les y

accompagne de nouveau ; ils visitent la propriété plus en détail

encore que la première fois: enfin Bonaparte, étonné que l'on

donne pour une somme si minime une si charmante campagne,

demande s'il n'y a pas quelque cause cachée qui en ait fait bais

ser le prix.

— Oui, répond M. Grasson, mais sans importance pour vous.
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— N'importe, répond Bonaparte , je voudrais la connaître.

— 11 y a eu un assassinat de commis.

•y Et par qui?

— Par un fils sur son père.

— Un parricide ! s'écria Bonaparte en devenant plus pâle en

core que d'habitude : partons , Joseph.

Et, saisissant son frère par le bras, il s'élança hors des ap

partements, remonta en cabriolet, et, arrivé à Montélimart, de

manda des chevaux de poste et repartit à l'instant même pour

Paris , tandis que Joseph continuait sa route vers Marseille.

Uy allait pour épouser la fille d'un riche négociant, nommé

Clary, qui devint aussi depuis le beau-père de Bernadotte.

Quant à Bonaparte, repoussé encore une fois par le destin vers

Par/s, ce grand centre des grands événements , il y reprit cette,

vie obscure et cachée qui lui (,6) pesait tant: ce fut alors que, ne

pouvant supporter son inaction, il adressa une note au gouverne

ment, dans laquelle il exposait qu'il était de l'intérêt; de la

France, au moment où l'impératrice de Russie venait de resserrer

son alliance avec l'Autriche, de faire tout ce qui dépendait d'elle X

pour accroitre les moyens militaires de la Turquie : en consé

quence, il s'offrait au gouvernement pour passer à Constanti-

oople, avec six ou sept officiers de différentes armes, qui pus

sent former aux sciences militaires les milices nombreuses et

Le gouvernement ne daigna pas même répondre à cette note,

W Bonaparte resta à Paris: Qul( (l7) fût-il arrivé; .du monde si un

«ournis du ministère eût mi' «u bas de cette demande le mot

'«tordit • fliau seul le sait.

('•) Qui lui pesait tant sur le coeur.

(W) 11 est arrivé uu malheur ; qa'ast-il arrivé ? // ne peut se traduire en

•Maj dans la seconde phrase , mais ce n'est pas là la Tauie de 1* langue'

braves ,. mais peu aguerries, du sultan.

 
i ;

.1 -, l
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CHAPITRÉ H.

Cependant, le 22 août 1795, la constitution de l'an m avait été

adoptée: les législateurs qui l'avaient rédigée y avaient stipulé

que les deux tiers des membres qui* composaient la convention

nationale feraient partie du nouveau corps législatif: c'était la

chute des espérances du parti opposé, qui espérait, par le re

nouvellement total des élections, l'introduction d'une majorité

nouvelle représentant son opinion. Ce parti opposé était surtout

soutenu par les sections de Paris, qui déclarèrent qu'elles n'ac

cepteraient la constitution qu'autant que la réélection des deux

tiers serait annulée. La convention maintint le décret dans son

intégrité : les sections commencèrent à murmurer; le 25 septem

bre quelques troubles précurseurs se manifestèrent; enfin, dans

la journée du i octobre (12 vendémiaire) le danger devint si

pressant, que la convention pensa qu'il était temps de se mettre

sérieusement en mesure: en'conséquence, elle adressa au géné

ral Alexandre Dumas, commandant en chef de l'armée des Alpes,

et alors en congé, la lettre suivante , dont la brièveté même dé

montrait l'urgence :

» Le général Alexandre Dumas se rendra à l'instant même à

Paris pour y prendre le commandement de la force armée.'

L'ordre de la convention fut porté à l'hôtel Mirabeau ; mais le

général Dumas était parti trois jours auparavant pour Villers-

Coterets, où il reçut la lettre le'13 au matin. .

Pendant ce temps, le danger croissait d'heure en heure ; il n'y

avait pas moyen d'attendre l'arrivée de celai qui était mandé :

en conséquence, pendant la nuit, le représentant du peuple Bar

ras fut nommé commandant en chef de l'armée de l'intérieur: il

lui fallait un second ; il jeta les y.eux sur Bonaparte.

Le destin, comme on le voit, avait déblayé sa route: cette

heure d'avenir, qui doit sonner, dit-on, une fois, dans la vie de

tout homme , était venue pour lui: le canon du 13 vendémiaire

retentit dans la capitale.

Les sections, qu'il venait de détruire , lui donnèrent le nom

de Mitrailleur; et la convention, qu'il venait de sauver, le titre

de général en chef de l'armée d'Italie.
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Mais cette grande journée n'allait pas influer seulement sur la

vie politique de Bonaparte : sa vie privée devait en dépendre et

en ressortir. Le désarmement des sections venait d'être opéré

avec une rigueur que nécessitaient les circonstances , lorsqu'un

joar, un enfant de dix ou douze ans, se présenta à Tétat-major,

suppliant le général Bonaparte de lui faire rendre l'épée de son

père, qui avait été général de la république. Bonaparte , touché

de la demande et de la grâce juvénile avec laquelle elle lui était

faite, fit chercher l'épée, et, l'ayant retrouvée, la lui rendit.

L'enfant, à la vue de cette armé sainte qu'il croyait perdue,

baisa en pleurant la poignée qu'avait touchée si souvent la main

paternelle : le général fut touché de cet amour filial, et témoigna

tant de bienveillance à l'enfant, que sa mère se crut obligée de

venir le lendemain lui faire une visite de remercîments.

L'enfant était Eugène, et la mère, Joséphine.

Le 21 mars 1796, Bonaparte partit pour l'armée d'Italie, em

portant dans sa voiture deux mille louis : c'était tout ce qu'il

avait pu réunir, en joignant à sa propre fortune et à celle de ses

amis les subsides du Directoire ; c'est avec cette somme qu'il

part pour aller conquérir l'Italie : c'était sept fois moins que

n'emportait Alexandre allant conquérir l'Inde.

En arrivant à Nice , il trouva une armée sans discipline , sans

munitions, sans vivres, sans vêtements. Dès qu'il est au quar

tier général, il fait distribuer aux généraux, pour les aider à

entrer en campagne, la somme de quatre louis; puis aux soldats,

en leur montrant l'Italie : ' Camarades , dit-il , vous manquez de

tout au milieu de ces rochers : jetez les yeux sur les riches plai

nes qui se déroulent à vos pieds, elles nous appartiennent: allons

les prendre. • .

C'était à peu près le discours qu'Annibal avait tenu à ses sol

dats il y avait dix-neuf cents ans: et depuis dix-neuf cents ans,

il n'avait passé entre ces deux hommes qu'un seul digne de leur

être comparé : — C'était César. .;

Les soldats à qui Bonaparte adressait ces paroles étaient les

débris d'une armée qui, dans les roches stériles de la rivière de

Gènes, se tenaient péniblement depuis deux ans sur la défensive,

et qui avaient devant eux deux cent mille hommes des meilleures



26 LE GÉNÉRAL BONAPARTE.

troupes de l'Empire et do Piémont: Bonaparte attaque cette

masse avec trente mille hommes à peine, et en, onze jours il la

bat cinq fois, à Montenotte, à Millesimo , à Dego , à Vico et à

Mondovi ; puis , ouvrant lès portos des villes d'une main , tandis

qu'il gagne les batailles de l'autre, il s'empare des forteresses de

Coni , de Tortooe , d'Alexandrie et de la |Ceva : en onze jours,

les Autrichiens sont séparés dès Piémontais , Provcra est pris,

et le roi de Sardaigne est forcé de signer nue capitulation dans

sa propre capitale. Alors Bonaparte s'avance sur la haute Italie ;

puis, devinant les succès à venir par les succès passés, il écrit

au Directoire : • Demain je marche sur Beaulieu , je l'oblige à

repasser le Pô , je le passe immédiatement après lui , je m'em

pare de toute la Lombard ie, et, avant un mois, j'espère être sur

les montagnes du Tyrol , y trouver l'armée du Rhin et porter de

concert avec elle la guerre dans la Bavière-»

En effet, Beaulieu est poursuivi: il se retourne vainement pour

s'opposer au passage du Pô, le passage est effectué; il se met à

l'abri derrière les murs de Lodi, un combat de trois heures l'en

chasse : il se range en bataille sur la rive gauche de l'Adda, dé

fendant de toute son artillerie le passage du pont qu'il n'a pas eu

le temps de couper; l'armée Française se forme en colonne serrée,

se précipite sur le pont, renverse tout ce qui s'oppose à elle,

éparpille l'armée autrichienne et poursuit sa marche en lui pas

sant sur le corps. Alors Pavie se soumet, Pizzighitone et Cré

mone tombent , le château de Milan ouvre ses portes, le roi de

Sardaigne signe la paix, les ducs de Parme et de Modène suivent

son exemple, et Beaulieu n'a que le temps de se renfermer dans

Mantoue. • •

Ce fut dans ce traité avec le duc de Modène que Bonaparte

donna la première preuve de son désintéressement, eu refusant

quatre millions en or que le commandeur d'Est lui offrait au nom

de son frère, et que Salicetti, commissaire du gouvernement au

près de l'armée , le pressait d'accepter.

Ce fut aussi dans cette campagne qu'il reçut le nom populaire

qui lui rouvrit, en 1815 , les portes de la France. Voioi à quelle

occasion. Sa jeunesse, lorsqu'il vint prendre le commandement

de l'armée , avait inspiré quelque étonnement aux vieux »oldats,
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le sorte qu'ils résolurent de lui conférer eux-mêmes les grades

inférieurs dont il semblait que le gouvernement l'eût dispensé :

ea conséquence, ils se réunissaient après chaque bataille pour lui

donner un grade , et lorsqu'il rentrait au camp , il y était reçu

par les plns vieilles moustaches, qui le saluaient de son nouveau

titre. Ce fut ainsi qu'il fut fait caporal à Lodi. De là le surnom

de Petit Caporal qui resta toujours à Napoléon.

Cependant Bonaparte n'a fait qu'une halte d'un instant, et,

d'nS cette halte, l'envie l'a rejoint. Le Directoire, qui a vu dans

la correspondance du soldat] la révélation de l'homme politique,

craint que le vainqueur ne se constitue l'arbitre de l'Italie , et

s'apprèle à lui adjoindre Kellermann. Bonaparte l'apprend, et

écrit :

' Réunir Kellermann à moi, c'est vouloir tout perdre. Je ne

puis pas servir volontiers avec un homme qui se croit le meilleur

tacticien de l'Europe: d'ailleurs , je crois qu'un mauvais général

vaut mieux que deux bons. La guerre est comme le gouverne

ment, une affaire de tact. • ,

Puis il fait son entrée solennelle à Milan, où, tandis que le

Directoire signe à Paris le traité de paix, négocié par Salicetti à

ta cour de Turin , que les négociations entamées avec Parme se

terminent, et que celles avec Naples et Rome s'ouvrent, il se

prépare à la conquête de la haute Italie.

La clef de l'Allemagne , c'est Mantoue : c'est donc Mantoue

qa'il faut enlever. Cent cinquante pièces de canon , prises au

château de Milan, sont dirigées sur cette ville: Serrurier eu em

porte les dehors ; le siége commence.

Alors le cabinet de Vienne sent toute la gravité de la situa

tion: il envoie au secours de Beaulieu vingt-cinq mille hommes

sous les ordres de Qunsdanowitch, et trente-cinq mille sous ceux

de Wurmser. Un espion milanais est chargé des dépèches qui

annoncent ce renfort, et s'engage à pénétrer dans la ville.

L'espion tombe dans une ronde de nuit commandée par l'aide

de camp Dermoncourt, et est amené au général Dumas. Vaine*

meat on le fouille, on ne trouve rien sur lui. On est prêt à lui

rendre la liberté, lorsque, par une de ces révélations du destin,

le général Dumas deviue qu'il a avalé ses dépèches : l'espion *
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nie; le général Dumas ordonne qu'il soit fusillé: l'espion avoue

il est remis à la garde de l'aide de camp Dermoncourt, qui , , a

moyen d'un vomitif administré par le chirurgien-major, devien

grès. Elle renferme la lettre de Wurinser, écrite sur parchemii

avec une plume de corbeau. Cette lettre 'donne les plus grand

détails sur les opérations de l'armée ennemie. La lettre est en

voyée à Bonaparte. Quasdanowitch et Wurinser se sont divisés

le premier marche sur BreScia, le second sur Mantone. C'est 1;

même faute qui a déjà perdu Provera et d'Argentau. Bonaparti

laisse dix mille hommes devant la ville , se porte avec vingt-cint

mille au devant de Quasdanowitch , qu'il rejette dans les gorge:

du Tyrol après l'avoir battu à Salo et à Lonato ; puis aussitôt se

retourne vers Wurmser, qui apprend la défaite de son collègue

par la présence de l'armée qui l'a vaincu. Attaqué avec l'impé

tuosité française , il est battu à Castiglione. En cinq jours les

Autrichiens ont perdu vingt mille hommes et cinquante pièces de

canon. Cette victoire a donné le temps à Quasdanowitch de se

rallier: Bonaparte revient à lui , le bat à San-Marco, à Serra-

valle et à Roveredo ; puis il revient, après les combats de Bas-

sano, de Rimolano et de Cavalo, mettre une seconde fois le siège

devant Mantoue , où Wurmser est entré avec les débris de son

armée.

Là, pendant que les travaux s'accomplissent, des États se

forment autour de lui et se consolident à sa parole. Il fonde les

républiques cispadane et transpadane , chasse les Anglais de la

Corse , et pèse à la fois sur Gênes, Venise et le saint-siége, qu'il

empêche de se soulever. C'est au milieu de ces vastes combinai

sons politiques qu'il apprend l'approche d'une nouvelle armée

impériale , conduite par Alviuzi ; mais il y a une fatalité sur tous

ces hommes: la même faute commise par ses prédécesseurs; Al-

vinzi la (i8) commet à son tour. Il divise son armée en deux

corps : l'un , composé de trente mille hommes qui , guidés par

lui , doivent traverser le Véronais et gagner Mantoue ; l'autre,

composé de quinze mille hommes qui, sous le commandement de

(18) Anacoluthon , par lequel l'accnsatif conienaut l'idée principale de la

proposition se trouve mise à la tête de la phrase.
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avidowich , s'étendra sur l'Adige. Bonaparte marche à Alvinzi,

i joint à Arcole , latte trois jours corps à corps avec Ini, et ne

lâche qu'après lui avoir couché cinq mille morts sur le champ

e bataille, fait huit mille prisonniers et pris trente pièces de

won; puis, tout haletant d'Arcole, s'élance entre Davidowich,

ai sort du Tyrol , et Wurmser, qui sort de Mantoue , rejette

un dans ses montagnes , l'autre dans sa ville ; apprend sur le

bsmp de bataille qu'Alvinzi et Provera vont faire leur jonction,

iet Alvinzi en déroute à Rivoli, réduit, par les combats de Saint-

«eorge et de la Favorite , Provera à rendre les armes ; enfin, dé-

arrassé de tous ses adversaires, revient vers Mantoue, la cerne,

a presse, l'étouffe et la force de se rendre, au moment où une

inquième armée, détachée des réserves du Rhin, s'avance con

taite par un archiduc. Aucun affront ne peut échapper à l'Au-

iriche : les défaites de ses généraux vont remonter jusqu'au

troue. Le 10 mars 1797, le prince Charles est battu au passage

Ju Tagliamento : cette victoire nous ouvre les États de Venise

tUes gorges du Tyrol. Les Français s'avancent au pas de course

far la voie qui leur est ouverte, triomphant à Lavis , à Trasmis

l' a Clansen , entrent dans Trieste, enlèvent Tarvis , Gradisca

et Villach, s'acharnent à la poursuite de l'archiduc, qu'ils n'a

bandonnent que pour occuper les routes de la capitale de l'Au

lne , et enfin pénètrent jusqu'à trente lieues de Vienne. Là,

Bonaparte fait une halte pour attendre les parlementaires. H y a

0[i an qu'il a quitté Nice, et, dans cette année, il a détruit six

armees, pris Alexandrie , Turin, Milan, Mantoue, et planté le

""peau tricolore sur les Alpes du Piémont, de l'Italie et du Ty-

ro1, Autour de lui ont commencé de briller les noms de Masséna,

lAugereau, de Joubert, de Marmont, de Berthier. La pléiade

^ornie, les satellites tournent autour de leur astre , le ciel de

"empire s'étoile !

Bonaparte ne s'était pas trompé : les parlementaires arrivent.

"tan est fixé pour le siége des négociations. Bonaparte n'a

j1ns Desoin des pleins pouvoirs du Directoire. C'est lui qui a fait

(pierre, c'est lui qui fera la paix. «Vu la position des choses,

ecr't-il, les négociations même avec l'Empereur sont devenues

** opération militaire. ' Néanmoins cette opération traîne en
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longueur ; toutes les astuces de la diplomatie l'enveloppent et 1

fatiguent. Mais un jour arrive où le lion se lasse d'être dans n

filet. Il se lève au milieu d'une discussion , saisit un magnifiqu

cabaret de porcelaine, le brise en morceaux et le foule au;

pieds ; puis , se retournant vers les plénipotentiaires stupéfaits

• C'est ainsi que je vous pulvériserai tous, leur dit-il, puisqu

vous le voulez. • Les diplomates reviennent à des sentiment

plus pacifiques ; on donne lecture du traité. Dans le premie

article, l'Empereur déclare qu'il reconnait la république fran

çaise : > Rayez ce paragraphe, s'écrie Bonaparte : la république

française est comme le soleil sur l'horizon: aveugles sont ceux

là ('9) que son éclat n'a point frappés ! '

Ainsi, à l'âge de vingt-sept ans , Bonaparte tient d'une maii

l'épée qui divise les Etats , et de l'antre la balance qui pèse le.'

rois. Le Directoire a beau lui tracer sa voie , il marche dans U

sienne : s'il ne commande pas encore , il n'obéit déjà plus. L«

Directoire lui écrit de se rappeler que Wurmser est un émigré :

Wurmser tombe entre les mains de Bonaparte , qui a pour lui

tous les égards dus au malheur et à la vieillesse : le Directoire

emploie] vis-à-vis du pape des formes outrageantes. Bonaparte

lui écrit toujours avec respect et ne l'appelle que le très-saint,

père : le Directoire déporte les prêtres, et les proscrit; Bona

parte ordonne à son armée de les regarder comme des frères ei

de les honorer comme des ministres de Dieu : le Directoire essaie

d'exterminer jusqu'aux vestiges de l'aristocratie, Bonaparte écrit

à la démocratie de Gênes pour blâmer les excès auxquels elle

s'est portée à l'égard des nobles, et lui fait savoir que, si elle

veut conserver son estime, elle doit respecter la statue de Doria.

Le 15 vendémiaire an vi, le traité de Campo-Formio est signé,

et l'Autriche, à laquelle on laisse Venise, renonce à ses droits

sur la Belgique et à ses prétentions sur l'Italie. Bonaparte quitte

l'Italie pour la France ; et le 15 frimaire de la même année (5 dé

cembre 1797), il arrive à Paris.

Bonaparte était resté absent deux ans , et, dans ces deux ans,

(19) Ceux-là sont aveugles que son éclat n'a point frappés. Voir Noie i.

Là est resié avec ceux dans ceiie imposante inversion.
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avait fait cent cinquante mille prisonniers , pris cent soixante

t dix drapeaux, cinq cent cinquante pièces de canon , six cents

ièees de campagne, cinq équipages de pont, neuf vaisseaux de

4 canons, douze frégates de 32,, douze corvettes et dix-huit ga

ra: de plus, après avoir, comme nous l'avons dit, emporté de

rance deux mille louis, il y avait , à "plusieurs reprises , envoyé

TO de cinquante millions: contre toutes les traditions antiques

t modernes, c'était l'armée qui avait nourri la patrie.

. CHAPITRE Ht.

Avec la paix, Bonaparte avait vu arriver le terme de sa car.

fière militaire. Ne pouvant rester en repos, il ambitionna la place

Un des deux directeurs qui allaient sortir. Malheureusement,

I n'avait que vingt-huit ans : c'était une violation si grande et si

matt de la Constitution de l'an m, qu'oo n'osa pas même eu

1sire la proposition. Il rentra donc dans sa petite maison de la

ne Chantereine , luttant d'avance, par les combinaisons de son

•énie, contre un ennemi plus terrible que tous ceux qu'il avait

nibaitas jnsqu'alors, l'oubli. «On ne conserve à Paris le sou-

"nir de rien, disait-il; si je reste longtemps oisif, je suis perdu.

"M renommée, dans qette grande Babylone, en (2°) remplace une

,utrei et l'on ne m'aura pas vu plus de trois fois an spectacle

1a°n ne me regardera même plus. '

C'est pour cela qu'en attendant mieux il se fit nommer membre

ie 1'Institut. *

Enfin, le 29 janvier 1798,'il dit à son secrétaire : «Bourrienne,

" ne veux pas rester ici , il n'y a rien à faire ; ils ne veulent en-

e'dre à rien. Je vois que, si je reste, je suis coulé dans peu.

M) Serait-il permis de dire : une renomm ée en est remplacée par une

*i«? Bn ne peui se joindre à un mot précédé d'une préposition.

(H) L'on ne m'aura pas vu plus de troisfois au spectacle , (et l'on est si

1 *f«'V) qu'on; ne me regardera même plus. C'est par ellipse , qu'il faut
,x'"ÏMr cene façon de parler, ft'etaarquez anssi la différence des synony-

N^«trtjl«i*j»;.'a exc jll
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Tout s'use ici : je n'ai déjà plus de gloire. Cette petite Eurof

n'eu fournit pas assez : c'est une taupinière. Il n'y a jamais e

de grands empires et de grandes révolutions qu'en Orient, où v

vent six cent millions d'hommes. 11 faut aller en Orient, toute

les grandes renommées viennent de là. • .

Ainsi, il lui faut dépasser toutes les grandes renommées. Il

déjà fait plus qu'An nihal , il fera autant qu'Alexandre et Césai

et son nom manque aux Pyramides , où sont inscrits ces deu

grands noms.

Le 12 avril 1798, Bonaparte fut nommé général en chefde l'ai

mée d'Orient.

Il n'a déjà, comme on le voit, qu'à demander pour obtenir: e

arrivant à Toulon, il va donner la preuve qu'il n'a qu'à comman

der pour être obéi.

Un vieillard de quatre-vingts ans vient d'être fusillé la sul

veille du jour où il arrive dans cette ville. Le 16 mai 1798, i

écrit la lettre suivante aux commissions militaires delaneuvièm

division, établies en vertu de la loi du 19 fructidor:

«Bonaparte, membre de l'Institut national.

, ,i- . •

• J'ai appris, citoyens, avec la plus grande douleur , que de

vieillards âgés de soixante et dix à quatre-vingts ans, de misé

rables femmes enceintes ou environnées d'enfants en bas âge

avaient été fusillés comme prévenus d'émigration. . ' '

» Les soldats de la liberté seraient-ils donc devenus des bour

reaux ?

« La pitié, qu'ils ont portée jusqu'au milieu des combats, serait

elle donc morte dans leurs cœurs? . ,

• La loi du 19 fructidor a été une mesure de salut public ; sot

intention a été d'atteindre les conspirateurs, et non de miséra

bles femmes, et non des vieillards caducs.

«Je vous exhorte donc, citoyens, toutes les fois que la loi pré

sentera à votre tribunal des vieillards de plus de soixante ans,

ou des femmes , de déclarer qu'au milieu des combat« vous avez

respecte les vieillarJs et les femmes de vos ennemis.
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' Le militaire qui signe nue sentence contre une personne in-

fable de porter les armes est un lâche.

.Bonaparte. «

I Cette lettre sauva la vie à un malheureux compris dans cette

atégorie. Bonaparte s'embarque trois jours après. Ainsison der-

«er adieu à la France est l'exercice d'un acte royal , le droit de

liee.

Malte était achetée d'avance : Bonaparte se la fait livrer en Y

iassant; et, le 1er juillet 1798, il touche la terre d'Egypte, près

1u fort Marabou, à quelque distance d'Alexandrie.

i Dès qu'il apprit (--) cette nouvelle , Mourad-Bey , que l'on vê

iait chercher comme un lion dans son antre, appela à lui ses

Jumeluks, laissa aller au courant du Nil une flotille de djermes,

ie canges et de chaloupes armées en guerre, et la fit suivre sur

les bords du fleuve par un corps de douze à quinze cents cava

liers, que Desaix, qui commandait noire avant-garde, rencontra

f 14 au village de Minieh-Salam. C'était la première fois, depuis

f temps des croisades, que l'Orient et l'Occident se trouvaient

«ce à face.

Le choc fut terrible : cette milice, couverte d'or, rapide comme

■ vent, dévorante comme la flamme , chargeait jusque sur nos

arrés, dont elle hachait les canons de fusil avec ses sabres trem

ies à Damas ; puis , lorsque le feu partait de ces carrés comme

l'an volcan, elle se déroulait, pareille aune écharpe d'or et de

'aie, visitait au galop tous ces angles de fer dont chaque face lui

«voyait sa volée, et, lorsqu'elle voyait toute brèche impossible,

ille fuyait enfin comme une longue ligne d'oiseaux effarouchés,

hissant autour de nos bataillons une ceinture, mouvante encore,

d'hommes et de chevaux mutilés, et elle allait se reformer (53)

>n loin pour revenir tenter une nouvelle charge, inutile et meur

trière comme l'autre.

Au milieu de la journée, ils se rallièrent une dernière fois;

(22) Dés que Mourad-Bey apprit cette nouvelle , il appela. Voir Note 26.

(23) Quelle est la dilîérence de reformer et de réformer?

D u m as , Napoléon. 3
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mais, au lieu de revenir sur nous , ils prirent la route du déserl

et disparurent à l'horizon dans un tourbillon de sable.

Ce fut à Gizeh que Mourad apprit l'échec de Chébréiss: le

même jour des messagers furent envoyés au Saïd, au Fayoum, ai

désert. Partout, beys, cheiks, mameluks, loutfutconvoquécontr«

l'ennemi commun ; chacun devait venir avec son cheval et ses ar

mes : trois jours après, Mourad avait autour de lui six mille ca

valiers.

Toute cette troupe, accourue au cri de guerre de son chef, vin

camper en désordre sur la rive du Nil, eu vue du Caire et de

pyramides, entre le village d'Embabeh, où elle appuyait sa droite

et Gizeh , la résidence favorite de Mourad , où elle étendait sl

gauche : quant à celui-ci, il avait fait planter sa tente auprès d'ui

sycomore gigantesque dont l'ombre couvrait cinquante cavaliers

C'est dans cette position, qu'après avoir mis un peu d'ordre dani

sa milice, il attendit l'armée française, qui remontait le Nil.

Le 23, au lever du jour, Desaix, qui marchait toujours à l'a

vant-garde , aperçut un parti de cinq cents mameluks, envoyél

en reconnaissance, et qui se replièrent sans cesser d'être envne

A quatre heures du matin, Mourad entendit de grandes acclama

lions : c'était l'armée tout entière qui saluait les pyramides.

A six heures, Français et mameluks étaient en présence.

Que l'on se figure le champ de bataille : c'était le même qui

Cambyse, l'autre conquérant qui venait de l'autre bout du monde

avait choisi pour écraser les Égyptiens. Deux mille quatre cent

ans s'étaient écoulés : le Nil et les pyramides étaient toujours là

seulement le sphinx de granit , que les Perses mutilèrent au vi

sage, n'avait plus que sa tête gigantesque hors du sable : le co

losse dont parle Hérodote était couché, Memphis avait disparu, l«

Caire avait surgi : tous ces souvenirs, distincts et présents à l'es

prit des chefs français, planaient vaguement au-dessus de la tète

des soldats, comme ces oiseaux inconnus qui passaient autrefois

au-dessus des batailles et qui présageaient la victoire.

Quant à l'emplacement, c'est une vaste plaine de sable, comme

il en faut à des manœuvres de cavalerie ; un village, nommé Bé-

kir, s eleve au milieu ; un petit ruisseau la limite un peu en avant
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deGizeh. Mourad et toute sa cavalerie étaient adossés au Nil,

ayant le Caire derrière eux.

Bonaparte vit, à cette disposition du terrain et de ses enne

mis, qu'il lui était possible, non-seulement de vaincre les mame

luks, mais encore de les exterminer. 11 développa sou armée en

demi-cercle, formant de chaque division des carrés gigantesques,

au centre desquels (-4) était placée l'artillerie. Desaix, habitué

à marcher en avant, commandait le premier carré, placé entre

Embabeh et Gizeh ; puis venaient la division Régnier, la division

Kléber, privée de son chef, blessé à Alexandrie, et commandée

parDugua; puis la division Menou , commandée par Vinl; enfin,

formant l'extrême gauche appuyée au Nil et la plus rapprochée

d'Erababeh, la division du général Bon.

Tous les carrés devaient se mettre en mouvement ensemble,

marcher sur Embabeh, et, village, chevaux, mameluks, retran

chements, (2i) tout jeter dans le Nil.

Mais Mourad n'était pas homme à attendre derrière quelques

buttes de sable. A peine les carrés eurent-ils pris place, que les

mameluks sortirent de leurs retranchements en masses inégales,

et, sans choisir, sans calculer , se ruèrent sur les carrés qu'ils

trouvèrent le plus près d'eux: c'étaient les divisions Oesaix et

Régnier.

Arrivés à la portée du fusil , les assaillants se divisèrent en

deux colonnes : la première marchait tête baissée sur l'angle

gauche de la division Régnier , la seconde sur l'angle droit de la

division Desaix. Les carrés les laissèrent approcher à dix pas,

puisais éclatèrent: chevaux et cavaliers se trouvèrent arrêtés

par une muraille de flammes ; les deux premiers rangs des mame

luks tombèrent comme si la terre eût tremblé sous eux ; le reste

de la colonne, emporté par sa course, arrêté par ce rempart de

fer et de feu , ne pouvant ni ne voulant retourner en arrière,

longea, ignorant où il était, toute la face du carré Régnier, dont

(24) Dans trois langues, le génitif du relatif a trois places différentes; en

latin: quorum in centro ; en allemand: in b e r e n SDiitte ; en français: au

centre desquels.

(23) La position de l'objet devant son verbe est très-significative ; voilà de

ces inversions (voir Notes 18. 19.) qui constituent le style énergique.

3"
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le feu le rejeta sur la division Desaix. Celle-ci, se trouvant alors

prise entre ces deux trombes d'hommes et de chevaux qui tour

billonnaient autour d'elle , leur présenta le bout des baïonnettes

de son premier rang, tandis que les deux autres s'enflammaient,

et que ses angles, en s'ouvrant, laissaient passer les boulets im

patients de se mêler à cette sanglante fête.

Il y eut un moment où les deux divisions se trouvèrent com

plétement entourées et où tous les moyens furent mis en œuvre

pour ouvrir ces carrés impassibles et mortels. Les mameluks

chargeaient jusqu'à dix pas, recevaient le double feu de la fusil

lade et de l'artillerie; puis, retournant leurs chevaux, qui s'ef

frayaient à la vue des baïonnettes , ils les forçaient d'avancer à

reculons, les faisaient cabrer et se reoversaient avec eux, tandis

que les cavaliers démontés se traînaient sur leurs genoux , ram

paient comme des serpents , et allaient couper les jarrets de nos

soldats. Il en fut ainsi pendant trois quarts d'heure que dura

cette horrible mêlée. Nos soldats, à cette manière de combattre,

ne reconnaissaient plus des hommes; ils croyaient avoir affaire à

des fantômes, à des spectres, à des démons. Enfin, mameluks

acharnés , cris d'hommes , hennissements de chevaux, flammes et

fumée, tout s'évanouit, comme si un tourbillon l'emportait: il ne

resta entre les deux divisions qu'un champ de bataille sanglant,

hérissé d'armes et d'étendards , jonché de morts et de mou

rants se plaignant et se soulevant encore comme une houle mal

calmée.

En ce moment, tous les carrés, d'un pas régulier comme celui

d'une parade, avançaient enfermant Embabeh dans leur cercle

de fer: tout à coup la ligne du bey s'enflamma à son tour: trente-

sept pièces d'artillerie croisèrent sur la plaine leurs réseaux de

bronze. La flotille bondit sur le Nil, secouée par le recul des

bombardes, etMourad, à la tête de trois mille cavaliers, s'élança

à son tour pour voir s'il ne pourrait pas mordre à ces carrés in

fernaux : alors , la colonne qui avait donné d'abord , et qui avait

eu le temps de se reformer, le reconnut, et de son côté aussi elle

revint contre ses premiers et mortels ennemis.

Ce dut être une chose merveilleuse à voir , pour l'œil d'aigle

qui planait au-dessus du champ de bataille , que ces six mille ca
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valiers, lespremiers du monde, montés sur des chevaux dont les

pieds ne laissaient pas de trace sur le sable, tournant comme une

mente autour de ces carrés immobiles et enflammés, les étrei-

gnant de leurs replis, les enveloppant de leurs nœuds, cherchant à

les étouffer quand ils ne pouvaient les ouvrir , se dispersant, se

reformant pour se disperser encore, changeant de face comme les

vagues qui battent un rivage; puis, revenant sur une seule ligne,

et pareils à un serpent gigantesque dont on voyait parfois la tête,

conduite par l'infatigable Mourad, se dresser jusqu'au-dessus des

carrés. Tout à coup, les batteries des retranchements changèrent

d'artilleurs, les mameluks entendirent tonner leurs propres ca

nons et se virent enlevés par leurs propres boulets , leur flottille

prit feu et sauta : tandis que Mourad usait ses griffes et ses dents

contre nos carrés, les trois colonnes d'attaque s'étaient emparées

des retranchements, etMarmont, commandant la plaine, fou

droyait, des hauteurs d'Embabeh , les mameluks acharnés contre

nous.

Alors Bonaparte ordonna une dernière manœuvre , et tout fut

fini : les carrés s'ouvrirent, se développèrent, se joignirent et se

sondèrent comme les anneaux d'une chaîne ; Mourad et ses ma

meluks se trouvèrent pris entre leurs propres retranchements et

la ligne française. Mourad vit que la bataille était perdue; il

rallia ce qui lui restait d'hommes, et entre cette double ligne de

feux, au galop aérien de ces chevaux , il s'élança tète baissée

dans l'ouverture que la division Desaix laissait entre elle et le

Nil, passa comme un tourbillon sous le dernier feu de nos

soldats , s'enfonça dans le village de Gizeh , et reparut un

instant après au-dessus de lui, se retirant vers la haute

Egypte avec deux ou trois cents cavaliers , restes de sa puis

sance.

Il avait laissé sur le champ de bataille trois mille hommes,

«.Garante pièces d'artillerie, quarante chameaux chargés, ses ten

tes, ses chevaux, ses esclaves. On abandonna cette plaine cou

verte d'or, de cachemires et de soie, aux soldats vainqueurs, qui

firent un butin immense, car tous ces mameluks étaient couverts

de leurs plus belles armures, et portaient sur eux tout ce qu'ils

possédaient en bijoux, en or et en argent.
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Bonaparte coucha le même soir à Gizeh , et le surlendemain il

entra au Caire par la porte de la Victoire.

CHAPITRE IV.

A peine est-il (") au Caire, que Bonaparte rêve, non-seulement

la colonisation du pays dont il vient de s'emparer, mais encore la

conquête de l'Inde par l'Euphrate. II rédige pour le Directoire

une note dans laquelle il demande des renforts, des armes, des

équipages de guerre, des chirurgiens, des pharmaciens, des mé

decins, des fondeurs, des liquoristes, des comédiens, des jardi

niers, des (2T) marchands de marionnettes pour le peuple, et une

cinquantaine de femmes françaises; il envoie à Tippoo-Saëb on

courrier pour lui proposer une alliance contre les Anglais ; puis,

bercé de cette double espérance , il se met à la poursuite d'Ibra

him, le plus influent des beys après Mourad , le culbute à Sahe-

ley'h, et, pendant qu'on le félicite de cette victoire, un messager

lui apporte la nouvelle de la perte entière de sa flotte. Nelson a

écrasé Brueys : la flotte a disparu comme dans un naufrage :

plus (") de communications avec la France, plus d'espoir de con

quérir l'Inde. Il faut rester en Egypte ou en sortir grands comme

les anciens.

Bonaparte revient au Caire, célèbre l'anniversaire de la nais

sance de Mahomet et la fondation de la république. Au milieu de

ces fêtes, le Caire se révolte, et tandis qu'il le foudroie du haut

du Mokattam , Dieu lui vient en aide et lui amène l'orage; tout

s'apaise en quatre jours, Bonaparte part pour Suez, il veut voir

la mer Rouge et mettre le pied en Asie à l'âge d'Alexandre. Il

manque de mourir comme Pharaon : un guide le sauve.

Maintenant ses yeux se tournent vers la Syrie. L'époque d'an

(26) L'Auleur aime cette inversion. A peine Bonaparte est-il au Caire,

qu'il rêve. Voir Note 22.

(27) Pour détailler nettement tout cela, il fallait cet article des; sans ar

ticle, ce n'aurait éié qu'une masse informe.

(28) Plut pour; tïn'y aplat, commepas,jamais, aucun, personne sansne.
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débarquement en Egypte est passée, et ne doit plus revenir qu'au

mois de juillet suivant ; mais il reste à craindre une expédition

par Gaza et el Arych, car Djezzar-Pacha, surnommé le boucher,

vient de s'emparer de cette dernière ville. Il faut détruire cette

avant-garde de la Porte Ottomane, renverser les remparts de Jaffa,

de Gaza et d'Acre , ravager le pays et en détruire toutes les res

sources , afin de rendre impossible le passage d'une armée par le

désert. Voilà le plan connu; mais peut-être cache-t-il quelqu'une

de ces expéditions gigantesque comme Bonaparte en garde tou

jours au fond de sa pensée : nous verrons.

H part à la tête de dix mille hommes, divise l'infanterie en

quatre corps , qu'il met 'sous les ordres de Bon, de Kléber, de

Lannes et de Régnier , donne la cavalerie à Murat, l'artillerie à

Dammartin et le génie à Cafarelli-Dufalga. El Arych est attaqué

et pris le 1er ventôse ; le 7, Gaza est occupé sans résistance; le

17, Jaffa, emporté d'assaut, voit sa garnison, composée de cinq

mille hommes, passée au SI de l'épée; puis la route continue

triomphale ; on arrive devant Saint-Jean-d'Acre, et le 30 du même

nois la brèche est ouverte : c'est là que doivent commencer les

revers.

C'est un Français qui commande la place, un ancien camarade

de Napoléon : examinés ensemble à l'École militaire , ils ont été

le même jour envoyés à leurs corps respectifs. Attaché au parti

royaliste, Phelippeaux fait évader Sidney-Smith du Temple, il le

suit en Angleterre, et le précède en Syrie: c'est contre son génie

bien plus que contre les remparts d'Acre que Bonaparte vient se

heurter : aussi, au premier coup d'œil, il voit que la défense est

conduite par un homme supérieur; un siége en règle est impos

sible, il faut emporter la ville : trois assauts successifs sont don-

oés sans résultât. Pentliiht un de ces assauts, une bombe tombe

Jox pieds de Bonaparte ; detix grenadiers se jettent aussitôt sur

1'') le placent entre eux deux, élèvent leurs bras au-dessus de sa

tete et le couvrent de toute part; la bombe éclata, et, comme par

Itirade, ses éclats respectent leur dévouement, personne n'est

Messé. Un de ces grenadiers s'appelle Daumesuil : il sera géné-

ral eu 1809, perdra une jambe à Moscou en 1812, et commandera

'Vincennes en 1814.
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Cependant des secours arrivent de tous côtés àDjezzar; les

pachas de Syrie ont réuni leurs forces et marchent sur Acre ;

Sidney-Smith accourt avec la flotte anglaise ; enfin, la peste, cet

auxiliaire plus terrible que tous les autres, vient en aide au bour

reau de la Syrie. Il faut d'abord se débarrasser de l'armée de

Damas. Bonaparte, au lieu de l'attendre ou de reculer à son ap

proche, marche au-devant d'elle , la joint et la disperse dans la

plaine du mont Thabor , puis revient tenter encore cinq autres

assauts, inutiles comme les premiers. Saint-Jean-d'Acre est pour

lui la ville maudite, il ne la dépassera pas.

Chacun s'étonne qu'il s'acharne ainsi à la prise d'une bicoque,

qu'il y risque chaque jour sa vie, qu'il y perde ses meilleurs offi

ciers et ses plus braves soldats ; chacun le blâme de cet acharne

ment qui semble sans but: le but, le voici, il l'explique lui-même,

après un de ces assauts infructueux où Duroc a été blessé, car il

a besoin que quelques grands cœurs comme le sien sachent qu'il

ne joue pas un jeu d'insensé : « Oui, dit-il, je vois que cette misé

rable bicoque m'a coûté bien du monde et pris bien du temps,

mais les choses sont trop avancées pour ne pas tenter un nouvel

eflort. Si je réussis , je trouve dans la ville les trésors du pacha

et des armes pour trois cent mille hommes ; je soulève et j'arme

la Syrie, qu'a tant indignée la férocité deDjezzar, dont, à chaque

assaut, la population demande la chute à Dieu; je marche sur

Damas et Alep ; en avançant dans le pays, je grossis mon armée

de tous les mécontents ; j'annonce au peuple l'abolition de la ser

vitude et du gouvernement tyrannique des pachas ; j'arrive à Cou-

stantinople avec des masses armées, je renverse l'empire turc, je

fonde dans l'Orient un nouvel et grand empire qui fixe ma place

dans la postérité , et je reviens à Paris par Andrinople et par

Vienne , après avoir anéanti la maison d'Autriche. » — Puis,

poussant un soupir, il continue : — • Si je jie réussis pas dans le

dernier assaut que je veux tenter, je pars sur-le-champ ; le temps

me presse. Je ne serai point au Caire avant la mi-juin : les vents

sont alors favorables pour aller du nord en Egypte : Constanli-

nople enverra des troupes à Alexandrie et à Rosette , il faut que

j'y sois. Quant à l'armée qui viendra plus tard par terre , je ne

la crains pas cette année. Je ferai tout détruire jusqu'à l'entrée
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du désert; je rendrai impossible le passage d'une armée d'ici à

deux ans : on ne vit pas an milieu des ruines. »

C'est ce dernier parti qu'il est forcé de prendre. L'armée se re

tire sur Jaffa : Bonaparte y visite l'hôpital des pestiférés , ce sera

la plus belle composition du peintre Gros. Tout ce qui est trans

portable est évacué, par mer sur Damiette, et par terre sur Gaza

et el Arych : une soixantaine restent, qui n'ont plus qu'un jour à

vivre, mais qui dans une heure tomberont aux mains des Turcs.

La même nécessité au cœur de bronze, qui a fait passer au fil de

l'épée la garnison de Jaffa, élève encore la voix. Le pharmacien

R**" fait distribuer, dit-on, une potion aux mourants : au lieu

des tortures que leur réservent les Turcs, ils auront au moins

une douce agonie.

Enfin, le 26 prairial, après une marche longue et pénible, l'ar

mée rentre au Caire. Il était temps. Mourad-Bey, échappé à De-

saix, menace la basse Egypte ; une seconde fois il atteint les

Français au pied des pyramides : Bonaparte ordonne tout pour

une bataille; cette fois, c'est lui qui prend la position des mame

luks, et qui s'adosse au fleuve; mais le lendemain matin, Mourad-

Bey a disparu : Bonaparte s'étonne; le même jour, tout lui est

expliqué; la flotte qu'il avait devinée a débarqué àAboukir, juste

à l'époque qu'il a prédite ; Mourad, par des chemins détournés,

est allé rejoindre le camp des Turcs.

En arrivant, il trouve le pacha plein de hautaines espérances:

lorsqu'il a paru, les détachements français, trop faibles pour le

combattre , se sont repliés pour se concentrer. ' Eh bien ! dit

Mnstapha-Pacha au bey des mameluks, ces Français tant redou

tés, dont tn n'as pu soutenir la présence , je me montre, et les

voilà qui fuient devant moi.

— Pacha, répondit Mourad-Bey, rends grâce au prophète qu'il

convienne aux Français de se retirer, car s'ils se retournaient,

tu disparaîtrais devant eux comme la poussière devant l'a

quilon.

Il prophétisait, le fils du désert: à quelques jours de là Bona

parte arrive ; après trois heures de combat, les Turcs plient et

prennent la fuite ; Mustapha-Pacha tend d'une main sanglante son
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sabre à Murat(-'); deux cents hommes se rendent avec lui, deux

mille restent sur le champ de bataille, dix mille sont noyés;

vingt pièces de canon, les tentes , les bagages tombent entre noî

maius ; le fort d'Aboukir est repris : les mameluks sont rejetéi

au delà du désert, et les Anglais et les Turcs ont cherché un asile

sur leurs vaisseaux.

Bonaparte envoie un parlementaire au vaisseau amiral; il do)

traiter du renvoi des prisonniers, qu'il est impossible de garder,

«t inutile de fusiller comme à Jaffa: en échange, l'amiral envoie

à Bonaparte du vin , des fruits et la Gazette de Francfort du 10

juin 1799.

Depuis le mois de juin 1708, c'est-à-dire depuis plus d'un ao,

Bonaparte est sans nouvelles de France : il jette les yeux sur 1l

journal, le parcourt rapidement, et s'écrie: «Mes pressentiments

ne m'ont pas trompé, l'Italie est perdue; il faut que je parte'.'

En effet, les Français en sont arrivés au point où il les désire,

assez malheureux pour le voir arriver, non pas comme un ambi

tieux, mais comme un sauveur.

Gautbeaume appelé par lui arrive aussitôt: Bonaparte lui donne

l'ordre de préparer les deux frégates le Muiron et la Carrère, ei

deux petits bâtiments, la Revanche et la Fortune, avec des vivre:

pour quatre à cinq cents hommes et pour deux mois. Le 22 août,

il écrit à l'armée : , Les nouvelles d'Europe m'ont décidé à par

tir pour la France ; je laisse le commandement au général Kl'

ber : l'armée aura bientôt de mes nouvelles. Je ne puis en dit)

davantage. Il m'en coûte de quitter les soldats auxquels je soi!

le plus attaché; mais ce ne sera que momentanément. Legénéri

que je leur laisse a la confiance de l'armée et la mienne. «

Le lendemain, il s'embarque sur le Muiron. Gantheaume veu

prendre la haute mer; Bonaparte s'y oppose. »Je veux, dit-U

que vous longiez autant que possible les côtes d'Afrique : voui

suivrez cette route jusqu'au sud de laSardaigne. J'ai une poignet

de braves ; j'ai un peu d'artillerie ; si les Anglais se présentent,

je m'échoue sur les sables; je gagnerai par terre Oran, Tunis ot

un autre port, et là je trouverai le moyen de me rembarquer.'

(29) Combien, ici, un Mourad est près d'un Murai !
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Pendant vingt et nn jours, les vents de l'ouest et dunord-ouest

eponssent Bonaparte vers le port d'où il vient de sortir. Enfin,

□ sent les premières brises d'un vent d'est, Gantheaume lui

avre toutes ses voiles : en peu de temps on dépasse le point où

nt autrefois Carthage , on double la Sardaigne , dont on longe la

ôte occidentale; le 1" octobre, on entre dans le port d'Ajaccio,

ù l'on change pour 17,000 fr. de sequins turcs contre de l'argent

rançais , — c'est tout ce que Bonaparte rapporte d'Egypte ; —

m6n, le 7 du même mois, on quitte la Corse et l'on fait voile sur

a France, dont on n'est plus qu'à soixante et dix lieues. Le 8,

m soir, on signale une escadre de quatorze vaisseaux; Gan-

heaume propose de virer de bord et de retourner en Corse : «Non,

i'écrie impérieusement Bonaparte, faites force de voiles ; tout le

nonde à son poste ; au nord-ouest , au nord-ouest , marchons ! »

Tonte la nuit se passe en inquiétudes ; Bonaparte ne quitte pas le

pont; il fait préparer une grande chaloupe, y met douze matelots,

ordonne à son secrétaire de Inire un choix de ces papiers les plus

importants, et prend vingt hommes, avec lesquels il se fera

échouer sur les côtes de la Corse. Au jour, toutes ces précau

tions deviennent inutiles, toutes les terreurs se dissipent, la flotte

fait voile vers le nord-est. Le 8 octobre , au point du jour, on

•perçoit Fréjus; à huit heures on entre en rade. Aussitôt le bruit

se répand que l'une des deux frégates porte Bonaparte ; la mer se

couvre d'embarcations ; toutes les mesures sanitaires que Bona-

ptxte se proposait de violer sont oubliées par le peuple, en vain^

hù fait-on observer le danger qui le menace : "Nous aimons mieux,

répond-il, la peste que les Autrichiens. » Bonaparte est conduit,

entraîné, porté; c'est une fête, une ovation, un triomphe. Enfin,

an milieu de l'enthousiasme, des acclamations, du délire, César

met le pied sur cette terre où il n'y a plus de Brutus.

Six semaines après, la France n'a plus de directeurs, mais trois

Mnsuls ; et parmi ces trois consuls, il y en a un au dire de Sieyes,

loi sait tout, qui fait tout, qui peut tout.

Nous sommes arrivés au 18 brumaire.
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I

CHAPITRE I.

Le premier soin de Bonaparte , en arrivant à la suprême ma

gistrature d'un Etat tout saignant encore de la guerre civile e

étrangère, et tout épuisé de ses propres victoires, fut de teotei

d'asseoir la paix sur des bases solides : en conséquence , le 5 ni

vôse an vm de la république , mettant de côté toutes les forme:

diplomatiques dont les souverains enveloppent d'babitude le'

pensée , il écrivit directement et de sa main au roi George III

pour lui proposer une alliance entre la France et l'Angleterre

Le roi resta muet, Pitt se chargea de répondre: c'est dire qui

l'alliance fut refusée.

Bonaparte, repoussé par George III, se tourna vers Paul 1"

Connaissant le caractère chevaleresque de ce prince , il pensi

qu'il fallait vis a vis de lui agir en chevalier; il rassembla dan:

l'intérieur de la France les troupes russes prises en Hollande t

en Suisse , il les fit habiller à neuf et les renvoya dans leur p'

trie , sans leur demander ni rançon , ni échange. Bonaparte m

s'était pas trompé en comptant sur cette démarche pour désarma

Paul Ier. Celui-ci, en apprenant la courtoisie du premier consul

retira les troupes qu'il avait encore en Allemagne , et déclari

qu'il ne faisait plus partie de la coalition.

La France et la Prusse étaient en bonne intelligence , et le ro
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'rédéric-Guillaume avait scrupuleusement observé les conditions

u traité de 1795. Bonaparte envoya Duroc auprès de loi pour le

eterminer à étendre le cordon de ses troupes jusque sur le bas

loin, afin d'avoir une ligne moins considérable à défendre. Le

oi de Prusse y consentit, et promit d'employer son intervention

après de la Saxe, du Danemark et de la Suède , pour qu'ils ob

erassent la neutralité.

Restaient donc l'Angleterre , l'Autriche et la Bavière. Mais

«s trois puissances étaient loin d'être prêtes à recommencer les

Mtilités. Bonaparte eut donc le temps , sans les perdre de vue,

«jeter les yeux sur l'intérieur.

Le siége du nouveau gouvernement était aux Tuileries. Bona-

arte habitait le palais des rois , et peu à peu les anciens usages

le la conr reparaissaient dans ces appartements dont (*,) les

"aient classés les conventionnels : au reste , il faut le dire , le

tremier des priviléges de la couronne que s'arrogea Bonaparte

«celui de faire grâce. M. Defeu, émigré français pris dans le

Hfrt) avait été conduit à Grenoble et condamné à mort. Bona-

urte apprend cette nouvelle , fait écrire par son secrétaire sur

m bout de papier : — Le premier consul ordonne de suspendre

i jugement de M. Defeu , — signe cet ordre laconique, l'expé-

U an général Ferino , et M. Defeu est sauvé.

Puis commence à se faire jour cette passion , qui tient chez lui

• première place après celle de la guerre, la passion des mo-

toœents. D'abord il se contente de faire balayer les échoppes

\"i encombrent la cour des Tuileries; bientôt, en regardant

nr uae des fenêtres , offusqué qu'il est de l'interruption du

fl d'Orsay, où la Seine, en débordant tous les hivers,

"pèche les communications avec le faubourg Saint-Germain,

1 écrit ces mots: «Le quai de l'École de Natation sera

*Mvé dans la campagne prochaine , « et les envoie au ministre

'e l'intérieur, qui se bâte d'obéir. Le concours journalier des

^sonnes qui traversent la Seine sur des batelets, entre le Lou-

Te et les Quatre-Nations , indique en cet endroit la nécessité

Dn pont: le premier consul envoie chercher MM. Percier et

(3°) Gomme l'on ne parle pas ici figurément , on pourrait prétendre cfoit.
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Fontaine, et le pont des Arts s'étend d'une rive à l'autre commi

une construction magique. La place Vendôme est veuve de II

statue de Louis XIV : une colonne fondue avec les canons cob

quis sur les Autrichiens , dans une campagne de trois mois . Ii

remplacera. La halle au blé incendiée sera reconstruite en fer

des lieues entières de quais retiendront, d'un bout à l'autre d

la capitale , les eaux de la rivière dans leur lit: un palais ser

bâti pour la bourse : l'église des Invalides sera rendue à sa dcsti

nation première , brillante comme au jour où elle étincela pou

la première Pois au feu du soleil de Louis XIV : quatre cimetières

qui rappelleront les nécropolis du Caire, seront placés aux qua

tre points cardinaux de Paris: enfin, si Dieu lui prête temps e

puissance, une rue sera percée, qui s'étendra de Saint-Germaii

l'Auxerrois à la barrière du Trône ; elle aura cent pieds dt

large ; elle sera plantée d'arbres comme les boulevards , et bor

dée d'arcades comme la rue de Rivoli ; mais pour cette rue i

faut qu'il attende encore , car cette rue doit s'appeler la rui

Impériale.

Pendant ce temps , la première année du dix-neuvième siècl«

préparait ses merveilles guerrières ; la loi du recrutement s'exé

cutait avec enthousiasme , un nouveau matériel militaire s'orga

nisait, les levées d'hommes, à mesure qu'elles s'opéraient, étaieol

dirigées depuis la rivière de Gênes jusqu'au bas Rhin. Une arméi

de réserve se réunissait au camp de Dijon, et se composait ei

grande partie de l'armée de Hollande qui venait de pacifier 1l

Vendée.

De leur côté , les ennemis répondaient à ces préparatifs pai

des armements pareils. L'Autriche pressait l'organisation dl

ses levées , l'Angleterre prenait à sa solde un corps de douz«

mille Bavarois, et l'un de ses plus habiles ageuts recrutait poai

elle dans la Souabe, dans la Franconie et dans l'Odenwatd : en

fin six mille Wurtembergeois , les régiments suisses et le corpi

noble d'émigrés 30us les ordres du prince de Coudé , passaient

du service de Paul 1er à la solde de George III. Toutes ces trou

pes étaient destinées à agir sur le Rhin: l'Autriche envoyait ses

meilleurs soldats en Italie , car c'était là que l'intention des al

liés était d'ouvir la campagne.
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Le 17 mars 1800 , au milieu d'un travail sur l'institution des

des diplomatiques fondées par M. de Talleyrand , Bonaparte

retourne tout à coup vers son secrétaire, et avec un sentiment

i gaieté visible :

— Où croyez-vous que je battrai Mélas? lui demande-t-il.

— Je n'en sais rien, lui répond le secrétaire étonné.

— Allez dérouler dans mon cabinet la grande carte d'Italie,

devons le ferai voir.

Le secrétaire s'empresse d'obéir: Bonaparte se munit d'épin

es à têtes de cire rouge et noire, se couche sur l'immense

•rte, pique son plan de campagne , place sur tous les points où

snnemi l'attend ses épingles à tète noire , aligne ses épingles à

ite rouge sur toute la ligne où il espère conduire ses troupes,

"'s il se retourne vers son secrétaire, qui l'a regardé faire en

ileoce :

— Eh bien? lui dit-il.

— Eh bien, lui répond celui-ci, je n'en sais pas davantage.

— Vons êtes un nigaud. Regardez un peu. Mélas estàAlexan-

rie (Ji) où il a son quartier général ; il y restera tant que Gênes

e sera pas rendue. H a dans Alexandrie ses magasins, ses hô-

ilaux, son artillerie, ses réserves; — indiquant le Saint-

ernard, — je passe les Alpes ici, je tombe sur ses derrières

VJot qu'fl ne (") se doute que je suis en Italie, je coupe ses

"nmunications avec l'Autricfie , je le joins dans les plaines de

1 Scrivia, — plaçant une épingle rouge à San-Giuliano, — et je

: hats ici.

Cetait le plan de la bataille de Marengo que le premier consul

eoait de tracer. Quatre mois après, il était accompli en tout

""îles Alpes étaient franchies, le quartier général était à

'an-Giuliano, Mélas était coupé, il ne restait plus qu'à le battre;

jy Ale"andria en Sardaigne.

™ r/ue ne, comme il y a de même sans i/ue ne, ces deux négations
i""tUans marchant de pair dans toute la grammaire. Ni l'un ni l'autre

esi encore approuvé formellement par les grammairiens; ne, effeciive-

n ' «si mis par surabondance , mais tout convenablement au génie de la
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Bonaparte venait d'écrire son nom à côté de ceux d'Annibal et d

Karl le Grand. (")

Le premier consul avait dit vrai. Il avait roulé du sommet dl

Alpes comme une avalanche: le 2 juin il était devant Milan, o

il entrait sans résistance, et dont incontinent il bloquait le forl

Le même jour, Murat était envoyé à Plaisance et Lannes à Moi

tebello : tous deux allaient combattre, sans s'en douter encon

l'un pour une couronne, l'autre pour un duché.

Le lendemain de l'entrée de Bonaparte à Milan, un espion qi

l'a servi dans ses premières campagnes d'Italie se fait annoncer

le général le reconnaît au premier coup d'oeil: il est au servie

des Autrichiens , Mélas l'envoie pour surveiller l'armée frai

çaise*; mais il veut en finir avec le métier dangereux qu'il exerci

et demande mille louis pour trahir Mélas : en outre, il lui fa«

quelques renseignements exacts à rapporter à son général.

— Qu'à cela ne tienne , dit le premier consul , peu m'imporl

que l'on connaisse mes forces et ma position, pourvu que je con

naisse les forces et la position de mon ennemi: dis-moi quelqm

chose qui en vaille la peine , et les mille louis sont à toi.

Alors l'espion lui dit le nombre des corps , leur force , leui

emplacement, les noms des généraux, leur valeur, leur carac

tère ; — le premier consul suit sa parole sur la carte qu'il crib1i

d'épingles ; — au reste Alexandrie n'est pas approvisionnée , Me

las est loin de s'attendre à un siége,, il a beaucoup de malade

et manque de médicaments. En échange , Berthier remet à l'e'

pion une note à peu près exacte sur la situation de l'armée frai

çaise. Le premier consul voit clair dans la position de Mélas

comme si le génie des batailles l'avait fait planer au-dessus dei

plaines de la Scrivia.

Le 8 juin, dans la nuit, un courrier arrive de Plaisance; c'est

Murat qui l'envoie. Il est porteur d'une lettre interceptée. h>

dépêche est de Mélas ; elle est adressée au conseil aulique de

Vienne ; elle annonce la capitulation de Gênes , qui a eu lieu le

A : après avoir mangé jusqu'aux selles de ses chevaux, Masséna

a été forcée de se rendre.

(33) Ordinairement Charhmagne (Carolns Magnns).
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On réveille Bonaparte au milieu de la nuit, en vertu de son

précepte : — Laissez-moi dormir pour les bonnes nouvelles , ré

veillez-moi pour les mauvaises. — Bah, vous ne savez pas l'alle-

nand, dit-il d'abord à son secrétaire; puis, forcé de reconnaître

que celui-ci a dit la vérité , il se lève , passe le reste de la nuit à

donner des ordres et à envoyer des courriers, et à huit heures

do matin tout est prêt pour parer aux conséquences probables de

cet événement inattendu.

Le même jour le quartier général est transporté à Stradella,

où il reste jusqu'au 12 et où Desaix le rejoint le 11. Le 13, en

marchant sur la Scrivia , le premier consul traverse le champ de

bataille de Montebello , et trouve les églises encore pleines de

morts et de blessés.

— Diable , dit-il à Lannes qui lui sert de cicerone ; il paraît

que l'affaire a été chaude.

— Je crois bien , répond celui-ci , les os craquaient dans ma

division, comme la grêle qui tombe sur les vitrages.

Enfin, le 13 au soir, le premier consul arrive à Torre di Go-

lifolo. Quoiqu'il soit tard et qu'il soit écrasé de fatigue, il ne

veut point se mettre au lit qu'on ne se soit assuré si les Autri

chiens ont un pont sur la Bormida. A une heure du matin l'offi

cier chargé de cette mission revient , et répond qu'il n'en existe

pas. Cet avis tranquillise le premier consul ; il se fait rendre un

dernier compte de la position des troupes et se couche , ne

etoyant pas à un engagement pour le lendemain.

CHAPITRE H.

Nos troupes occupaient les positions suivantes :

La division Gardarine , et la division Chambarliac , formant le

corps d'armée du général Victor, étaient campées à la cassine

de Pedra-Bona , en avant de Marengo , et à distance égale du

village et de la rivière.

Le corps du général Lannes s'était porté en avant du village

D a m a s , Napoléon. £
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de San-Giuliano , à droite de la grande route de Tortone , à six

cents toises à peu près du village de Marengo.

La garde des consuls était placée en réserve derrière tes trou

pes du général Lanues , à une distance de cinq cents toises en

viron.

La brigade de cavalerie aux ordres du général Kelleriuann, et

quelques escadrons de hussards et de chasseurs , formaient la

gauche, et remplissaient sur la première ligne les intervalles des

divisions Gardanne et Chambarliac.

Une seconde brigade de cavalerie , commandée par le [général

tham peaux , formait la droite et remplissait sur la seconde [lignl

les intervalles de l'infanterie du général Lannes.

Enfin le 12e régiment de hussards et le 21e régiment de chas

seurs, détachés par Murat, sous les ordres du général Rivaud,

occupaient le débouché de Sale , village situé à l'extrême droite

de la position générale.

Tous ces corps, réunis et échelonnés obliquement, la gauche

en avant, formaient un effectif de dix-huit ou dix-neuf mille

hommes d'infanterie et de deux mille cinq cents chevaux , aux

quels devaient se joindre dans la journée du lendemain les di

visions Meunier et Boudet qui, d'après les ordres du général De-

saix, occupaient en arrière, et à dix lienes à peu près de Marengo,

les villages d'Acqui et de Castel-Novo.

De son côté, pendant la journée du 13, le général Mélas avait

achevé de réunir les troupes des généraux Haddik, Kaim et OU.

Le même jour il avait passé le Tanaro , et était venu bivouaquer

en avant d'Alexandrie, avec trente-six mille hommes d'infanterie,

sept mille de cavalerie , et une artillerie nombreuse, bien servie,

et bien attelée.

A cinq heures , Bonaparte fut réveillé par le bruit du canon.

Au même instant, et comme il achevait de s'habiller, un aide

de camp du général Lannes accourt, à grande course de cheval,

et lui annonce que l'ennemi a passé la Bormida, qu'il a débouché

dans la plaine , et que l'on se bat.

L officier d'état-major ne s'était pas assez avancé : il y avait

un pont sur la rivière.
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Bonaparte monte aussitôt à cheval, et se rend en toute hâte

sur le point où la bataille est engagée.

Il y trouve l'ennemi formé sur trois colonnes : l'une, celle de

gauche, composée de toute la cavalerie et de l'infanterie légère,

se dirige vers Castel-Ceriolo , par le chemin de Sale , tandis que

les colonnes du centre et de la droite, appuyées l'une à l'autre,

et composées des corps d'infanterie des généraux Haddik, Kaim,

O'Reilly, et de la réserve des grenadiers aux ordres du général

Ou, s'avancent par la route de Tortone et par le chemin de Fra-

gwolo en remontant la Bormida.

Aux premiers pas que ces deux colonnes avaient faits , elles

étaient venues se heurter aux troupes du général Gardanne,

postées, comme nous l'avons dit, à la ferme et sur le ravin de

Pedra-Bona. C'était le bruit de la nombreuse artillerie qui mar

chait devant elles , et à la suite de laquelle elles déployaient des

bataillons trois fois supérieurs en nombre à ceux qu'elles atta

quaient , qui avait réveillé Bonaparte , et qui attirait le lion sur

le champ de bataille.

Il arrivait au moment où la division Gardanne , écrasée , com

mençait à se replier, et où le général Victor faisait avancer à sou

secours la division Chambarliac. Protégées par ce mouvement,

les troupes de Gardanne , opèrent leur retraite en bon ordre , et

viennent couvrir le village de Marengo.

Alors les troupes autrichiennes cessent de marcher en colonne,

et, profitant du terrain qui s'élargit devant elles, se déploient

en lignes parallèles, mais numériquement bien supérieures, à

celles des généraux Gardanne et Chambarliac. La première de

ces lignes était commandée par le général Haddik, la seconde

par le général Mélas en personne, tandis que le corps de grena

diers du général Ott se formait un peu en arrière , à la droite du

village de Castel-Ceriolo.

Un ravin , creusé comme un retranchement , formait un demi-

cercle autour du village de Marengo. Le général Victor y établit

en ligue les divisions Gardanne et Chambarliac, qui vont être

inaquées une seconde fois. Elles sont à peine rangées en bataille

ine Bonaparte leur fait donner l'ordre de défendre Marengo le

4*
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plus longtemps passible ; le général en chef avait compris que li

bataille devait porter le nom de ce village.

Au bout d'un instant, l'action s'engage de nouveau sur tout le

front de la ligne , des tirailleurs se fusillent de chaque côté du

ravin , et le canon gronde , se renvoyant la mitraille à portée de

pistolet. Protégé par cette artillerie terrible, l'ennemi, supérieur

en nombre, n'a qu'à s'étendre pour nous déborder. Le général

Rivaud , qui commande l'extrême droite de la brigade Gardanne,

se porte alors en avant, place hors du village, sous le feu le plns

ardent de l'ennemi, un bataillon en rase campagne et lui ordonne

de se faire tuer sans reculer d'un pas : c'est un point de mire

pour l'artillerie autrichienne dont chaque boulet porte ; mais

pendant ce temps le général Rivaud forme sa cavalerie en co

lonne , tourne le bataillon protecteur, tombe sur trois mille Au

trichiens qui s'avancent au pas de charge, les repousse, et, tout

blessé qu'il est par un biscaïen , les force , après les avoir mis

en désordre , à aller se reformer derrière leur ligne ; puis il

vient se remettre en bataille à la droite du bataillon, qui est

resté ferme comme une muraille.

En ce moment, la division du général Gardanne, sur laquelle

s'épuise depuis le matin tout le feu de l'ennemi , est rejetée daos

Marengo, où la première ligne des Autrichiens la suit, tandis

que la seconde ligne empêche la division Chambarliac et la bri

gade Rivaud de lui porter du secours : d'ailleurs , repoussées

elles-mêmes , elles sont bientôt forcées de battre en retraite il

chaque côté du village. Derrière lui elles se rejoignent: le géné

ral Victor les reforme, et, leur rappelant l'importance que le

premier consul accorde à la possession de Marengo, il se met à

leur tête , pénètre à son tour dans les rues que les Autrichiens

n'ont pas eu le temps de barricader, reprend le village, le reperd,

le reprend une fois encore, puis enfin , écrasé sous la supériorité

du nombre, il est forcé de l'abandonner une dernière fois, et, ap

puyé par les deux divisions de Lannes qui arrive à son secours,

il reforme sa ligne parallèlement à l'ennemi qui , à son tour, dé

bouche de Marengo et se développe, présentant un immense front

de bataille. Aussitôt Lannes , voyant les deux divisions du géné

ral Victor ralliées et prêtes à soutenir de nouveau le combat,
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s'étend sur la droite , an moment où les Autrichiens vont nous

déborder. Cette manœuvre le met en face des troupes du général

Kaim qui viennent d'emporter Marengo : les deux corps , l'un

exalté par son commencement de victoire , l'autre tout frais de

son repos, se heurtent avec rage, et le combat, un instant inter

rompu par la double manœuvre des deux armées , recommence

sur toute la ligne, plus acharné que jamais.

Après une lutte d'une heure , pied à pied , baïonnette à baïon

nette , le corps d'armée du général Kaim plie et recule : le géné

ral Champeaux , à la tête du 1er et du 8e régiments de dragons,

charge sur lui et augmente son désordre ; le général Watrin,

avec le 6e léger, les 22e et 40e de ligne, se met à leur poursuite,

et les rejette à près de mille toises derrière le ruisseau de la

Barbotte. Mais le mouvement qu'il vient de faire l'a séparé de

son corps d'armée, les divisions du général Victor vont se trouver

compromises par sa victoire même , et il est obligé de revenir

prendre le poste qu'il a laissé un instant découvert.

En ce moment Kellermann faisait à l'aile gauche ce que Wa

trin venait de faire à l'aile droite ; deux de ses charges de cava

lerie avaient percé à jour la ligne ennemie; mais après la pre

mière ligne il en avait trouvé une seconde, et n'osant s'engager,

à cause de la supériorité du nombre, il avait perdu le fruit de

cene victoire momentanée.

A midi, cette ligne , qui ondulait comme un serpent de flamme

sur une longueur de près d'une lieue, fut enfoncée vers son

centre, après avoir fait tout ce qu'il était humainement possible

de faire , et se mit en retraite , non pas vaincue, mais foudroyée

parle feu de l'artillerie, et écrasée par le choc des masses. Le

corps, en reculant, découvrait les ailes: les ailes furent donc

forcées de suivre le mouvement rétrograde du centre ; et le géné

ral Watrin, d'un côté , le général Kellermann , de l'autre, donnè

rent l'ordre à leurs divisions de reculer.

La retraite se fit aussitôt par échiquier, sous le feu de quatre-

vingts pièces d'artillerie qui précédaient la marche des bataillons

autrichiens. Pendant deux lieues, l'armée tout entière, sillonnée

par les boulets , décimée par la mitraille, broyée par les obus,

recula sans qu'un seul homme quittât son rang pour fuir, exécu
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tant les divers mouvements commandés par le premier consul

avec la régularité et le sang-froid d'une parade. En ce moment

la première colonne autrichienne qui, ainsi que nous l'avons dit,

s'était dirigée sur Castel-Ceriolo et n'avait point encore donné,

parut, débordant notre droite. C'eût été trop d'un pareil ren

fort; (*4) Bonaparte se décida à utiliser la garde consulaire qu'il

avait gardée en réserve avec deux régiments de grenadiers. Il la

fit avancer à trois cents toises de l'extrême droite, lui ordonna

de se former en carré, et d'arrêter Elsuitz et sa colonne, comme

une redoute de granit.

Le général Elsuitz fit alors la faute dans laquelle Bonaparte

avait espéré qu'il tomberait. Au lieu de négliger ces neuf cents

hommes , qui n'étaient pas à craindre sur les derrières d'une ar

mée victorieuse , et de passer outre pour venir en aide aux géné

raux Mélas et Kaim, il s'acharna après ces quelques braves , qui

usaient toutes leurs cartouches presque à bout portant, sans être

entamés, et qui , lorsqu'ils n'eurent plus de munitions, reçurent

l'ennemi sur la pointe de leurs baïonnettes.

Cependant, cette poignée d'hommes ne pouvait tenir longtemps

ainsi, et Bonaparte allait leur faire donner l'ordre de suivre le

mouvement rétrograde du reste de l'armée, lorsque l'une des di

visions de Desaix , celle du général Mounier, apparut sur le der

rière de la ligne française. Bonaparte frémit de joie, c'était la

moitié de ce qu'il attendait. Aussitôt il échange quelques paroles

avec le général Dupont, chef de l'état-major; le général Dupont

s'élance au-devànt d'elle, en prend le commandement , se trouve

un instant enveloppé par la cavalerie du général Elsuitz , passe

à travers ses rangs, va heurter d'une atteinte terrible la division

du général Kaim qui commençait à entamer le général Lannes,

pousse l'ennemi jusqu'au village de Castel-Ceriolo, y jette une de

ses brigades aux ordres du général Carra Saint-Cyr, qui en dé

busque les chasseurs tyroliens et les chasseurs du loup, pris à

l'improviste parcelle brusque attaque , lui ordonne, au nom du

premier consul, de se faire tuer là avec tous ses hommes plutôt

que de reculer, puis, dégageant au retour le bataillon de la garde

(34) Voir Note 37.
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consulaire et les deux régiments de grenadiers qui ont fait aux

yeux de toute l'armée une si belle défense , il se joint au mouve

ment rétrograde qui continue de s'opérer avec le même ordre et

la même précision.

Il était trois heures du soir. Des dix -neuf mille hommes qui

avaient commencé à cinq heures du matin la bataille, il restait à

peine , sur un rayon de deux lieues , huit mille hommes d'infan

terie, mille chevaux et six pièces de canon en état de faire feu ;

un quart de l'armée était hors de combat, et plus de l'autre quart,

par le défaut de voitures , était occupé à transporter les blessés

•ne Bonaparte avait donné l'ordre de ne pas abandonner. Tout

reculait, à l'exception du géneral Carra Saint-Cyr, qui, isolé dans

le village de Castel-Ceriolo, se trouvait déjà à plus d'une lieue

du corps d'armée : une demi-beure encore , il était évident pour

tons que la retraite allait se changer en déroute , lorsqu'un aide

de camp, envoyé au-devant de la division Desaix, sur laquelle re

pose à cette heure , non-seulement la fortune de la journée, mais

les destinées de la France, arrive ventre à terre, annonçant que

la tète de ses colonnes paraît à la hauteur de San-Giuliano. Bo

naparte se retourne , aperçoit la poussière qui annonce son arri

vée, jette un dernier coup d'oeil sur toute la ligne , et crie : —

Halte !

Le mot électrique court sur le front de bataille: tout s'arrête.

En ce moment Desaix arrive, devançant d'un quart d'heure sa

division : Bonaparte lui montre la plaine jonchée de morts, et lui

demande ce qu'il pense de la bataille. Desaix embrasse tout d'un

toopd'œil: « Je pense qu'elle est perdue,» dit-il; puis tirant sa

contre; «mais il n'est que trois heures et nous avons encore le

temps d'en gagner une autre.

— C'est mon avis , répondit laconiquement Bonaparte , et j'ai

manœuvré pour cela."

En effet, ici va commencer le second acte de (ajournée, ou

plutôt la seconde bataille de Marengo, comme Desaix l'a appelée.

Bonaparte passe sur le front de la ligne, qui a pivoté en ar-

rlere, et qui s'étend maintenant de San-Giuliano à Castel-Ceriolo.

— Camarades, s'écrie-t-il au milieu des boulets qui soulevèrent

la terre sous les jambes de son cheval , c'est avoir trop fait de
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pas (55) en arrière, le moment est venu de marcher en avant:

souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de

bataille.

Les cris de: Vive Bonaparte, vive le premier consul, s'élèved

de tous côtés, et s'éteignent dans le bruit des tambours qui bat

tent la charge.

•r

CHAPITRE III.

Les différents corps d'armée étaient alors échelonnés dans

l'ordre suivant ; •.. ,.

Le général CarraSaint-Cyroccupait toujours, malgré les efforts

que l'ennemi avait faits pour le reprendre , le village de Castel-

Ceriolo, pivot de toute l'armée ; , .

Après lui venait la seconde brigade de la division Mounier , et

les grenadiers de la garde consulaire, qui, pendant deux heures,

avaient tenu seuls contre le corps d'armée tout entier du général

Elsuitz ;

Puis les deux divisions de Lannes;

Puis la division Boudet, qui n'avait pas encore combattu, et à

la tête de laquelle se trouvait le général Desaix, qui disait en

v riant qu'il lui arriverait malheur, les boulets autrichiens ne le

connaissant plus depuis deux ans qu'il était en Egypte ;

Enfin les deux divisions Gardanne et Chambarliac , les plus

maltraitées de toute la journée , et dont il restait à peine quinze

cents hommes.

Toutes ces divisions étaient placées diagonalement en arrière

les unes des autres.

La cavalerie se tenait sur la seconde ligne , prête à charger

(35) Pour : c'est avoir fait trop de pas en arrière. De même Ronsseau

dit d'un enfant; Il a déjà trop comparé d'idées. Nous pourrions citer de

semblables passages pour toutes sortes d'adverbes à l'nsage de ces gram

mairiens qui doutent de la correction de cet emploi tout à la fois quantitatif

(trop de pas) ut qualificatif (trop faire) d'un même adverbe.
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itre les intervalles des corps ; la brigade du général Champeaux

appuyait à la route de Tortone ; celle du général Kellermann était

«centre, entre le corps de Lannes et la division Boudet.

Les Autrichiens, qui n'ont pas vu les renforts qui nous sont

rrivés, et qui croient la journée à eux, continuent d'avancer en

on ordre. Une colonne de cinq mille grenadiers , commandée

arle général Zach, débouche par la grande route, et marche au

as de charge sur la division Boudet, qui couvre San-Giuliano.

iosaparte fait mettre en batterie quinze pièces de canon qui vien-

ient d'arriver et que masque la division Boudet : puis , par un

ieme eti poussé sur une étendue d'une lieue, il ordonne à toute

'ligue de marcher en avant: c'est l'ordre général; voici les

irdres particuliers :

Carra Saint-Cyr quittera le village de Castel-Ceriolo , renver

iera ce qui voudra s'opposer à lui, et s'emparera des ponts surla

Bormida pour couper la retraite aux Autrichiens; le général

Marmont démasquera l'artillerie lorsqu'on ne sera plus qu'à por-

ee de pistolet de l'ennemi , Kellermann, avec sa grosse cavalerie,

'"a dans la ligne opposée une de ces trouées qu'il sait si bien

r«re; Desaix, avec ses troupes fraiches, anéantira la colonne de

?renadiers du général Zach ; enfin Champeaux, avec sa cavalerie

1égère , donnera aussitôt que les prétendus vainqueurs battront

» retraite.

Les ordres sont suivis aussitôt que donnés : nos troupes, d'un

'Ml mouvement, ont repris l'oftensive ; sur toute la ligne la fu-

sillade éclate et le canon gronde ; le terrible pas de charge se fait

eo'endre, accompagné de la Marseillaise ; chaque chef, parvenu X

SM le revers du défilé , est prêt à entrer en plaine ; la batterie

démasquée par Marmont vomit le feu ; Kellermann s'élance avec

ses cuirassiers et traverse les deux lignes; Desaix saute les fos-

iesi franchit les baies, arrive sur une petite éminence, et tombe

au m°nient où il se retourne pour voir si sa division le suit. Sa

mort l au lieu de diminuer l'ardeur £e ses soldats, la double ; le

Suerai Boudet le remplace, s'élance sur la colonne de grenadiers,

1UI le reçoit à la baïonnette. En ce moment Kellermann, qui,

cloome dons l'avons dit, a déjà traversé les deux lignes, se re

tourne , voit la division Boudet aux prises avec cette masse im-
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mobile qu'elle ne peut faire reculer, la charge en flanc , pénètr

dans son intervalle, l'ouvre, l'écartelle, la brise : en moins d'eu

demi-heure les cinq mille grenadiers sont enfoncés, culbutés, dis

perses ; ils disparaissent comme une fumée , foudroyés , anéae

tis; le général Zach et son état-major sont faits prisonniers, c'es

tout ce qu'il en reste.

Alors l'ennemi à son tour veut faire donner son immense cava

lerie ; mais le feu continuelle la mousqueterie, la mitraille dé

vorante et la terrible baïonnette, l'arrêtent court. Murât ma

nœuvre sur les flancs avec deux pièces d'artillerie légère et u!

obusier qui lui envoient la mort en courant. En ce moment in

caisson saute dans les rangs autrichiens et augmente le désord$

c'est ce qu'attend le général Champeaux avec sa cavalerie: il s¥

lance, cache son petit nombre par une manœuvre habile , et pé

nètre au plus profond des ennemis : les divisions Gardanne ei

Chambarliac, qui ont la retraite de toute la journée sur le cœur,

tombent sur eux avec toute l'ardeur de la vengeance : Lannes s«

met à la tête de ses deux corps d'armée et les devance en criant:

Montebello! Montebello ! Bonaparte est partout.

Alors tout plie, tout recule, tout se débande: les généraux au

trichiens veulent vainement soutenir la retraite, la retraite se

change en déroute; les divisions françaises franchissent en une

demi-heure la plaine qu'elles ont défendue pied à pied pendant

quatre heures : l'ennemi ne s'arrête qu'à Marengo où il se reforme

sous le feu des tirailleurs que le général Carra Saint-Cyr a jetéi

depuis Castel-Ceriolo jusqu'au ruisseau de la Barbotta. Mais 11

division Boudet, les divisions Gardanne et Chambarliac, le pour

suivent à son tour de rue en rue, de place en place, de maison en

maison : Mareugo est emporté ; les Autrichiens se retirent vers

la position de Pedra-Bona, où ils sont attaqués, d'un côté par les

trois divisions acharnées après eux , et de l'autre par la demi-

brigade de Carra Saint-Cyr. A neuf heures du soir la Pedra-Bona

est emportée, et les divisions Gardanne et Chambarliac ont repris

leur poste du matin. L'ennemi se précipite vers les ponts pour

passer la Bormida; il y trouve Carra Saint-Cyr qui l'y a précédé:

alors il cherche des gués, traverse la rivière sous le feu de toute

notre ligne, qui ne s'éteint qu'à dix heures du soir: les débris de
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armée autrichienne regagnent leur camp d'Alexandrie, l'armée

-ançaise bivouaque devant les retranchements de la tête du pont.

La journée avait coûté aux Autrichiens quatre mille cinq cents

torts, huit mille blessés, sept mille prisonniers , douze drapeaux

t trente pièces d'artillerie. ,

Jamais peut-être la fortune ne s'était montrée dans la même

ournée sous deux faces si diverses : à deux heures de l'après-

aidi , c'était une défaite et .ses désastreuses conséquences ; à

iinq heures , c'était la victoire redevenue fidèle au drapeau d'Ar-

iole et de Lodi; à dix heures, c'était l'Italie reconquise d'un seul,

ioup, et le trône de France en perspective.

Le lendemain matin le prince de Lichtenstein se présenta aux

ivant-postes : il apportait au premier consul les propositions du gé-

iéral Mêlas. Elles ne convenaient pas à Bonaparte, qui Iuidictales

iiennes , qu'il remporta en échange. L'armée du général Mélas

levait sortir libre, et avec les honneurs de la guerre, d'Alexan

drie, mais aux conditions qu« tout le monde connaît, et qui remet

taient l'Italie tout entière sous la domination française.

Le prince de Lichtenstein revint le soir; les conditions avaient

paru dures à Mélas, qui, à trois heures, regardant la journée

comme gagnée, avait abandonné le reste de notre défaite aux gé-

aéraux, et était revenu se reposer à Alexandrie : mais aux pre

mières observations que fit l'envoyé, Bonaparte l'interrompit.

— Monsieur, lui dit-il, je vous ai dit mes dernières volontés,

portez-les à votre général, et revenez promptement, car elles

sont irrévocables : songez que je connais votre condition aussi

bien que vous; je ne fais pas la guerre depuis hier; vous êtes

bloqués dans Alexandrie , vous avez beaucoup de blessés et de

malades, vous manquez de vivres et de médicanients, j'occupe

tous vos derrières, vous avez perdu, en tués ou en blessés, l'é

lite de votre armée ; je pourrais exiger davantage, et ma position

m'y autorise ; mais je modère mes prétentions par respect pour

les cheveux blancs de votre général.

— Ces conditions sont dures, monsieur, répondit le prince,

surtout celle de rendre Gênes, qui a succombé, il y a quinze jours

à peine, après un si long siége.

— Que ce ne soit pas cela qui vous inquiète , reprit le premier
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consul en montrant au prince la lettre interceptée , votre emp<

reur n'a pas su la prise de Gênes, et il n'y aura qu'à ne pas

lui dire.

Le même soir, toutes les conditions imposées par le premi«

consul étaient accordées , et Bonaparte écrivait à ses collègues

»Le lendemain de la bataille de Marengo, citoyens consuls,

général Mélas a fait demander aux avant-postes qu'il lui fût pe

mis de m'envoyer le général Skal : on a arrêté dans la journée

convention que vous trouvez ci-jointe. Elle a été signée, dans

nuit, par le général Berthier et le général Mélas. J'espère que

peuple français sera content de son armée.

» Bonaparte. '

Ainsi se trouva accomplie la prédiction que le premier consi

avait faite à son secrétaire, quatre mois auparavant, dans le ci

binet des Tuileries.

Bonaparte revint à Milan , où il trouva la ville illuminée «

dans la joie la plus vive. Masséua, qu'il n'avait pas vu depuis ]

campagne d'Egypte, l'y attendait, et reçut le commandement i

l'armée d'Italie, en récompense de sa belle défense de Gênes.

Le premier consul revint à Paris au milieu des acclamatioi

des peuples. Son entrée dans la capitale eut lieu le soir ; mai:

lorsque , le lendemain , les Parisiens apprirent son retour, ils s

portèrent en masse aux Tuileries avec de tels cris et un si graa

enthousiasme, que le jeune vainqueur de Marengo fut forcé de s

montrer sur le balcon.

Quelques jours après, une nouvelle affreuse vint attrister

joie publique. Kléber était tombé au Caire , sous le poignarde

Soliman-el-Alebi , le même jour où Desaix tombait dans les pla

nes de Marengo, sous les balles des Autrichiens.

La convention signée par Berthier et le général Mélas, dans i

nuit qui suivit la bataille, avait amené un armistice conclu le

juillet , rompu le 5 septembre , et renouvelé après le gain de I

bataille de Hohenlinden.

Pendant ce temps les conspirations marchaient. Ceracchi

Aréna, Topineau-le-Brun et Demerville , avaient été arrêtés:
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Opéra, où ils s'approchaient du premier consul pour l'assassiner.

êî machine infernale avait éclaté, rue Saint-Nicaise , vingt-cinq

as derrière sa voiture, et Louis XVIII écrivait à Bonaparte

ettres sur lettres pour qu'il lui rendît son trône (").

(') Une première letirc , datée du 20 février 1800, était ainsi conçue:

« Quelle que soit leur conduite apparente , des hommes tels que vous , mon

sieur, n'inspirent jamais d'inquiétude. Vous avez accepté une place éminente,

et je vous en sais gré. Mieux que personne vous savez ce qu'il faut de force

et de puissance pour faire le bonheur d'une grande nation. Sauvez la France

ue ses propres fureurs, vous aurez rempli le vœu de mon cœur; rendez-lui

son roi , et les générations futures béniront votre mémoire. Vous serez tou

jours trop nécessaire à l'État pour que je puisse acquitter, par des places

importantes, la dette de mon aïeul et la mienne. Signé LOUIS.' Cette

Lettre , étant demeurée sans réponse , fut suivie d'une autre que voici : «Pe

ndis longtemps, général, vons devez savoir que mon estime vous est acquise.

Si vous doutiez que je fusse snsceptible de reconnaissance, marquez votre

place, fixez le sort de vos amis. Quant à mes principes , je suis Français.

Clément par caractère, je le serais encore par raison. Non , le vainqueur de

Lodi , de Castiglione , d'Arcole, le conquérant de l'Italie et de l'Egypte , ne

peut pas préférer à la gloire une vaine célébrité. Cependant vous perdez un

temps précieux. Nous pouvons assurer la gloire de la France. Je dis nous,

parce que j'ai besoin de Bonaparte pour cela, et qu'il ne le pourrait sans

moi. Général , l'Europe vons observe , la gloire vous attend , et je suis impa

tient de rendre la paix à mon peuple. Signé LOUIS. » Bonaparte répondit,

le 24 septembre suivant : « J'ai reçu, monsieur, votre lettre. Je vous remercie

des choses honnêtes que vous m'y dites. Vous ne devez pas souhaiter votre

retour en France, il vous faudrait marcher sur cent mille cadavres. Sacrifiez

votre intérêt au repos et au bonheur de la France. L'histoire vous en tiendra

compte. Je ne suis point insensible aux malheurs de votre famille, et j'ap

prendrai avec plaisir que vous êtes environné de tout ce qui peut contribuer

à la tranquillité de votre retraite.

. Signé BONAPARTE. .

Rappelons ici, pour compléter l'histoire de ces négociations, la fameuse

lettre par laquelle , trois ans plus tard, Louis XVIII maintenait ses préten

tions au trône de France: «Je ne confonds point monsieur Bonaparte avec

ceux qui l'ont précédé ; j'estime sa valeur, ses talents militaires , je lui sais

gré de plusieurs actes d'administration , car le bien qu'on fera à mon peuple

me sera toujours cher. Mais il se trompe s'il croit m'engager à transiger sur

mes droits: loin de là, il les établirait lui-même, s'ils pouvaient être liti

gieux , par la démarche qu'il fait en ce moment. J'ignore quels sont les des

seins de Dieu sur ma race et sur moi ; mais je connais les obligations qu'il
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Enfin, le 9 février 1801 , le traité de Lunéville fut signé; i

rappelait tontes les clauses du traité de Campo-Formio, cédait d

nouveau à la France tous les Etats situés sur la rive gauche i<

Rhin , indiquait l'Adige comme la limite des possessions autri

chiennes, forçait l'empereur d'Autriche à reconnaître les républi

ques cisalpine, batave et helvétique, et enfin abandonnait la Toi

cane à la France.

La république était en paix avec le monde entier, excepté ave

l'Angleterre , sa vieille et éternelle ennemie. Bonaparte résolu

de lui imposer par une grande démonstration. Un camp de den

cent mille hommes fut réuni à Boulogne, et une immense quantit

de bateaux plats, destinés à transporter cette armée , furent ras

semblés dans tous les ports du nord de la France. L'Angletern

s'effraya, et le 25 mars 1802 le traité d'Amiens fut signé.

Pendant ce temps , le premier consul marchait insensiblement

vers le trône, et Bonaparte se faisait peu à peu Napoléon. Le 13

juillet 1801 , il signait un concordat avec le pape ; le 21 janviei

1802, il acceptait le titre de président de la république cisal

pine ; le 2 août suivant, il était nommé consul à vie; le 21 mars

1804 , il faisait fusiller le duc d'Enghien dans les fossés de Vin,

cennes.

Ce dernier gage donné à la révolution , cette grande question

fut posée à la France :

Napoléon Bonaparte sera-t-il empereur des Français ?

Cinq millions de signatures répondirent affirmativement, et

Napoléon monta sur le trône de Louis XVI.

Cependant trois hommes protestaient au nom des lettres, cette

éternelle république qui n'a pas de Césars, et ne reconnaît pas de

Napoléons.

Ces hommes étaient Lemercier, Ducis et Chateaubriand.

m'a imposées par le rang où il lui a pin de me faire naître. Chrétien, je rem

plirai ces obligations jusqu'à mon dernier soupir : Bis de saint Louis , je sau

rai , à son exemple, me respecter jnsque dans les fers; successeur de Fran

çois 1er, je veux du moins pouvoir direjcomme lui : • Nous avous tout perd',

fors l'honneur. »
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CHAPITRE I.

Les derniers moments du consulat avaient été employés à dé

layer les avenues du trône, par des supplices ou par des grâces.

îne fois arrivé à l'empire, Napoléon s'occnpa de le réorganiser.

La noblesse féodale avait disparu, Napoléon créa une noblesse

opulaire : les différents ordres de chevalerie étaient tombés

ans le discrédit, Napoléon institua la Légion d'bonneur: depuis

kiuze ans , la plus baute distinction militaire était le généralat,

(apoléon créa des maréchaux.

Ces maréchaux étaient les compagnons de ses fatigues : la

«issance et la faveur ne (") furent pour rien dans leur nomina-

ion. Ils avaient tous pour père le Courage et pour mère la Vic-

ïire. Ces élus étaient Berthier, Murat, Moncey , Jourdan, Mas-

éna , Augereau , Bernadette, Soult, Brune, Lannes, Mortier,

ley , Davonst, Kellermann , Lefèvre, Pérignon et Serrurier,

tprès nn intervalle de trente-neuf ans , trois vivent encore , qui

nt vu se lever le soleil de la république et se coucher l'astre de

empire : le premier est, à l'heure où nous écrivons ces lignes,

ouvernenr des Invalides, le second président du conseil des

(36) Si vous ajoutez pas , il en résulterai! qne la naissance et la faveur y

irent pour beaucoup.
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ministres, et le troisième roi de Suède : seuls et derniers débr

de la pléiade impériale , les deux premiers se sont maintenus

leur hauteur et le troisième a grandi encore.

Le % décembre 1804 le sacre eut lieu dans l'église de Notn

Dame ; le pape Pie VII était venu exprès de Rome pour poser I

couronne sur la tète du nouvel empereur. Napoléon se rendit

l'église métropolitaine escorté par sa garde, traîné dans une vo

ture à huit chevaux , ayant près de lui Joséphine. Le pape, h

cardinaux , les archevêques, les évèques et tous les grands cor

de l'État, l'attendaient dans la cathédrale, sur le parvis de l

quelle il s'arrêta quelques instants pour écouter une harangne

y répondre. La harangue terminée, il entra dans l'église et monl

sur un trône préparé pour lui, la couronne en tête et le sceptr

à la main.

Au moment désigné dans le cérémonial , un cardinal, le gran

aumônier et un évêque , viurent le prendre et le conduisirent a

pied de l'autel; le pape alors s'approcha de lui, et lui faisai

une triple onction sur la tète et sur les deux mains, il prononç

à haute voix les paroles suivantes:

— Dieu tout-puissant , qui avez établi Hazaél pour gouverne

la Syrie et qui avez fait Jéhu roi d'Israël en leur manifestant vt

volontés par l'organe du prophète Elie, vous qui avez égalemei

répandu l'onction sainte des rois sur la tète de Saiil et de Davi

par le ministère du prophète Samuel, répandez, par mes main:

les trésors de vos grâces et de vos bénédictions sur votre servitet

Napoléon, que, malgré notre indignité personnelle , nous consi

crons aujourd'hui empereur en votre nom.

' Alors le pape remonta lentement et majestueusement sur so

trône. On apporta au nouvel empereur les saints Évangiles ;

étendit la main dessus, et prêta le serment prescrit par la noi

velle constitution ; puis , aussitôt le serment prêté, le chef lli

hérauts d'armes cria d'une voix forte :

— Le très-glorieux et très-auguste empereur des Français e:

couronné et intronisé.

— Vive l'empereur!

L'église retentit aussitôt du même cri; une salve d'artillerie

répondit de sa voix de bronze , et le pape entonna le Te Deun
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Tout était fini, à compter de cette heure, avec la république ;

a révolution s' étaitfaite homme.

Mais ce n'était pas assez d'une couronne (3') : On eût cru que

e géant ayant les cent bras de Gérion en avait aussi les trois

êtes. Le 17 mars 1P05 , M. de Melzi, vice-président de la con-

ulte d'État de la république cisalpine, vint lui offrir d'adjoindre

e royaume d'Italie à l'empire français ; et le 26 mai , il alla re

;evoir à Milan , dans le dôme dont Galéas Visconti avait posé la

iremière pierre et dont lui-même devait sculpter les derniers

leurons, la couronne de fer des vieux rois lombards qui avait

lté portée par Cbarlemagne et qu'il posa sur sa tête eu disant:

• Dieu me l'a donnée, malheur à qui la touche.'

De Milan, où il laisse Eugène avec le titre de vice-roi, Napo-

éon se rend à Gênes, qui renonce à sa souveraineté, et dont le

lerritoire réuni à l'empire forme les trois départements de Gènes,

le Montenotte et des Apennins. La république deLucques, en

robée dans ce partage , devient principauté de Biombino : Napo-

éon se prépare, en faisant un vice-roi de son beau-fils et une

irincesse de sa sœur, à faire des rois de ses frères.

Au milieu de toute cette organisation de choses détruites, Na-

oléou apprend que , pour se soustraire à la descente dont elle

!st menacée', l'Angleterre a décidé de nouveau l'Autriche à faire

a guerre à la France. Ce n'est pas tout. Paul Ier, notre cheva-

eresque allié , a été assassiné ; Alexandre a hérité de la double

:ouronne de pontife et d'empereur. Un de ses premiers actes

lomme souverain a été de faire, le 11 avril 1805, un traité d'al-

iance avec le ministère britannique ; et c'est à ce traité , qui

toulève l'Europe pour une troisième coalition , que l'Autriche a

iccédé , le 9 août.

Cette fois encore, ce sont les souverains alliés qui ont forcé

'empereur de déposer le sceptre, et le général de reprendre

'épée. Napoléon se rend au sénat le 23 septembre, obtient une

evée de 80,000 hommes, part le lendemain, passe le Rhin le

er octobre, entre le 6 en Bavière; délivre Munich le 12, prend

Tlm le 20, occupe Vienne le 13 novembre, fait sa jonction avec

(37) Traduisez de par mit ou an.

Dumas, Napoléon. 5
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l'armée d'Italie le 29, et le 2 décembre, anniversaire de" son co

ronnement , il est en face des Russes et des Autrichiens, da

les plaines d'Austerlitz.

Dès la veille , Napoléon avait reconnu la faute qu'avaient fai

ses ennemis, en concentrant toutes leurs forces sur le villa,

d'Austerlitz pour tourner la gauche des Français. Vers le mili

du jour, il était monté à cheval avec les maréchaux Soult, Bern

dotte et Bessières, et parcourant les rangs de l'infanterie et,

la cavalerie de la garde, qui étaient sous les armes, dans

plaine de Schlapanitz , il s'était avancé jusque sur la ligne d

tirailleurs de la cavalerie de Murat qui échangeaient quelqu

coups de carabine avec ceux de l'ennemi. De là il avait observ

au milieu des baltes , les mouvements des différentes colonne:

et, illuminé par une de ces révélations subites qui étaient ai

des facultés de son génie , il avait deviné le plan entier de Rut

soff. Dès ce moment Kutusoff fut battu dans sa pensée , et (

rentrant dans la baraque qu'il s'était fait construire au milieu c

sa garde, sur un plateau qui dominait toute l'a plaine , il dit e

se retournant et en jetant un dernier regard sur l'ennemi

«Avant demain au soir toute cette armée sera à moi. '

Vers les cinq heures de l'après-midi , la proclamation suivait

fut mise à l'ordre de l'armée :

« Soldats ,

«L'armée russe se présente devant vous pour vepger l'armi

autrichienne d'Ulm ; ce sont ces mêmes bataillons que vous an

battus à Hollabrunn , et que depuis (3B) vous avez constammei

poursuivis jusqu'ici. Les positions que nous occupons sont fora

dables , et pendant qu'ils marcheront pour tourner ma droite , i

me présenteront le flanc.

« Soldats, je dirigerai moi-même vos bataillons. Je me tiendr

loin du feu , si avec votre bravoure accoutumée vous portez I

désordre et la confusion dans les rangs ennemis ; mais si la vil

toire était un moment iudécise, vous verriez votre empereur s'ej

poser aux premiers coups ; car la victoire ne saurait hésiter dai

(38) On aurait pu mettre depuis entre deux virgules.
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cette journée surtout , où il y va de l'honneur de l'infanterie

française , qui importe tant à l'honneur de toute la nation.

Que sous le prétexte d'emmener les blessés on ne dégarnisse

joint les rangs (39), et que chacun soit bien pénétré de cette pen

sée qu'il faut vaincre ces stipendiés de l'Angleterre , qui sont

animés d'une si grande baine contre le nom français.

«Cette victoire finira notre campagne, et nous pourrons re

prendre nos quartiers d'hiver, où nous serons joints par les di

verses armées qui se forment en France, et alors la paix que je

ferai sera digne de mon peuple , de vous et de moi. '

CHAPITRE II.

Laissons maintenant parler Napoléon lui-même : écoutons Cé

sar qui raconte Pbarsale.

' Le 30, les ennemis bivouaquèrent àHogieditz. Je passai cette

journée à parcourir à cheval les environs. Je reconnus qu'il ne

tenait qu'à moi de bien appuyer ma droite et de déjouer leurs

projets , en occupant en force le plateau de Pratzen , depuis le

Santon jusqu'à Kresenowith , pour l'arrêter de front. Mais cela

n'eût amené qu'un choc à chances égales, et je voulais quelque

chose de mieux. La tendance des alliés à gagner ma droite était

manifeste. Je crus pouvoir frapper à coup sûr en leur laissant la

liberté de manœuvrer pour étendre leur gauche , et je ne plaçai

sur les hauteurs de Pratzen qu'un détachement de cavalerie.

• Le 1er décembre, l'ennemi, débouchant d'Austerlitz , vint en

effet se placer en face de nous dans la position de Pratzen, la

gauche s'étendant vers Aujest. Bernadette, arrivé de Bohème,

(39) Comparons un passage plus haut (Livre précédent, Chap. II.): plns

de Vautre quart était occupé à transvorter les blessés que Bonaparte avait

donné Vordre de ne pas abandonner. Est-ce que Bonaparte et Napoléon

étaient autres ou les circonstances étaient-elles autres?

5*
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entra en ligne , el Davonst atteignit l'abbaye de Raigern ave'

une de ses divisions; celle de Gudin bivouaqua à Nicolsbourg.

« Les rapports que je recevais de tous côtés, sur la marche de

colonnes ennemies , me confirmèrent dans mon opinion. A neq

heures du soir je parcourus ma ligne, autant pour juger la di

reclion des feux de l'ennemi que pour animer mes troupes. J

venais de leur faire lire une proclamation ; elle ne leur promettai

pas seulement la victoire , elle leur expliquait même la ma

nœuvre qui devait nous la procurer. C'était la première fois

sans doute, qu'un général mettait toute son armée dans la con

fidcnce de la combinaison qui devait lui assurer la victoire : ji

ne craignais pas que l'ennemi en fût instruit, il n'y aurait pa:

ajouté foi. Cette tournée donna lieu à un des événements le:

plus touchants de ma vie. Ma présence devant le front des corp:

d'armée communiqua de proche en proche un élan électrique qui

gagna l'extrémité de la ligne avec la rapidité de l'éclair. Par m

mouvement spontané, toutes les divisions d'infanterie, hissam

des bottes de paille allumées au bout de grandes perches , me

donnèrent une illumination , dont le coup d'œil , à la fois impo

sant et bizarre , avait quelque chose de majestueux : c'était li

premier anniversaire de mon couronnement.

• L'aspect de ces feux me rappela le souvenir des fagots de sar

ment avec lesquels Annibal trompa les Romains, et les bivouac

du camp de Liegnitz qui avaient sauvé l'armée de Frédéric e

donnant le change à Daunn et à Laudon. A mon passage devait

chaque régiment, les cris de: Vive l'empereur! retentissent

et, répétés de loin en loin par chaque corps à mesure que j'avaa

çais, ils vont porter dans le camp ennemi les preuves de I'e«

thousiasme qui anime mes soldats. Jamais scène guerrière oi

présenta une pompe plus solennelle , et chaque soldat partageai

la confiance que son dévouement devait m'inspirer.

• Cette ligne , que je parcourus jusqu'à minuit, s'étendait de

puis Kobelnitz jusqu'au Santon : le corps de Soult en formait II

droite; placé entre Sokolnitz et Pontonitz, il se trouvait ansi

en face du centre de l'ennemi ; Bernadotte bivouaquait derrièrt

Girskowitz, Murat à gauche de ce village, et Lannes était!
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heval sur la chaussée de Bruno; mes réserves s'établirent en

irrière de Soult et de Beroadotte.

• En plaçant ma droite sous les ordres de Soult, en face du

:entre ennemi, il était clair que ce serait sur lui que tomberait

e plns grand poids de la bataille. Mais, pour que son mouve

ment obtînt le résultat que je m'en promettais , il fallait com-

nencer par éloigner de lui les troupes ennemies qui débouchaient

vers Blasowitz et par la chaussée d'Austerlitz ; il était probable

que les empereurs et le quartier général se trouvaient là , et

qu'il fallait y frapper avant tout pour revenir ensuite sur leur

gauche par un changement de front: c'était d'ailleurs le moyen

de couper cette gauche de la route d'Olmiitz.

• Je me décidai donc à seconder d'abord le mouvement du corps

de Beroadotte sur Blasowitz avec mes gardes et la réserve de

grenadiers , pour refouler la droite de l'ennemi , et revenir en

suite sur la gauche , qui se trouverait d'autant plus compromise à

mesure qu'elle s'avancerait au delà de Telnitz.

«Mon projet était bien arrêté dès la veille, puisque je l'annon

çai à mes soldats : l'essentiel était de saisir le bon moment. J'a

vais passé la nuit au bivouac, les maréchaux s'étaient rassemblés

autour de moi pour recevoir mes derniers ordres.

• Je montai à cheval à quatre heures du matin: la lune était

couchée , la nuit froide et assez obscure , quoique le temps fût

serein. Il m'importait de savoir si l'ennemi n'avait fait aucun

mouvement de nuit qui pût déranger mes projets. Les rapports

des grandes gardes confirmaient que tout le bruit allait de la

droite ennemie à sa gauche ; les feux paraissaient plus étendus

vers Aujest. Au point du jour, un brouillard léger obscurcit un

peu l'horizon, surtout dans les bas-fonds. Tout à coup ce brouil

lard tombe ; le soleil commence à dorer de ses rayons les sommités

des hauteurs , tandis que les vallons étaient encore enveloppés

d'un nuage vaporeux : nous découvrions très-distinctement les

hauteurs de Pratzen , naguère couvertes de troupes , et abandon

nées actuellement par la gauche de l'ennemi. Il est constant qu'il

a suivi son projet d'étendre sa ligne au delà de Telnitz : cepen

dant je découvre avec la même facilité une autre marche, du

centre vers la droite , dans la direction d'Holibitz ; dès lors rien
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de plus sûr que l'ennemi offre de lui-même son centre dégarni i

tous les coups qu'il me plaira de lui porter. 11 était huit heures

du matin , les troupes de Soult étaient massées sur deux lignes

de bataillons en colonnes d'attaque , dans le fond de Puntowitz :

je demande au maréchal combien de temps il lui faut pour gagner

les hauteurs de Pratzen, il me promet d'y être en moins de vingt

minutes. — Attendons encore, lui répondis-je... quand l'ennemi

fait un faux mouvement, il faut se garder de l'interrompre.

« Bientôt la fusillade s'engage plus vivement du côté de Sokel-

nitz et de Teluitz ; un aide de camp m'annonce que l'ennemi

en débouche avec des forces menaçantes , c'était ce que j'atten

dais- je donne le signal; aussitôt Murat, Lannes, Bernadotte,

Soult, s'élancent au galop; je monte aussi à cheval pour me

transporter au centre : en passant devant les troupes je les excite

de nouveau en leur disant: — L'ennemi vient se livrer impru

demment à vos coups , terminez la campagne par un coup de ton

nerre. Les cris de: Vive l'empereur! attestent que l'on m'a

compris et deviennent le véritable sigual de l'attaque. Avant de la

raconter, voyons ce qui se passait à l'armée des alliés.

, «S'il faut en croire la dispositiou projetée par Weyrother,

leur dessein était d'agir tactiquement sur le même plan qu'ils

auraient d'abord voulu exécuter par des manœuvres stratégiques,

c'est-à-dire , d'opérer un effort par leur gauche renforcée , pour

gagner ma droite, me couper la route de Vienne et me refouler,

battu, sur Brunn. Bien que ma destinée ne fût pas attachée à

cette route , et que je lui eusse préféré, comme je l'ai déjà dit,

celle de Bohême, il est certain toutefois que ce projet ne laissait

pas que d'offrir des chances en faveur des alliés ; mais , pour

qu'il réussît , il ne fallait pas isoler cette gauche agissante , il

était essentiel, au contraire, de la faire suivre successivement

par le centre et la droite qui se fussent prolongés dans la même

direction : Weyrother , ainsi qu'il l'avait fait à Rivoli, manœuvra

par les deux ailes, ou du moins, si ce ne fut pas son projet, il

agit de manière à le faire croire.

"La gauche , sous Buxhowden, composée de l'avant-garde de

Kienmayer et des trois divisions russes Doctoroff , Langeron et

Pribichefski , comptait trente mille hommes : elle dut s'avancer
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.en trois colonnes des hauteurs de Pratzen , par Aujest, sur Tel-

nitz et Sokelnitz , franchir le ruisseau qui forme deux lacs à la

gauche , 'et se rabattre sur Turas.

» La quatrième colonne, sous les ordres de Kolowrath, avec

laquelle marchait le quartier général, formait le centre; elle de

vait s'avancer par Pratzen vers Kobelnitz, un peu eu arrière de

la troisième; elle se composait de douze bataillons russes, sous

Miloradowich , et de quinze bataillons autrichiens de nouvelles

levées. , . «

' La cinquième , formée de quatre-vingts escadrons, sous le

prince Jean de Lichtenstein , devait quitter le centre, derrière

lequel elle avait passé. la nuit, et seconder la droite en marchant

vers la chaussée de Brunn.

• La sixième, à l'extrême droite, composée de l'avant-garde de

Bagration, comptait douze bataillons, quarante escadrons,

destinés à attaquer, sur la grande route de Brunn, les hauteurs

du Santon et de Bosenitz.

«La septième, composée des gardes, sous le grand-duc Con

stantin , formerait la réserve de l'aile droite sur la chaussée de

Brunn.

• On voit que l'ennemi voulait déborder ma droite, qu'il sup

posait étendue jusqu'à Melnitz , tandis que mon armée' était mas

sée entre Schlapanitz et la route de Brunn, prête à tout événe

ment.

• D'après cette disposition , Buxhowdeo , déjà plus avancé que

le reste de l'armée , s'était encore mis en mouvement avant les

autres colonnes : outre cela , la cavalerie de Lichtenstein avait

remarché du centre vers la droite , en sorte que les hauteurs de

Pratzen, clef de tout le champ de bataille, se trouvaient dé

garnies.

•A l'instant où j'en donne le signal, toutes mes colonnes s'é

branlent: Bernadotte franchit le défilé de Girskowitz et s,'avance

vers Blasowitz , soutenu à gauche par Murat ; Lannes marche , à

la même hauteur, des deux cotés de la chaussée de Brunn; ma

garde et mes réserves suivent à quelque distance le corps de

Bernadotte, prêtes à donner sur le centre, si l'ennemi veut y re

porter ses forces.
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. Soult part comme l'éclair, des ravins de Kobelnitz etPunto-

witz, à la tête des divisions Saint-llilaire et Vandamme , soute

nues par la brigade Levasseur. Deux autres brigades de la di

vision Legrand sont laissées en flanqueurs , pour masquer et dis

puter les défilés de Telnitz et de Sokelnitz à Buxhowden. Comme

il est évident qu'il les forcera, le maréchal Davoust reçoit l'ordre

de partir de Raygern avec la division Friant et les dragons du

général Bourcier, pour contenir les tètes de colonne russes, jus

qu'à ce qu'il nous convienne de les attaquer plus sérieusement.

«A peine Soult a-t-il gravi la hauteur de Pratzen, qu'il donne

inopinément sur la colonne de Kolowrath (la 4e), qui marchait au

centre derrière la troisième et qui , se croyant garantie par celle

qui la précédait, s'avançait en colonne de route par pelotons :

l'empereur Alexandre, Kutusoff et son état-major, sont avec elles.

Tout ce qui arrive d'inattendu, au milieu d'un quartier général,

étonne et déconcerte. Miloradowich, qui marchait entête, trouve

à peine le temps de mener au combat les bataillons à mesure qu'ils

se forment, il est renversé, et les Autrichiens qui le suivent éprou

vent le même sort. L'empereur Alexandre s'expose et montre du

sang-froid, pour rallier les troupes; mais, grâce auxridicules dis

positions de Weyrother, il n'a pas sous la main une seule division

disponible pour servir de réserve : les troupes alliées sont pous

sées jusque vers Hostiradeck. La brigade Kaminski, qui appar

tenait à la troisième colonne assaillie ainsi sur son flanc droit,

vient réunir ses efforts à ceux de Kutusoff, et rétablir un instant

les affaires : toutefois , le secours ne peut résister aux efforts

combinés de Saint-Hilaire , de Vandamme et de Levasseur. La

ligne de Kolowrath, menacée d'être précipitée dans le. vallon ma

récageux de Birnbaun, se replie sur Waschau, comme le prescri

vait la disposition : toute l'artillerie de cette colonne, embourbée

dans la glaise à demi gelée, nous est abandonnée, et l'infanterie,

privée de canons et de cavalerie, ne peut plus rien contre Soult

victorieux.

»Au moment où ce coup décisif se frappait, les deux colonnes

de droite de Buxhowden s'étaient croisées et encombrées autour

de Sokelnitz , d'où elles débouchèrent néanmoins malgré les ef

forts de la division Legrand ; Buxhowden lui-même débouchait
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également de Telnitz, les efforts de quatre bataillons seuls ne

pouvant l'arrêter.

• Dans cet instant, Davoust arrivait de Raygern, et la division

Friant repoussait sur Telnitz les avant-gardes de l'ennemi. Le

combat prenant une tournure plus sérieuse vers Sokelnitz , Da

voust ne laisse devant Telnitz que les dragons de Bourcier, et

remonte le ruisseau jusqu'à Sokelnitz, avec la division Fria,nt ; un

combat des plus chauds s'engage sur ce point; Sokelnitz, pris et

repris, reste un moment aux Russes; Langeron et Pribichefski

débouchent même contre les hauteurs de Mar'xdorf. Nos troupes,

disposées en croissant, chargent plusieurs fois leurs flancs avec

succès; cette lutte, assez sanglante, n'est pourtant qu'accessoire;

il suffit de contenir l'ennemi sans le repousser; il n'y aurait même

pas eu d'inconvénient à le laisser engager un peu plus.

• Tandis que les choses prenaient une tournure si favorable à

notre droite, nous n'obtenions pas moins de succès au centre età

la gauche: il arriva ici au grand-duc Constantin et à la garde

russe ee qui était arrivé au quartier général et à la quatrième co

lonne; ils devaient être en réserve, et se trouvèrent assaillis les

premiers.

' Bagration s'étendait par la droite vers Dwaroscheua, pour dé

border et attaquer la position du Santon : la cavalerie de Lich-

tenstein , rappelée du centre pour le seconder, s'était croisée en

route avec les autres colonnes, de sorte que le grand-duc et ses

gardes, arrivant vers Krug avant elle, se trouvèrent en première

ligne au moment où Bernadotte s'avançait sur Blasowitz, etLan-

nes sur les deux côtés de la chaussée de Brunn : le combat s'en

gagea aussitôt avec vivacité.

« Arrivé enfin , après une longue promenade , à la droite du

grand-duc , le prince de Lichtenstein commençait à se former,

quand les uhlans de la garde russe , entraînés par une valeur in

tempestive , se jetèrent entre les divisions de Bernadotte et de

Lannes, pour atteindre la cavalerie légère de Kellermann qui se

repliait devant eux: victimes de cette ardeur, ils furent chargés

paf les réserves de Murat, culbutés, et ramenés sous le feu de

nos deux lignes d'infanterie qui en coucha par terre la moitié.

'Cependant, nos progrès du côté de Pratzen avaient forcé Ku
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tnsoff de rappeler Licfatenstein au secours de son centre; et ce

prince, également menacé à droite et à gauche, ne savait à qui

entendre et où porter les premiers secours : il se hâta d'envoyer

quatre régiments de cavalerie , qui arrivèrent pour être témoins

de la défaite de Kolowrath; le général Ouwarow fut établi, avec

trente escadrons, entre Bagration et le grand-duc ; le reste de la

cavalerie se plaça à sa gauche.

• De son côté, le grand-duc, voyant les colonnes d'infanterie

française pénétrer dans filasowitz et en déboucher, prend le

parti de descendre des hauteurs pour leur épargner la moitié du

chemin: le mouvement lui semble nécessaire autant pour sa propre

sûreté que pour dégager le centre , .dont on commence à être iu-

quiet.

"Tandis qu'un furieux combat d'infanterie s'engageait entre

les gardes russes et la division d'Erlon, le grand-duc ordonne aux

gardes à cheval de charger le flanc droit de celui-ci, qui se trou

vait formé par le 4e régiment de ligne détaché de la division Van-

damme pour couvrir l'intervalle. Les cuirassiers russes rejet

tent sur ce régiment, enfoncent un bataillon, mais paient de leurs

plus braves l'honneur d'avoir enlevé l'aigle à ce bataillon. Cette

échauifourée isolée n'était .point dangereuse ; toutefois, dajis l'in

certitude si l'ennemi la soutiendrait, je jugeai nécessaire de por

ter sur ce point le maréchal Bessières avec la cavalerie de ma

garde. Il fallait en finir : je lui ordonne de charger. La ligne

russe , après la plus honorable défense, est obligée de céder aux

efforts réunis de Bernadotte et de Bessières. L'infanterie des gar

des , hors d'état de résister plus long-temps , se replie sur Krze-

nowitz. Les chevaliers gardes , qui arrivaient en cet instapt

d'Austerlitz , se flattent en vain de rétablir les affaires ; ce régi

ment d'élite ne pouvait plus rien ; chargé lui-même par mes gre

nadiers à cheval que je lauce sous les ordres de Rapp, il est en

foncé, et tout le centre prend alors le chemin d'Austerlitz.

«Dans ces entrefaites , Murat et Lannes avaient attaqué avec

succès le corps de Bagration et la cavalerie d'Ouwarow qui le

soutenait. Nos cuirassiers avaient enfoncé la gauche de cette

aile, pressée par les divisions Suchet et Caffarelli : partout la vic

toire couronnait nos combinaisons.
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• Certain que Bernadotte, Lannes et Murat, seraient plus que

suffisants pour achever l'ennemi de ce côté, je me rabattis à droite

avec mes gardes et la réserve d'Ondinot, pour aider Soult à dé

truire l'aile gauche prise à revers et compromise au milieu des

lacs. Il était deux heures quand Soult , enflammé par notre ap

proche , réunit les deux divisions Saint-Hilaire et Legrand pour

emporter Sokelnitz à revers , tandis que les troupes de Davoust

l'assaillaient de front. Vandamme de son côté se précipite sur

Anjest; ma garde et mes grenadiers suivent, afin de renforcer au

besoin ces différentes attaques.

• La division Pribichefski, entourée dans Sokelnitz, met bas

les armes; quelques fuyards seulement portent la nouvelle de ce

désastre. Langeron, poussé à son tour, n'est guère plus heureux,

et la moitié de sa troupe seulement parvient à rejoindre Buxhow-

den. Celui-ci, qui avait perdu cinq ou six heures avec [a colonne

de Doctoroff , dans une esarmouche inutile vers Telnitz , au lieu

de se rabattre dès dix heures sur Sokelnitz, juge enfin qu'il est

temps de songer à son propre salut: il se met en marche vers

deux ou trois heures pour revenir sur Aujest, et sortir de la sou

ricière où il se trouvait engage , en longeant le fond entre les

lacs et les hauteurs. Il débouchait du village en colonne , lorsque

Vandamme se jette avec impétuosité sur son flanc, pénètre dans

Anjest et coupe la colonne en deux. Buxhowden , hors d'état de

revenir sur ses pas, continue sa route avec les deux bataillons de

sa tête, pour rejoindre Kntusoff: mais Doctoroff et Langeron,

avec les vingt-huit bataillons restants , se trouvent pressés dans

le gouffre , entre les lacs et les hauteurs couronnées par Saint-

Hilaire , Vandamme et mes réserves. La tête de la colonne du

côté d'Aujest, escortant l'artillerie, veut fuir à travers les canaux

formés par le desséchement du lac, le pont se rompt sous le poids

des canons : ces braves gens, pour sauver leurs pièces, cherchent

à traverser l'extrémité du lac gelé ; mais la glace sillonnée par

nos boulets , enfonçant sous le poids de cette masse, engloutit

hommes et canons : plus de deux mille se noyèrent. Doctoroff n'a

vait qu'un parti à prendre, celui de longer, sous notre feu, la rive

du lac jusqu'à Telnitz , et de gagner une digue qui sépare le lac

de ce nom de celui de Melnitz: il parvint, non sans éprouver une
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perte énorme , à gagner Satschann , protégé par la cavalerie de

Kienmayer qui fit des efforts dignes d'éloges. Ils prirent ensemble

le chemin de Czeitsch, à travers les montagnes, vivement pour

suivis par les nôtres. Le peu d'artillerie que l'ennemi avait sauvé

du centre et de la gauche fut abandonnée dans cette retraite,

exécutée par des chemins horribles, que la pluie de la veille et le

dégel rendaient impraticables.

• La position de l'ennemi était cruelle : je l'avais gagné sur la

route de Wischau, qu'il ne pouvait d'ailleurs pas suivre parce

qu'elle était déjà ravagée , et que les débris de sa gauche n'au

raient plus été en état de l'atteindre : il fut donc forcé de prendre

le chemin de la Hongrie; mais Davoust, dont une division arri

vait àNicolsbourg, pouvait, par une marche de flanc, le devancer

à Gading , tandis que nous le pressions vivement en queue. L'ar

mée alliée , affaiblie de 25,000 hommes , tués , blessés ou prison

niers, et de 180 pièces de canon, outre une quantité de fuyards

isolés, se trouvait dans le plus grand désordre. '

Voilà le récit de Napoléon lui-même: il est clair, simple et

grave, comme il convient à une pareille affaire. Ses prévisions ne

l'avaient point trompé un instant : la bataille se déroula comme

sur un échiquier, et un seul coup de tonnerre foudroya, comme

il l'avait dit, la troisième coalition.

CHAPITRE III.

Le surlendemain, l'empereur d'Autriche vint en personne rede

mander cette paix qu'il avait rompue: l'entrevue des deux empe

reurs eut lieu près d'un moulin, à côté de la grande route et en

plein air.

— Sire, dit Napoléon en s'avançant au-devant de François II,

je vous reçois dans le seul palais que j'habite depuis deux mois-

— Vous tirez si bon parti de votre habitation qu'elle doit vous

plaire, répondit celui-ci.

Dans cette entrevue, on convint d'un armistice , et les princi-
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pales conditions de la paix furent réglées : les Russes , que l'on

pouvait écraser jusqu'au dernier, eurent part à la trêve sur la

prière de l'empereur François, et sur la simple parole de l'empe

reur Alexandre qu'il évacuerait l'Allemagne et la Pologne au

trichienne et prussienne. La convention fut suivie, et il se retira

par journées d'étapes.

La victoire d'Austerlitz fut à l'empire ce que celle de Marengo

avait été au consulat: la sanction du passé, la puissance de l'a

venir. Le roi Ferdinand de Naples , ayant violé pendant la der

nière guerre le traité de paix avec la France , fut déclaré déchu

de la royauté des Deux-Siciles, que Joseph reçut à sa place. La

république Batave, érigée en royaume, fut donnée à Louis : Mu-

rat reçut le grand-duché deBerg: le maréchal Berthier fut fait

prince de Neufchâtel, et M. deTalleyrand prince deBénévent: la

Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, Cadore, Conégliano, Bellune, Tré-

vise, Feltre, Bassano, Vicence, Padoue et Rovigo, deviurent des

duchés ; et le grand empire , avec ses royaumes secondaires , ses

fiefs, sa confédération du Rhin et sa médiation suisse , fut taillé

en moins de deux années sur celui de Charlemagne.

Ce n'était pas un sceptre que Napoléon avait dans sa main, c'é

tait un globe.

La paix dePresbourg dura un an à peu près. Pendant cette an

née, Napoléon fonda l'université impériale et fit promulguer l'en

semble du code de procédure civile. Interrompu au milieu de ces

travaux administratifs par l'attitude hostile de la Prusse, dont la

neutralité pendant les dernières guerres avait laissé les forces

intactes , Napoléon est bientôt obligé de faire face à une qua

trième coalition. La reine Louise a rappelé à l'empereur Alexan

dre qu'ils ont juré sur le tombeau du grand Frédéric une al

liance indissoluble contre la France, l'empereur Alexandre oublie

son second serment pour ne se souvenir que du premier; et Na

poléon reçoit l'ordre , sous peine de guerre , de faire repasser le

Rhin à ses soldats.

Napoléon fait venir Berthier et lui montre l'ultimatum de la

Prusse.

— On nous donne un rendez-vous d'honneur, lui dit-il, un



78 NAPOLÉON EMPEREUR.

Français n'y a jamais manqué; et puisqu'une belle reine veut

être témoin du combat, soyons courtois, et pour ne pas la faire

attendre, marchons sans nous coucher jusqu'en Saxe.

Et cette fois, par galanterie, il renouvelle et dépasse en rapi

dité la campagne d'Austerlitz. Commencée le 7 octobre 1806, par

les corps de Murat, de Bernadotte et de Davoust, celle-ci se con

tinue les jours suivants par les combats d'Auerslaidt , de Sche-

litz(4°), deSaalfeld, et se termine le 14 par la bataille d'Iéna.

Le 16, quatorze mille Prussiens metteut bas les armes à Er-

furth ; le 25, l'armée française fait son entrée à Berlin. Sept

jours ont livré la monarchie de Frédéric à ce grand faiseur et dé

faiseur de trônes, qui a donné des rois à la Bavière, au Wurtem

berg et à la Hollande , qui a chassé les Bourbons de Naples et la

maison de Lorraine de l'Italie et de l'Allemagne.

Le 27 , Napoléon , de son quartier de Potsdam , adresse à ses

soldats la proclamation suivante qui résume toute la campagne:

« Soldats,

«Vous avez justifié mon attente et répondu dignement àla con

fiance du peuple français : vous avez supporté les privations et

les fatigues avec autant de courage que vous avez, montré d'in

trépidité et de sang-froid au milieu des combats ; vous êtes les

dignes défenseurs de l'honneur de ma couronne et de la gloire du

grand peuple : tant que vous serez animés de cet esprit, rien ne

pourra vous résister. La cavalerie a rivalisé avec l'infanterie et

l'artillerie, je ne sais désormais à quelle arme donner la préfé

rence : vous êtes tous de bons soldats. Voici le résultat de nos

travaux : une des premières puissances de l'Europe , qui osa na

guère nous proposer une honteuse capitulation, est anéantie ; les

forêts, les défilés de la Franconie, la Sale, l'Elbe, que nos pères

n'eussent point passés en sept ans , nous les avons franchis en

sept jours, et nous avons livré, dans l'intervalle, quatre combats

et une grande bataille ; nous avons précédé à Potsdam et à Ber

lin là renommée de nos victoires ; nous avons fait 60,000 prison-

(40) De Schleitz on a fait Sehelits par transposition de lettres, comme Li-

tlmania (Lit/iuanie) en allemand est deveuu Sitjautit.
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iiers, pris 65 drapeaux, parmi lesquels ceux des gardes du roi

le Prnsse, 600 pièces de canon, 3 forteresses , plus de 20 géné-

'anx: cependant, plus de la moitié de vous regrettent de n'avoir

las eDcore tiré un coup de fusil. .Toutes les provinces de la mo-

iarehie prussienne jusqu'à l'Oder sont en notre pouvoir. Soldats,

es Rnsses se vantent devenir à nous, nous marcherons à leur

.encontre, nous leur épargnerons la moitié du chemin; ils retrou-

reront Austerlitz au milieu de la Prusse. Une nation qui a aus-

iitôt oublié la générosité dont nous avons usé avecelle après cette

bataille, où son empereur, sa cour, les débris de son armée, n'ont

dù leur salut qu'à la capitulation que nous leur avons accordée,

est une nation qui ne saurait lutter avec succès contre nous. Ce

pendant, tandis que nous marchons au-devant des Russes, de nou

velles armées , formées dans l'intérieur de l'empire, viennent

prendre notre place pour garder nos conquêtes. Mon peuple tout

titier s'est levé , indigné de la honteuse capitulation que les mi

nistres prussiens, dans leur délire, nous ont proposée: nos routes

et nos villes frontières sont remplies de conscrits qui brûlent de

marcher sur vos traces. Nous ne serons plus désormais les jouets

«'une paix traîtresse, et nous ne poserons plus les armes que nous

oayons obligé les Anglais, ces éternels ennemis de notre nation,

J renoncer au projet de troubler le continent et d'usurper le royau

me des mers. Soldats , je ne puis mieux vous exprimer mes sen

timents, qu'en vous disant que je Vous porte dans mon cœur l'a-

™lûr qne vous me montrez tous les jours. '

Pendant que le roi de Prusse, en vertu de l'armistice signé le

^novembre, livre aux Français toutes les places qui lui restent,

Napoléon fait halte , et se retourne vers l'Angleterre , qu'il

frappe d'un décret à défaut d'autres armes. La Grande-Bretagne

'st déclarée en état de blocus ; tout commerce et toute correspon

dre avec les îles britanniques sont interdits, aucune lettre en

1«gue anglaise n'a plus cours à la poste; tout sujet du roi

George, de quelque état et de quelque condition qu'il soit, trouvé

tn France , ou dans les pays occupés par nos troupes et par cel-

1esde nos alliés, est déclaré prisonnjer; tout magasin, toute

propriété , toute marchandise, appartenant à un Anglais, sont re

connus de bonne prise ; le commerce des marchandises apparte
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nant à l'Angleterre , ou provenant de ses fabriques ou colonies,

est prohibé; enfin , aucun bâtiment, venant d'Angleterre ou de

colonies anglaises , ne sera reçu dans aucun port.

Puis, quand il a ainsi, pontife politique et suprême , frappj

d'interdit un royaume tout entier, il nomme le général Hultt1

gouverneur de Berlin , conserve au prince d'Hatzfeld son cou

mandement civil, et marche au-devant des Russes, qui , coma

à Austerlitz , accourent au secours de leurs alliés, et qui, commi

à Austerlitz, arrivent quand ils sont anéantis. Napoléon n

prend que le temps d'envoyer à Paris , où ils sont déposés à l'hà

tel des Invalides, l'épée du grand Frédéric, son cordon di

l'Aigle noire , sa ceinture de général et les drapeaux que portai

sa garde dans la fameuse guerre de sept ans; et, quittant Berlil

le 25 novembre, il marche au-devant de l'ennemi.

Eu avant de Varsovie, Murat, Davoust et Lannes, rencontre'j

les Russes. Après un léger engagement Benigsen évacue la cai

pitale de la Pologne , et les Français y font leur entrée ; !•'

peuple polonais se soulève tout en faveur des Français , offre si

fortune, son sang, sa vie, et ne demande en retour que son in

dépendance. Napoléon apprend ce premier succès à Posen, oJ

il s'est arrêté pour faire un roi: ce roi est le vieil électeur it

Saxe, dont il affermit la couronne.

L'année 1806 se termina parles combats dePultusket de Goljj

inin , et l'année 1S07 s'ouvrit par la bataille d'Eylau. Batailf

étrange et sans résultat, dans laquelle les Russes perdirent 8,001

hommes et les Français 10,000, où chacun des deux partis s'atl

tribua la victoire, et où le czar fit chanter un TeDeum pour avoii

laissé entre nos mains 15,000 prisonniers, 40 pièces de canon e

7 drapeaux. Mais aussi, c'était la première fois qu'il y avait lu

réelle entre lui et Napoléon: il avait résisté, donc il était vain

queur.

Ge mouvement d'orgueil fut court. Le 26 mai, Dantzickest pris

quelques jours après, les Russes sont battus àSpanden, à Don '

te.n, à Altkirchen, à Wolfesdorff, à Gunstadt, à Heilsberg. Enfin,

le 13 juin au soir, les deux armées se trouvent en bataille devanl

Friedland. Le lendemain matin, quelques coups de canon se fonl
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otendre, et Napoléon marche à l'ennemi en criant: » Ce jour est

ne époque heureuse : c'est l'anniversaire de Marengo. '

Comme à Marengo , en effet, la bataille fut suprême et défini-

Ce. Les Russes furent écrasés : Alexandre laissa 60,000 hom-

ies , couchés sur le champ de bataille, noyés dans l'Alle ou pri-

onniers : 1*20 pièces de canon et 25 drapeaux furent les trophées

e la victoire ; et les débris de l'armée vaincue , n'espérant pas

iême résister , coururent se mettre à couvert en passant la Pre-

el, et en détruisant tous les ponts.

Malgré cette précaution , les Français passèrent la rivière le

6, et marchèrent aussitôt sur le Niémen , dernière barrière qui

estât à franchir à Napoléon pour porter la guerre sur le terri-

oire même de l'empereur de Russie. Alors le czar s'effraie, le

restige des séductions britanniques s'évanouit. Il est dans la

iême position qu'après Austerlitz, sans espoir de recevoir de se-

ours(4i); il prend la résolution de s'humilier une seconde fois.

iette paix, qu'il a refusée si opiniâtrement et dont il pouvait dic-

er les articles , il vient la demander lui-même, et recevoir les

onditions de son vainqueur. Le 21 juin, un armistice est signé, et

: 22, la proclamation suivante est mise à l'ordre de l'armée.

«Soldats!

• Le 5 juin nous avons été attaqués dans nos cantonnements

ar l'armée russe : l'ennemi s'est mépris sur les causes de notre

□activité ; il s'est aperçu trop tard que notre repos est celui du

on : il se repent de l'avoir oublié.

« Dans les journées de Gunstadt, d'Heilsberg, dans celle à ja-

iais mémorable (4-) de Friedland , dans dix jours de campagne

nfin , nous avons pris 120 pièces de canon , 70 drapeaux , tué,

lessé ou fait prisonniers 60,000 Russes, enlevé à l'armée enne-

u'e tous ses magasins, ses hôpitaux, ses ambulances, la place de

îœnigsberg, les bâtiments qui étaient dans son port, chargés de

(41) De secours, au lien de du secours , vient de «ani. Tant la force de

:ne négation est grande. Voir Note 32.

(42) C'est ainsi qu'un participe ou même un adjectif, en suivant le pronom

;/u', celle, peut remplacer toute une proposition relative.

Dumas, Napoléon. 6
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toute espèce de munitions , 160,000 fusils, que l'Angleterre en

voyait pour armer nos ennemis.

' Des bords de la Vistule nous sommes arrivés sur ceux à

Niémen avec la rapidité de l'aigle. Vous célébrâtes à Austerlit

l'anniversaire du couronnement, vous avez cette année digne

ment célébré celui de Marengo , qui mit fin à la guerre de la se

conde coalition. Français, vous avez été dignes de vous et à

moi. Vous rentrerez en France, couverts de tous vos lauriers, ei

après avoir obtenu une paix qui porte avec elle la garantie de s

durée: il est temps que notre patrie vive en repos à l'abri de II

maligne influence de l'Angleterre. Mes bienfaits vous prouveron

ma reconnaissance et toute l'étendue de l'amour que je vool

porte. '

Dans la journée du 24 juin , le général d'artillerie La Ri bois,

sière fit établir sur le Niémen un radeau, et sur ce radeau un pa

villon destiné à recevoir les deux empereurs : chacun devait s';

rendre de la rive qu'il occupait.

Le 25, à une heure de l'après-midi, l'empereur Napoléon , ac

compagné du grand-duc de Berg, Murat, des maréchaux Berthiet

et Bessières, du général Duroc et du grand écuyer Caulaincourt,

quitta la rive gauche du fleuve pour se rendre au pavillon pré

paré. En même temps , l'empereur Alexandre , accompagué Ju

grand-duc Constantin , du général en chef Benigsen , du prince

Labanow, du général Ouwarow et de l'aide de camp général

comte de Liéven, quitta la rive droite.

Les deux bateaux arrivèrent en même temps. En mettant le

pied sur le radeau, les deux empereurs s'embrassèrent.

Cet embrassement était le prélude de la paix de Tilsitt, qui fut

signée le 9 juillet 1807.

La Prusse paya les frais de la guerre: les royaumes de Saxe et

de Westphalie furent érigés , comme deux forteresses , pour la

surveiller: Alexandre et Frédéric-Guillaume reconnurent solen

nellement Joseph , Louis et Jérôme , comme leurs frères. Bona

parte premier consul avait créé des républiques, Napoléon em

pereur les changeait en fiefs. Héritier des trois dynasties qui

avaient regné sur la France , il voulut augmenter encore la suc
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ession de Cbarlemagne ; et l'Europe fut forcée de le regar

er faire.

CHAPITRE IV.

Le 27 juillet de la même année , après avoir terminé cette

iplendide campagne par un trait de clémence, Napoléon était de

retour à Paris, n'ayant plus d'ennemi que l'Angleterre, sanglante

et blessée, il est vrai , des défaites de ses alliés , mais toujours

estante dans sa haine, mais toujours debout aux deux, extrémi

tés du continent, en Suède et en Portugal.

Parle décret de Berlin sur le blocus continental, l'Angleterre

«ait été mise au ban de l'Europe. Dans les mers du Nord, la

Rnssie et le Danemark, dans l'Océan et dans la Méditerranée. la

France, la Hollande et l'Espagne, lui avaient fermé leurs ports,

et s'étaient engagées solennellement à ne faire aucun commerce

avec elle. Restaient donc seulement, comme nous l'ayons dit, la

Suède et le Portugal ; Napoléon se chargea d'u Portugal et Alexan

dre de la Suède. Napoléon décida , par un décret en date du

fl octobre 1807, que la maison de Bragance avait cessé de ré-

fer, et Alexandre , -le 27 septembre 1808 , s'engagea à marcher

contre Gustave IV.

Un mois après, les Français étaient à Lisbonne.

L'envahissement du Portugal n'était qu'un acheminement à la,

eoDqnète de l'Espagne, où régnait Charles IV, tiraillé par deux

pouvoirs opposés, le favori Godoy, et le prince des Asturies, Fer

dinand. Offusqué d'un armement maladroit fait par Godoy, an

moment de la guerre de Prusse, Napoléon n'avait jeté qu'un re-

8*4 sur l'Espagne, regard rapide et inaperçu , mais qui lui avait

SU1S cependant pour y voir un trône à prendre. Aussi, à peine en

possession du Portugal , ses troupes pénétrèrent dans la- Pénin-

!ole, et, sous prétexte de guerre maritime et de blocus, occupè-

reot d'abord les côtes, puis les principales places, puis enfin for- .

MWnt autour de Màdrid un cercle qu'elles n'avaient qu'à resser-

6*
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rer pour être en trois jours maîtresses de la capitale. Sur ces en

trefaites, une révolte éclata contre le ministre, et le prince de

Asturies fut proclamé roi, sous le nom de Ferdinand VII, à 1.

place de son père : c'était tout ce que demandait Napoléon.

Aussitôt les Français entrent à Madrid ; l'empereur accourt i

Bayonne, appelle à lui les princes espagnols, force Ferdinand VII

à rendre la couronne à son père et l'envoie prisonnier à Valen,

çay. Bientôt le vieux Charles IV abdique en faveur de Napoléon

et se retire à Compiègne : la couronne de Charles-Quint est dé

cernée à Joseph par une junte suprême, par le conseil de Castille

et par la municipalité de Madrid. Le trône de Naples est vacant

par cette mutation : Napoléon y nomme Murat. Il y a cinq cou

ronnes dans sa famille, sans compter la sienne.

Mais, en étendant son pouvoir, Napoléon étendait sa lutte. Les

intérêts de la Hollande compromis par le blocus, l'Autriche hu

miliée par la création des royaumes de Bavière et de Wurtem

berg, Rome trompée dans ses espérances par le refus de restituer

au saint-siége les provinces que le Directoire avait réunies à la

république cisalpine, enfin l'Espagne et le Portugal violentés dans

leurs affections nationales , étaient autant d'échos où retentissait

à la fois l'appel incessant de l'Angleterre. Une grande réaction

s'organisa de tous les côtés en même temps, quoiqu'elle n'éclatai

qu'à des époques différentes.

Ce fut d'abord Rome qui donna l'exemple-: le 3 avril , le légat

du pape quitta Paris. Aussitôt, le général Miollis reçut l'ordre

d'occuper militairement Rome. Le pape menaça nos troupes d'ex

communication, et nos tronpes lui répondirent en s'emparantd'An-

cône, d'Urbin, de. Macerata et de Camerino.

Puis l'Espagne : Sévi lie, dans une junte provinciale, reconnut

Ferdinand VII pour roi, et appela aux armes toutes les provinces

espagnoles qui n'étaient pas occupées ; les provinces s'insurgè

rent, le général Dupont mit bas les armes, et Joseph fut forcé de

quitter Madrid.

Puis le Portugal: les Portugais se soulevèrent le 16 juin à

Oporto ; Junot, n'ayant pas assez de troupes pour conserver sa

. conquête , fut forcé de l'évacuer, par la convention de Cintra, et

derrière lui Wellington l'occupa avec 25,000 'hommes.
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Napoléon jugea les choses assez graves pour nécessiter sa pré

sence. Il savait bien que l'Autriche armait mystérieusement, mais

elle ne pouvait pas être, prête avant un an : il savait bien que la

Hollande se plaignait de la ruine de son commerce, mais, tant

qu'elle se bornerait à se plaindre, il était décide à ne pas s'oc

cuper d'elle ; il lui restait donc plus de temps qu'il ne lui en fal- Y*

kit pour reconquérir le Portugal et l'Espagne.

Napoléon parut aux frontières de la Navarre et de la Biscaye

avec 80,000 vieux soldats venus de l'Allemagne : la prise deBnr-

gos fnt le signal de son arrivée. Elle fut suivie de la victoire de «

TuJela: puis les positions de la Somma-Sierra furent emportées

à la pointe de la lance ; et le 4 décembre, Napoléon fit son entrée

solennelle à Madrid, précédé de cette proclamation :

• Espagnols! '

'le ne me présente pas chez vous comme un maître, mais

comme un libérateur. J'ai aboli le tribunal de l'inquisition, contre

lequel le siècle et l'Europe réclamaient : les prêtres doivent guider

les consciences, mais ne doivent exercer aucune juridiction ex

terieure et corporelle sur les citoyens. J'ai supprimé les droits

féodaux , et chacun pourra établir des hôtelleries, des fours, des

loulios, des madragues, des pêcheries, et donner un libre essor

>son industrie : l'égoïsme, la richesse et la prospérité d'un petit

nombre d'hommes nuisaient plus à votre agriculture que les cha

irs de la canicule. Comme il n'y a qu'un Dieu, il ne doit y avoir

tans un État qu'une justice : . toutes tes justices particulières

"aient été usurpées et étaient contraires aux droits de la nation :

je les ai détruites. La génération présente pourra varier dans son

°pinion, trop de passions ont été mises en jeu ! mais vos neveux

°< beniront, comme Jvotre régénérateur; ils placeront au nombre

^e vos jours mémorables ceux où j'ai paru parmi vous , et de ces

iam datera la prospérité de l'Espagne.'

'' Espagne conquise était muette : l'inquisition répondit par ce

«téchisme :

Dis-moi, mon enfant, qui es-tu? — Espagnol par la grâce de

ie', — Que veux-tu dire par'là? — Homme de bien. — Quel

est ''eMiemi de notre félicité ? — L'empereur des Français. —
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Combien a-t-'il de natures? — Deux: la nature humaine et Ij

nature diabolique. — Combien y a-t-il d'empereurs des Fran

çais? — Un véritable , en trois personnas trompeuses. — Com

ment les nomme-t-on? — Napoléon, Murat et Manuel Godoy. —

Lequel des trois, est le plus méchant? — Ils le sont tons trois

également. — De qui dérive Napoléon? — Du péché. — Murat t

— De Napoléon. — Et Godoy? — De la formation des deux. —

Quel est l'esprit du premier? — L'orgueil et le despotisme. —

Du second? — La rapine et la cruauté. — Du troisième? — La

cupidité , la trahison et l'ignorance. — Que sont les Français?—

D'anciens chrétiens devenus hérétiques. — Est-ce un péché que

de mettre un Français à mort? — Non , mon père : on gagne le

ciel en tuant un de ces chiens d'hérétiques. — Quel supplice

mérite un Espagnol qui manque à ses devoirs? — La mort et l'in

famie des traîtres. — Qui nous délivrera de nos ennemis? — La

confiance entre nous autres et les armes.

Cependant l'Espagne r pacifiée en apparence, obéissait à peu

près tout entière à son nouveau roi : les préparatifs hostiles de

l'Autriche rappelaient d'ailleurs Napoléon à Paris. De retour le

23 janvier 1809, il fit aussitôt demander des explications à l'am

bassadeur autrichien , et , quelques jours après les avoir repous

sées comme insuffisantes , il apprit que, le 9 avril, l'armée de

l'empereur François avait passé l'Inn et envahi la Bavière. Cene

fois, c'était l'Autriche qui nous devançait et qui était prèle avant

la France : Napoléon fit un appel au sénat.

Le 14, le sénat répon'dit par une loi qui ordonnait une levée

de 40,000 hommes; le 17, Napoléon était à Donawert au milieu

de son armée , le 20 il avait gagné la bataille de Tann, le 21

celle d'Abensberg,- le 22 celle d'Ekinuhl, le 23 celle de Ratis-

bonne , et le 24 il adressait cette proclamation à son armée :

• Soldats !
v

«Vous avez justifié mon attente. Vous avez suppléé au nombre

par votre bravoure ; vous avez glorieusement marqué la diffé

rence qui existe entre les légions de César et les cohues armées

de Xercès. En quatre jours nous avons triomphé dans les batail

les de Tann, d'Abensberg, d'Ekmuhl, et dans les combats de
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Peyssing, de Landshutt et de Ratisboone. 100 pièces de canon,

40 drapeaux, 50,000 prisonniers, voilà les résultats de la rapidité

de votre marche et de votre courage. L'ennemi , enivré par un

cabinet parjure , paraissait ne plus conserver aucun souvenir de

vous: son réveil a été prompt; vous lui avez apparu plus ter

ribles que jamais. Naguère il a traversé l'inn et envahi le terri

toire de nos alliés: aujourd'hui, défait, épouvanté, il fuit en

désordre; déjà mon avant-garde a dépassé l'inn ; avant un mois,

nous serons à Vienne. »

Le 27, la Bavière et le Palatinat étaient évacués ; le 3 mai les

Autrichiens perdaient le combat d'Ebersberg, le 9 Napoléon était

sous les murs de Vienne, le 11 elle ouvrait ses portes, le 13

Napoléon y faisait son entrée.

C'était encore le temps des prophéties.

100,000 hommes , sous les ordres du prince Charles , s'étaient

retirés sur la rive gauche du Danube : Napoléon les poursuit et

les atteint le 21 , à Essling, où Masséna échange son titre de duc

contre celui de prince. Pendant le combat, les ponts du Danube

sont emportés par une crue subite : en quinze jours Bertrand y

jette trois nonveaux ponts; le premier, de soixante arches, sur

lequel trois voitures peuvent passer de front; le deuxième sur

pilotis, et de huit pieds de largeur; le troisième enfin sur des

bateaux; et le bulletin du 3 juillet, daté de Vienne, annonce

qu'il n'y a plus de Danube, comme Louis XIV avait annoncé

qu'il n'y avait plus de Pyrénées.

En effet, le 4 juillet le Danube est franchi, le 5 la bataille

d'Enzersdorff est gagnée, enfin, le 7, les Autrichiens laissent

4,000 morts et 9,000 blessés sur le champ de bataille de Wa-

gram, et 20,000 prisonniers, 10 drapeaux, quarante pièces de

canon , entre les mains de leurs vainqueurs.

Le 11, le prince de Lichtenstein se présenta aux avant-postes

pour demander une suspension d'armes: c'était une ancienne

connaissance: le lendemain de Marengo, il s'était déjà présenté,

chargé d'une mission pareille. Le 12, cette suspension fut con

clue à Znaïm. Aussitôt les conférences commencèrent: elles

durèrent trois mois; pendant lesquels Napoléon habita Schœn
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brunn , où il échappa comme par miracle au poignard de Staps.

Enfin, le 14 octobre , la paix fut signée.

L'Autriche cédait à la France tous les pays situés à la droite

de la Save , le cercle de Goritz , le territoire de Montefeltro,

Trieste , la Carniole et le cercle de Villaeh : elle reconnaissait h

réunion des provinces illjTiennes à l'empire français , ainsi que

toutes les futures incorporations que la conquête ou les combinai

sons diplomatiques pourraient amener tant en Italie qu'en Portu

gal et en Espagne , et renonçait irrévocablement à l'alliance de

l'Angleterre pour accepter le système continental avec toutes ses

exigences.

Ainsi, tout commençait à réagir contre Napoléon, mais rien

ne lui résistait encore : le Portugal avait communiqué avec les

Anglais , il avait envabi le Portugal: Godoy avait manifesté des

sentiments hostiles par un armement maladroit, mais peut-être

inoffensif, il avait forcé Charles IV d'abdiquer: le pape avait

fait de Rome le rendez-vous général des agents de l'Angleterre,

il traita le pape comme un souverain temporel et le déposa: la

nature refusait des enfants à Joséphine , il éponsa Marie-Louise

et eut un fils : la Hollande , malgré ses promesses , était devenue

un entrepôt de marchandises anglaises , il déposséda Louis de

son royaume et le réunit à la France.

Alors l'empire eut 130 départements; il s'étendit de l'océan

breton aux mers de la Grèce, du Tage jusqu'à l'Elbe, et 120

millions d'hommes , obéissant à une seule volonté , soumis à un

pouvoir unique et conduits dans une même voie , crièrent vive

Napoléon , en huit langues différentes.

Le général est au zénith de sa gloire, et l'empereur à l'apogée

de sa fortune. Jusqu'à ce jour nous l'avons vu monter sans cesse.

Il va faire une halte d'nn an au sommet de ses prospérités ; car

il faut bien qu'il prenne haleine pour redescendre.
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Le 1er avril 1810, Napoléon épousa Marie-Louise, archidu

chesse d'Autriche: onze mois après, cent et un coups de canon

annoncèrent an monde la naissance d'un héritier du trône.

Un des premiers effets de l'alliance de Napoléon avec la mai-

ion de Lorraine fut d'amener nn refroidissement entre lui et

l'empereur de Russie, qui, s'il faut en croire le docteur O'Méara,

lui avait fait offrir sa sœur la grande-duchesse Anne. Dès 1810,

ce dernier, qui voyait l'empire de Napoléon s'approcher de lui

comme un océan qui monte, avait augmenté ses armées et renoué

ses relations avec la Grande-Bretagne. Toute l'année 1811 se

passa en négociations infructueuses , qui , au fur et à mesure

qu'elles échouaient, rendaient une guerre prochaine de plus en

plns probable: aussi chacun de son côté en commença-t-il les pré

paratifs, avant même qu'elle fût déclarée. La Prusse, par traité

in 24 février, et l'Autriche, par traité du 14 mars, fournirent à

Napoléon, l'une 20,000 et l'autre 30,000 hommes : de leur côté,

I Italie et la confédération du Rhin coopérèrent à cette grande

entreprise, l'une pour 25,000 et l'autre pour 80,000 combattants.

Enfin, un sénatus-consulte divisa la garde nationale en trois bans,

four le service de l'intérieur : le premier de ces trois bans, affecté A

10 service, actif , mettait, outre l'armée gigantesque qui s'a

cheminait vers le Niémen, 100 cohortes de 1,000 hommes cha-

''oe, à la disposition de l'empereur.

Le 9 mars, Napoléon partit de Paris, ordonnant au duc de

Bassano de faire attendre au prince Kourakin , ambassadeur du

tiar. ses passe-ports le plus longtemps possible: cette recom

mandation qui, au premier abord , avait l'apparence d'un espoir

pacifique , n'avait (43) d'autre but, dans le fait, que de laisser

Alexandre incertain sur les véritables dispositions de son ennemi,

•Go que celui-ci pût le surprendre en tombant à l'improviste sur

s°n armée. C'était la tactique habituelle de Napoléon , et cette

fo'8) comme toujours, elle lui réussit. Aussi le Moniteur se

(M) Comme la construction: n'avait pas d'autre but que de laisser, égale

Vm le sens ceile autre construclion : n'avait de but que de laisser , on les

'"ofond le plns aonTe„t en omettant pas devant d'autre.
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contenta-t-il d'annoncer que l'empereur quittait Paris pour faire

l'inspection de la grande armée réunie sur laVistule: et que l'im

pératrice l'accompagnerait jusqu'à Dresde , pour voir son illustre

famille.

Après y être resté quinze jours , et y avoir fait jouer, selon la

promesse qu'il leur avait faite à Paris , Talma et mademoiselle

Mars Jevant un parterre de rois, Napoléon quitta Dresde et ar

riva à Thorn le 2 juin : le 22 , il annonça son retour en Pologne

par la proclamation suivante , datée du quartier général de Wil-

kowski :

• Soldats !

«La Russie a juré éternelle alliance à la France et guerre à

l'Angleterre, elle viole aujourd'hui ses serments; elle ne veut

donner aucune explication de son étrange conduite, que (44) les

aigles françaises n'aient repassé le Rhin, laissant par là nos al-

Y liés à sa discrétion. Nous croit-elle donc dégénérés? Ne serions-

nous plus les soldats d'Austerlitz ? Elle nous place entre le dés

honneur et la guerre, le choix ne saurait être douteux. Mar

chons en avant, passons le Niémen, portons la guerre sur le

territoire de la Russie : elle sera glorieuse aux armées fran

çaises. La paix que nous conclurons mettra un terme à la

funeste influence que le cabinet moscovite exerce depuis cin

quante ans sur les affaires de l'Europe. '

L'armée à laquelle Napoléon adressait ces paroles était la plns

belle , la plus nombreuse et la plus puissante à laquelle il eût ja

mais commandé. Elle était divisée en quinze corps , commandés

chacun par un duc, par un prince ou par un roi , et elle formait

une masse de quatre cent mille hommes d'infanterie, de soixante

et dix mille cavaliers, et de mille bouches à feu.

Il lui fallut trois jours pour traverser le Niémen : les 23, 24

et 25 juin furent employés à cette opération.

Napoléon s'arrêta un instant, pensif et immobile sur la rive

gauche de ce fleuve, où, trois ans auparavant, l'empereur

(44) Que ne , en latin quin , au lieu de sans que , avant que.
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Alexandre lai avait juré une amitié éternelle. Puis, le franchis

sant à son tour: «La fatalité entraine les Russes, dit-il; que

les destins s'accomplissent!»

Ses premiers pas , comme toujours , furent ceux d'un géant:

an bout de deux jours d'une marche habile, l'armée russe, sur

prise en flagrant délit, était culbutée et voyait un corps d'armée

tout entier séparé d'elle. Alors Alexandre, reconnaissant Napo

léon à ces coups rapides, terribles et décisifs, lui Ht dire que,

s'il voulait évacuer le terrain envahi et retourner an Niémen , il

était prêt à traiter : Napoléon trouva cette démarche si étrange,

qu'il n'y répondit qu'en entrant (45) le lendemain à Wilna.

Là, il resta une vingtaine de jours , y établit un gouvernement

provisoire, tandis qu'une diète se réunissait à Varsovie, pour

s'occuper de reconstruire la Pologne : puis il se remit à la pour

suite de l'armée russe.

Au second jour de marche, il commença de s'effrayer du sys

tème de défense adopté par Alexandre. Les Russes avaient tout

ruiné dans leur retraite , moissons, châteaux, chaumières. Une

armée de 500,000 hommes s'avançait dans des déserts qui n'a

vaient pu nourrir jadis Charles XII et ses 20,000 Suédois. Du

Niémen à la Willia , on marcha à la lueur de l'incendie , sur des

cadavres et sur des ruines. Dans les derniers jours de juillet,

l'armée arriva à Witepsk, déjà étonnée d'une guerre qui ne res

semblait à nulle autre , dans laquelle on ne rencontrait pas d'en

nemis, et où il semblait qu'on n'avait atfaire qu'aux génies de la

destruction. Napoléon lui-même, stupéfait de ce plan de cam

pagne, qui n'avait pas pu entrer dans ses prévisions, ne voyait

devant lui que des déserts immenses dont il lui faudrait une

année pour atteindre le bout, et où chaque étape qu'il faisait l'e-

loignait de la France, puis de ses alliés, puis enfin de toutes ses

ressources. En arrivant à Witepsk, il se jeta accablé dans un

fauteuil; puis, faisant venir le comte Daru : «Je reste ici, lui

dit-il: je veux m'y reconnaître, y rallier, y reposer mon armée,

et organiser la Pologne. La campagne de 1812 est finie , celle de

(45) A> . . que employé du temps se traduit erft. De même l'adverbe seu

lement signifie nut et nft.
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1813 fera le reste. Pour vous, monsieur, songez à nous faire

vivre ici, car nous ne ferons pas la folie de Charles XII. — Puis,

s'adressant à Murat: — Plantons nos aigles ici, ajouta-t-il; 1813

nous verra à Moscou, 1814 à Saint-Pétersbourg: la guerre de

Russie est une guerre de trois ans.»

Ce fut en effet la résolution qu'il parut avoir prise ; mais

effrayé à son tour de cette inaction , Alexandre lui montre enfin

ces Russes, qui jusqu'alors lui ont échappé, pareils à des fan

tômes. Réveillé comme un joueur au bruit de l'or , Napoléon n'y

peut tenir et s'élance à leur poursuite : le 14 aout, il les joint et

les bat à Krasuoï; le 18, il les chasse de Smolensk qu'il laisse

en flammes, et le 30, il s'empare de Viazma dont il trouve tous

les magasins détruits. Depuis qu'on a mis le pied sur le territoire

russe, tous les symptômes d'une grande guerre nationale ont

éclaté.

Enfin, Napoléon apprend dans cette ville que l'armée russe a

changé de chef et s'apprête à livrer bataille dans une position

qu'elle retranche à la hâte. L'empereur Alexandre , cédant à la

voix publique, qui attribue les désastres de la guerre au mauvais

choix de ses généraux, vient de déférer le commandement su

prême au général Kutusoff, vainqueur des Turcs. Si l'on en croit

le bruit public, le prussien Pfuhl a causé les premiers malheurs

delà campagne, et l'étranger Barclay de Tolly, avec son sys

tème éternel de retraite, qui parait suspect aux purs Moscovites,

les a empirés. Dans une guerre nationale c'est un Russe qu'il

faut pour sauver la patrie, et tous sont d'accord, depuis le czar

jusqu'au dernier serf, que le vainqueur de Routschouck et le né

gociateur de Bucharest est seul capable de sauver la Russie. De

son côté, le nouveau général, persuadé que, pour conserver si

popularité dans l'armée et dans la nation, il doit nous livrer une

bataille avant de nous laisser arriver à Moscou , est résolu de

l'accepter dans la position qu'il occupe , près de Borodino , et où

il est joint le 4 septembre par 10,000 miliciens de Moscou, à

peine organisés.

Le même jour, Murat joint entre Gjatz et Borodino le général

Konowitzin, chargé par Kutusoff de tenir sur un vaste plateau

que protége un ravin. Konowitzin suit strictement l'ordre donné,
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et tient jusqu'à ce que des masses, doubles des siennes, le pous

sent ou plutôt le fassent glisser en arrière: on suit sa trace san

glante jusqu'au couvent fortifié de Kolostkoï: là, il essaie en

core de tenir un instant; mais, débordé de tous côtés, il est

obligé de se remettre en retraite sur Golowioo , à travers lequel v

il ne fait que passer. Notre avant-garde débouche de ce village

presque pêle-mêle avec l'arrière-garde russe. Un instant après,

Napoléon apparaît à cheval , et, de la hauteur où il est parvenu,

domine toute la plaine: les villages saccagés, les seigles foulés

aux pieds , les bois infestés de Cosaques, lui indiquent que la

plaine qui s'étend devant lui est choisie par Kutusoll' pour son

champ de bataille. Derrière cette première ligne, trois villages

sur une ligne d'une lieue : leurs intervalles coupés de ravins,

semés de taillis, fourmillent d'hommes : toute l'armée rnsse est

là qui attend, et la preuve, c'est qu'elle a fait construire une

redoute en avant de sa gauche, près du village de Schardiuo.

Napoléon embrasse l'horizon d'un coup dVil. 11 suit depuis

quelques lieues les deux rives de la Kalonga : il sait qu'à Boro-

tlino cette rivière fait un coude à gauche, et, quoiqu'il ne voie

pas les hauteurs qui la forcent à cette déviation , il les devine,

et comprend que là se trouvent les principales positions de l'ar

mée russe. Mais la rivière, en protégeant l'extrême droite de

l'ennemi, laisse à découvert son centre et sa gauche : là seule

ment il est vulnérable ; c'est donc là qu'il faut frapper.

Mais d'abord , il est important de le débusquer de la redoute

qui protége sa gauche comme un ouvrage avancé ; de là, on sera

à même de mieux reconnaître sa position. Le général Compans

reçoit l'ordre de l'enlever; trois fois il s'en empare, trois

fois il en est repoussé; enfin une quatrième fois il y rentre et

s'y établit.

C'est de là que Napoléon peut enfin embrasser, dans les deux

tiers de slfn étendue à peu près , le champ de bataille où il va

avoir à manœuvrer.

Le reste de la journée du 5 est employé à des observations res

pectives : des deux côtés se prépare une bataille suprême. Les

Russes la passent tout entière dans les pompes du culte grec , et

invoquent par leurs chants le secours tout puissant de saint



94 • NAPOLÉON EMPEREUR.

Newski. Les Français, habitués aux Te Deum, et non aux priè

res, rappellent leurs hommes détachés, serrent leurs masses,

préparent leurs armes , disposent leurs parcs. Des deux côtés

les forces numériques se balancent: les Russes ont 130,000 hom

mes, et nous 125,000.

L'empereur campe derrière l'armée d'Italie , à la gauche de la

route. La vieille garde se forme en carré autour de sa tente, les

feux s'allument : ceux des Russes forment un demi-cercle vaste

et régulier: ceux des Français sont faibles, inégaux, sans ordre;

aucune place n'a encore été fixée aux différents corps, et le bois

manque. Pendant toute la nuit une pluie froide et fine tombe,

l'automne se déclare. Napoléon fait réveiller onze fois le prince

de Neufchàtel pour lui donner des ordres , et chaque fois il loi

demande si l'ennemi paraît toujours disposé à tenir: c'est que

plusieurs fois réveillé en sursaut par la crainte que les Russes

ne lui échappent, il a cru entendre des bruits de départ: il s'est

trompé , et la clarté du jour efface la lueur des bivouacs

ennemis.

A trois heures du matin , Napoléon monte à cheval, et , perdu

dans le crépuscule , avec une faible escorte, il longe, à demi-

portée de boulets, toute la ligne ennemie.

Les Russes couronnent toutes les crêtes, ils sont à cheval sur

la route de Moscou et le ravin de Gorka , au fond duquel coule

un petit ruisseau, et enfermés entre la vieille route de Smolensk

et la Moskowa. Barclay-de-Tolly , avec trois corps d'infanterie

et un de cavalerie , forme la droite , depuis la grande redoute

bastionnée jusqu'à la Moskowa: Bagration forme la gauche, avec

les septième et huitième corps , (46) depuis la grande redoute

jusqu'au bois taillis qui s'étend entre Semenofskouë et Onstiza.

Toute forte qu'elle était, cette position était défectueuse: la

faute en était au général Benigsen qui , remplissant les fonctions

de major-général de l'armée, avait porté toute son attention sur

la droite , défendue naturellement, et négligé la gauche: c'était

(40) Il est vrai que ce pluriel les devant les singuliers septième et huitième

n a pas trop bonne mine, mais pour réprouver cette manière de s'exprimer

courie et commode , les exemples en sont trop fréquents.
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pendant le côté faible; il était, il est vrai, couvert de trois

doutes , mais il y avait, entre elles et la vieille route de Mos-

iu, un intervalle de 500 toises garni seulement de quelques

iasseurs.

Voilà ce que fera Napoléon :

11 gagnera avec son extrême droite, commandée par Ponia-

wski , la route de Moscou , coupera l'arinée en deux, et, tan-

is que Ney, Davoust et Eugène contiendront la gauche, il re-

mlera tout le centre et la droite dans la Moskowa. C'est la

ième disposition qu'à Friedland : seulement à Friedland la ri-

ière se trouvait à dos de l'ennemi et lui coupait toute retraite,

indis qu'ici la Moskowa borde sa droite , et il a derrière lui un

lrrain favorable s'il veut se retirer.

Ce plan de bataille reçut une modification dans la journée. Ca

est plus Bernadotte , mais Eugène, qui attaquera le centre;

oniatowski , avec toute sa cavalerie , se glissera entre le taillis

t la grande route, et attaquera l'extrémité de l'aile gauche en

ième temps que Davoust et Ney l'aborderont de face : Ponia-

nvski reçoit à cet effet, outre sa cavalerie, deux divisions du

orps de Davoust. Cette distraction d'une partie de ses troupes

iet le comble à la mauvaise humeur du maréchal , qui est venu

reposer un plan qu'il juge infaillible et qu'il a vu repousser. Ce

lan consistait à tourner la position avant d'attaquer les redou

es , et à s'établir perpendiculairement sur l'extrémité de l'en-

emi. La manœuvre était bonne, mais hasardeuse, en ce que

U Russes , se voyant sur le point d'être coupés, ne se sentant

oint d'issue en cas de défaite , pouvaient décamper dans la nuit

ar la route de Mojaïsk, et ne nous laisser le lendemain qu'un

hamp de bataille désert, et des redoutes vides: or, c'était ce

ne Napoléon craignait à l'égal d'une défaite.

A quatre heures, Napoléon sort une seconde fois à cheval

our s'assurer que rien n'est changé : il arrive sur les hauteurs

e Borodino , et , la lunette à la main , recommence ses observa-

ions. Quoique peu de personnes l'accompagnent, il est reconnu :

m coup de canon, le senl qui fut tiré dans toute cette journée,

art des lignes russes , et le boulet vient ricocher à quelques pas

le l'empereur.
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A quatre heures et demie, l'empereur revient vers son camp

ment: il trouve M. de Beausset , qui lut apporte des lettres i

Marie-Louise et le portrait du roi de Rome par Gérard. Le po

trait est exposé devant la tente, et autour de lui s'est formé i

cercle de maréchaux , de généraux et d'officiers.

— Retirez ce portrait, dit Napoléon, c'est lui montrer trl

tôt un champ de bataille.

Rentré dans sa tente , Napoléon dicte les ordres suivants :-

— Il sera construit pendant la nuit deux redoutes, vis-à-vis i

celles que l'ennemi a élevées , et qui ont été reconnues pendai

la journée.

— La redoute de la gauche sera armée de 42 bouches à feu

et celle de la droite de 72.

— A la pointe du jour, la redoute de droite commencerai

tirer. Celle de gauche commencera aussitôt qu'elle aura entenili

tirer à sa droite.

— Le vice-roi jettera alors dans la plaine une masse considé

rable de tirailleurs qui fourniront une fusillade bien nourrie.

•— Le troisième corps et le huitième, sous les ordres du ma

réchal Ney, jetteront aussi quelques tirailleurs en avant.

— Le prince d'Ekmuhl restera en position.

— Le prince Poniatowski, avec le cinquième corps , se mettri

en route avant la pointe du jour, afin d'avoir, avant six heurei

du matin, débordé la gauche de l'ennemi.

— L'action engagée, l'empereur donnera ses ordres suivant

l'exigence de la situation.

Ce plan arrêté, Napoléon dispose ses masses de manière à nf

pas trop éveiller l'attention de l'ennemi : chacun reçoit ses in

structions , les redoutes s'élèvent, l'artillerie se met en position:

au point du jour, 120 bouches à feu accableront de boulets et

d'obus les ouvrages que la droite sera chargée d'enlever.

A peine si Napoléon peut dormir une heure : à chaque instant

il fait demander si l'ennemi est toujours là; différents mouve

ments qu'il exécute font deux ou trois fois croire à sa retraite:

il n'en est rien: seulement, il répare la faute sur laquelle Napo

leon a bâti tout son plan de bataille, en faisant porteràsagaucht

le corps entier de Touczkof , qui garnit tous les endroits faibles.
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A quatre heures , Rapp entre dans la tente de l'empereur, et

trouve le front appuyé entre ses deux mains: il relève la tète.

— Eh bien! Rapp? demande-t-il.

— Sire , ils sont toujours là.

— Ce sera une terrible bataille! Rapp, croyez-vous à la

ctoire ?

—. Oui , sire , mais sanglante !

— Je le sais, répond Napoléon: mais j'ai 80,000 hommes, j'en

srdrai 20,000, j'entrerai avec 60,000 dans Moscou; les traî-

turs nons y rejoindront, puis les bataillons de marche, et nous

irons plus forts qu'avant la bataille.

On voit que dans le nombre de ses combattants Napoléon ne

ompte ni sa garde , ni sa cavalerie : dès ce moment , son parti

st bien pris de gagner la bataille sans elles ; ce sera une affaire

'artillerie.

En ce moment, des acclamations retentissent: le cri de Vive

empereur court sur toute la ligne : aux premiers rayons du jour,

n vient de lire aux soldats la proclamation suivante , l'une des

lus belles , des plus franches et des plus concises de Napoléon.

CHAPITRE VI.

• Soldats !

• La voilà cette bataille que vous avez tant désirée : désor-

iais la victoire ne dépend que de vous : elle est nécessaire : elle

mènera l'abondance , et nous assurera de bons quartiers d'hiver

t un prompt retour vers la patrie.jSoyez les hommes d'Auster-

itz , de Friedland , de Witepsk et de Smolensk , et que la posté-

ité la plus reculée dise en parlant de nous:

• Il était à cette grande bataille sous les murs de Moscou. «

A peine les cris ont-ils cessé, que Ney, toujours impatient,

ait demander la permission de commencer l'attaque : tout prend

mssitôt les armes ; chacun se dispose pour cette grande scène

Dumas, Napoléon. 7
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qui va décider du sort de l'Europe ; les aides de camp parte'

comme des flèches dans toutes les directions.

X Compans , qui a si bien préludé la surveille , se glissera 1

long du taillis , entamera l'affaire en enlevant la redoute qui de

fend l'extrême gauche de Rapp , et Dessaix le secondera en s'«

vançant à couvert dans le taillis même : la division Friaut rei

tera en réserve. Dès que Davoust sera maître de la redoute, Ne

s'avancera en échelons pour s'emparer de Semenofskoï : ses di

visions ont beaucoup souffert àValoutina, et comptent à peia

15,000 combattants ; 10,000 Westphaliens devront les renforce

et former la seconde ligne : la jeune et la vieille garde fornieroo

la troisième et la quatrième. Murat divisera sa cavalerie. .'

gauche de Ney , en face du centre ennemi , se trouvera le corp

de Montbrun. Nausouti et Latour-Maubourg se trouveront placé

de manière à suivre les mouvements de notre droite. Enfii

Grouchy secondera le vice-roi qui, renforcé par les division:

Morand et Gérard , enlevées à Davoust , commencera par s'em

parer de Borodino , y laissera la division Delzons, et, passan

avec les trois autres la Kalouga , sur les trois ponts jetés dan,'

la matinée , attaquera la grande redoute du centre située sur si

rive droite. Une demi-heure suffit pour porter tous ces ordres

il est cinq heures et demie du matin : la redoute de droite coin

mence son feu, celle de gauche lui répond, tout s'ébraule, ton

marche , tout se porte en avant (*).

(*) Napoléon a fait lui-même la critique de ce plan :

« Cette première disposition était one faute grave, dit-il , et fut cause de II

tournure peu décisive que prit la bataille. 11 eût fallu jeter Davoust avei

quatre de ses divisions dans la trouée , entre la redoute de la gauche et lt

bois d'Oustiza , le faire suivre par Murat avec sa cavalerie , le faire appuyii

par Ney et ses Westphaliens en les dirigeant vers SemenofskoS , tandis qni

la jeune garde eût marché en échelons au centre des deux attaques et qal

Poniatowski, lié à Davonst, eût débordé la droite de Touczkof dans le boi:

d'Onstiza. Nous eussions tourné et accablé , dès le principe , la gauche à*

l'ennemi avec une masse irrésistible , nous l'eussions forcé à un changemeo

de front parallèle à la grande route de Moscou et à la Moskowa , qu'il aurai

eue à dos: il n'y avait dans cette trouée que quatre faibles régiments d(

chasseurs, embusqués dans le taillis, en sorte que le saccès ne semblait

pas douteux, etc." (JOMINI , fie politique et militaire de Napoléon, t. i,

pag. 230 et suivantes.)
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Davonst s'élance avec ses deux divisions : la gauche d'Eugène,

eimposée de la brigade Plansonne , qui devait rester en obser-

ation en se bornant à occuper Borodino , se laisse emporter,

ialgré le» cris de son général, dépasse le village et va se heur-

er aux hauteurs de Gorki , où les Russes l'écrasent par on feu

!e front et de flanc : alors le 92e régiment accourt de lui-même

l'aide du 106e, en recueille les débris et les ramène , mais dé

mit à moitié et ayant perdu son général.

En ce moment, Napoléon, jugeant que Poniatowski a eu le

emps d'opérer son mouvement, lance Davoust sur la première

•edoute : les divisions Compans et Dessaix le suivent, poussant

(0 canons devant elles. Toute la ligne ennemie prend feu comme

ine traînée de poudre.

L'infanterie marche sans tirer , elle se hâte pour arriver sur

e fen de l'ennemi et l'éteindre. Compans est blessé , Happ ac-

lourt pour remplacer Compans ; il s'élance au pas de course et

la baïonnette en avant; au moment où il touche à la redoute , il

tombe atteint d'une balle : c'est sa vingt-deuxième blessure :

Dessaix le remplace et est frappé à son tour ; le cheval de Da

voust est tué par un boulet; le prince d'Ekmuhl roule dans la

boue , on le croit tué ; il se relève et remonte à cheval, il en est

quine pour une contusion :

Rapp se fait porter devant l'empereur.

— Eh quoi ! Rapp , dit Napoléon ; encore blessé !

— Toujours , sire ; Votre Majesté sait que c'est mon habitude.

— Que fait-on là-haut ?

— Des merveilles ! Mais il faudrait la garde pour tout achever.

— Je m'en garderai bien , reprend Napoléon avec un mouve

ment qui ressemble à de l'effroi : je ne veux pas la faire démolir;

je gagnerai la bataille sans elle.

Alors Ney , avec ses trois divisions, se jette dans la plaine, et,

«'avançant par échelons, se porte, à la tête de la division Ledru,

sur cette redoute fatale qui a déjà fait la division Compans veuve

de ses trois généraux: il y entre par la gauche, tandis que les

braves qui ont commencé l'attaque escaladent par la droite.

Ney et Murat lancent la division Razout sur les deux autres

redoutes: elle est sur le point de s'en emparer, quand elle est

7*
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chargée par les cuirassiers russes. Il y a un moment d'incerti

tnde : cependant l'infanterie s'arrête , mais ne recule pas ; la ci

Valerie de Bruyère vient à son aide ; les cuirassiers russes sot

repoussés; Murat et Razout s'élancent, les retranchements sod

à eux.

Deux heures se sont passées à ces attaques: Napoléon s'étonn

de ne pas entendre le canon de Poniatowski , et de ne voir ancn

mouvement qui annonce chez l'ennemi une diversion. Pendante

temps Kutusoff, qui a pu aisément découvrir les grosses masse

prêtes à fondre sur sa gauche , y a fait filer le corps de Bags

wout: une de ses divisions marche à Oustiza , l'autre se jen

dans le taillis. En ce moment Poniatowski revient, il n'a pas p

trouver de passage dans la forêt; Napoléon l'envoie former l'a

trême droite de Davoust.

Cependant la gauche de la ligne russe est forcée et la plaint

ouverte: les trois redoutes sont à Ney , à Murat et à Davoust

mais Bagration continue de garder une attitude menaçante , ei

reçoit renfort sur renfort; il faut se hâter de le culbuter derrièri

le ravin de Semenofskoë , ou bien il pourra reprendre l'offensive

Tout ce qu'on peut traîner d'artillerie dans les redoutes y es

amené , et va appuyer leur mouvement. Ney se jette en avant

suivi de 15 à 20,000 hommes.

Au lieu de l'attendre , Bagration, qui craint d'être refoulé pai

le choc, se précipite à la tête de sa ligne , et marche à lui baïon

nettes basses. Les deux masses se rencontrent , la mêlée s'en

gage corps à corps , c'est un duel entre 40,000 hommes. Bagra

tion est grièvement blessé; les troupes russes, privées un mo

ment de direction, s'ébranlent pour fuir : Konownitzin en preni

le commandement, les ramène derrière le ravin de Semenofskoé'i

et, protégé par une artillerie bien placée, arrêle l'élan de nos

colonnes. Murat et Ney sont épuisés; tous deux ont fait des

efforts surhumains ; ils envoient demander des renforts à Napo

léon. L'empereur ordonne à la jeune garde de marcher: elle se

met en mouvement; mais presque aussitôt, en portant les yeni

sur Borodino , et en voyant quelques régiments des soldats d'Eu

gène ramenés par la cavalerie d'Ouwaroff, il croit que tout le

corps du vice-roi est en retraite, et ordonne à la jeune garde de



chapitre vi.

'arrêter. En place de la jeune garde, -îl euypie; à l^ej-et à jHuçat.

ionte l'artillerie de réserve : cent pièce*' «fé «àaori s'éiaorcéirt io-

jilop, pour prendre place sur les hauteurs conquises.

Voici ce qui s'est passé du côté d'Eugène :

Après avoir été tenu près d'une heure en suspens par l'échauf-

îourée de la brigade Plausonne, le vice-roi a passé la Kalouga sur

quatre petits ponts jetés par le génie. A peine sur l'autre rive, il

s'est hâté d'obliquer à droite pour enlever la grande redoute si

tuée entre Borodino etSemenofskoë, qui couvre le centre de l'en

nemi. La division Morand débouche la première sur le plateau,

lance le 30e régiment sur la redoute et s'avance, en colonnes pro

fondes, pour le seconder: ceux qui les forment sont de vieux sol

dats, calmes au feu comme à la parade ; ils s'avancent l'arme au

iras, et, sans tirer un seul coup de fusil, ils pénètrent dans la

redoute , malgré le feu terrible de la première ligne de Paske-

witch. Mais celui-ci a prévu l'événement; il se' jette avec la se

conde ligne sur les flancs de la colonne: lermoloff s'avance, avec

me brigade des gardes , pour le seconder. En voyant le secours

qni lui arrive , la première ligne fait volte-face : la division Mo

rand est prise dans un triangle de feu : elle recule, laissant dans

la redoute le général Bonami et le 30e régiment; Bonami s'y fait

'ner, la moitié du 3l)e tombe autour de lui. C'est en ce moment

ine N'apoléou a vu quelques régiments repasser la Kalouga ; il a

crn la ligne de retraite meuacée, et a retenu sa jeune garde.

Cependant, Hutusolf a profité du moment d'hésitation qu'il a

^adansNey et dans Murât: pendant qu'ils se roidissent pour con

server leurs positions , le général ennemi appelle au secours de

sa gauche toutes ses réserves et jusqu'à la garde russe. Grâce à

toos ces renforts, Konownitzin, qui a remplacé Bagration blessé,

reforme sa ligne. Sa droite s'appuie à la grande redoute qu'atta

que Eugène, sa gauche touche aux bois; 50,000 hommes s'amas-

seH en bloc , et se mettent en mouvement pour nous refouler en

arrière; leur artillerie éclate, leur fusillade petille, balles et

Volets déchirent nos rangs ; les soldats de Friant, placés en pre-

o«ere ligne, assaillis par une grêle de mitraille, hésitent, se trou

blent, un colonel se rebute et commande la retraite ; mais Murat,
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qui.sst.pas'tc.iit, est derrière lui; Murat l'arrête, le saisit au co/-

rîe),.",*! IçiegjirdaoCRfHifcÀ'face :

— Que faites-vous ? lui dit-il.

— Vous voyez bien qu'où ne peut tenir ici, lui répond le co

lonel, en lui montrant la terre couverte de ses hommes.

— Eh f ! j'y reste bien, moi, répond Murat.

—. C'est juste, dit le colonel; soldats, face en tête, allons nous

faire tuer.

Et il reprend, avec son régiment, son poste sous la mitraille.

En ce moment , nos redoutes s'enflamment , quatre-vingts nou

velles bouches à feu éclatent à la fois: le secours qu'attendaient

Murat et Ney est arrivé ; seulement il a changé de nature, mais il

n'en est que plus terrible.

Néanmoins les masses épaisses et profondes, mises en mouve

ment, continuent de marcher, et l'on voit d'abord nos boulets

faire dans leurs rangs de profondes trouées ; n'importe, elles con

tinuent. Mais aux boulets succède la mitraille : écrasées sons cet

ouragan de fer, elles cherchent à se reformer, la pluie mortelle

redouble : elles s'arrêtent, n'osent avancer davautage, et cepen

dant ne veulent pas faire un pas en arrière. Ou elles n'entendent

plus les commandements de leurs généraux , ou leurs généraux,

inhabiles à manœuvrer de si grands corps, perdent la tête. Quoi

qu'il en soit, 40,000 hommes sont là, qui se laissent foudroyer

pendant deux heures: c'est un massacre effroyable, une boucherie

sans fin : on vient dire à Ney et à Murat que les munitions s'é

puisent. Ce sont les victorieux qui se lassent les premiers.

Ney se rejette en avant, étendant sa ligne droite , afin de tour

ner la gauche de l'ennemi; Murat et Davoust secondent ce mou

vement: la baïonnette et la fusillade détruisent ce quiaéchappé

à l'artillerie : la gauche de l'armée russe est anéantie. Les vain

queurs, tout en appelant à grands cris la garde, se retournent

vers le centre, et accourent à l'aide d'Eugène: tout se dispose

pour l'attaque de la grande redoute.

Monlbrun, dont le corps est placé directement en face du centre

ennemi, marche sur lui au pas de charge; à peine a-t-il fait le

quart du chemin, qu'il est coupé en deux par un boulet; Caulain-

court le remplace : il se met à la tête du 5e de cuirassiers , et se
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précipite sur la redoute, en même temps queles divisioni Morand,

Gérard et Bourcier, soutenues par les légions de'la Vistale, 'l'at

taquent de trois côtés à la fois. Au moment où il y pénètre , il

tombe blessé mortellement : à l'instant même, son brave régiment,

abimé par le feu de l'infanterie d'Ostermann et de la garde russe,

placées derrière l'ouvrage , est obligé de reculer , et va se refor

mer sons la protection de nos colonnes. Mais , en ce moment,

Eugène l'aborde à son tour, à la tête de ses trois divisions, s'en

empare et y prend le général Lichatschefs. Aussitôt, tout en s'y

établissant, il lance le corps de Grouchy sur les débris des ba

taillons de Doctoroff: les chevaliers gardes et la garde russe s'a

vancent au-devant des nôtres : Grouchy est obligé de faire un

mouvement rétrograde ; mais ce mouvement a donné le temps à

Belliard de ramasser trente pièces d'artillerie , qui sont déjà en

batterie dans la redoute.

Mors, les Russes se reforment avec la même opiniâtreté qu'ils

°ot déjà montrée, leurs généraux les ramènent: ils se rappro

chent en colonnes serrées , pour reprendre la redoute qu'ils nous

ont fait payer si cher. Eugène les laisse approcher à portée de

fnsil, et démasque ses trente pièces; elles s'enflamment toutes à

la fois : les Russes tourbillonnent un instant et se reforment en

core : cette fois, ils approchent jusqu'à la bouche des pièces, qui

1es écrasent en éclatant. Eugène, Murat et Ney envoient cour

riers sur courriers à Napoléon : ils demandent à grands cris la

garde ; l'armée ennemie tout entière est détruite , si Napoléon la

leur accorde: Belliard, Dam, Berthier le pressent. «Et s'il y a

«ne seconde bataille demain, répond-il, avec quoi la livrerai-je ? '

La victoire et le champ de bataille sont à nous ; mais nous ne

pouvons pas poursuivre l'ennemi , qui se retire sous notre feu,

sans discontinuer le sien, et bientôt s'arrête et se retranche dans

«ne seconde position.

Alors, Napoléon monte à cheval, s'avance vers Semenofskoë,

v'isite tout le champ de bataille, où viennent encore, de temps en

temps, ricocher quelques boulets perdus. Enfin, appelant Mortier,

loi ordonne' de faire avancer la jeune garde, mais de ne pas

dépasser le nouveau ravin qui le sépare de l'ennemi ; puis il re

vient sous sa tente.
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/A dix; hv'u.^3 du, swï, Attirat, qui se bat depuis six heures du

mâtin , accourt pou i, annoncer que l'ennemi passe en désordre la

Moskowa, et qu'il va lui échapper de nouveau; il redemande en

core cette garde qui n'a pas donné de la journée, et avec laquelle

il promet de surprendre et d'achever les Russes. Mais cette fois,

comme les autres, Napoléon refuse, et laisse s'échapper cette ar

mée qu'il avait si grande hâte de rejoindre. Le lendemain elle

avait entièrement disparu , laissant Nappléon maître du plus hor

rible champ de bataille qui ait peut-être jamais existé. 60,000

hommes, dont un tiers nous appartenait, étaient couchés dessus;

nous avions 9 généraux tués, et 34 blessés. Nos pertes étaient

immenses et sans résultats proportionnés.

Le 14 septembre, l'armée entra à Moscou.

Tout devait être sombre dans cette guerre , jusqu'aux triom

phes^') : nos soldats étaient habitués à entrer dans des capita

les, et non dans des nécropoles: Moscou semblait une vaste

tombe, partout déserte et partout silencieuse. Napoléon s'établit

au Kremlin, et l'armée se répandit dans la ville : puis la nuit vint.

CHAPITRE VII.

Au milieu de la nuit, Napoléon fut éveillé par le cri : Au feu',

Des lueurs sanglantes pénétraient jusqu'à son lit. Il courut à sa

fenêtre: Moscou était en flammes: Érostrate sublime, Rotops-

chin avait à la fois immortalisé son nom et sauvé son pays.

Il fallut échapper à cet océan de flammes qui montait comme

une marée. Le 16 , Napoléon , entouré de ruines , enveloppé par

l'incendie, fut forcé de quitter le Kremlin et de se retirer au châ

teau de Peteroskoï. Là commence sa lutte avec ses généraux,

qui lui conseillent de se retirer pendant qu'il en est temps encore

et d'abandonner sa fatale conquête. A ce langage étrange et in-

(47) Dans ce cas notre iit est tout le contraire dejnsque. S9U vent dire

excepté, exclu,jusque veut dire inclus.
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accoutumé, il hésite et tourne alternativement les yeux vers Pa

ris et vers Saint-Pétersbourg: cent cinquante lieues seulement le

séparent de l'une, huit cents lieues de l'autre : marcher sur Saint-

Péterbourg, c'est constater sa victoire; reculer sur Paris, c'est

avouer sa défaite.

Pendant ce temps, l'hiver arrive qui ne conseille plus, mais qui

ordonne. Le 15, le 16, le 17 et le 18 octobre, les malades sont

évacués sur Mojaïsk et Smolensk ; le 22 Napoléon sort de Mos

cou; le 23 le Kremlin saute. Pendant onze jours la retraite s'o

père sans trop grands désastres , quand tout à coup , le 7 novem

bre, le thermomètre descend de 5 degrés à 18 au-dessous de la

glace; et le vingt-neuvième bulletin , en date du 14, apporte à

Paris la nouvelle de désastres inconnus auxquels les Français ne

croiraient pas , s'ils ne leur étaient racontés par leur empereur

lui-même.

A compter de ce jour, c'est un désastre qui égale nos plus gran

des victoires: c'est Cambyse enveloppé dans les sables d'Am-

mon ; c'est Xercès repassant l'Hellespont dans une barque ; c'est

Varron ramenant à Rome les débris de l'armée de Cannes. De

ces 70,000 cavaliers qui ont traversé le Niémen , à peine peut-on

former quatre compagnies de 150 hommes chacune, pour servir

d'escorte à Napoléon. C'est le bataillon sacré: les officiers y

prennent le rang de simples soldats, les colonels y sont sous-offi

ciers , les généraux capitaines. Il y a un maréchal pour colonel,

un roi pour général; et le dépôt qui lui est confié , le palladium

qu'il conserve, c'est un empereur.

Quant au reste de l'armée, voulez-vous savoir ce qu'il devient

dans ces vastes steppes détrempés , entre ce ciel de neige qui

pèse sur sa tête et ces lacs glacés qui s'enfoncent sous lui?

Ecoutez :

• Généraux , officiers et soldats , tous étaient dans le même ac-

Motrement et marchaient confondus: l'excès du malheur avait

fait disparaître tous les rangs : cavalerie, artillerie, infanterie,

tout était pêle-mêle.

,La plupart avaient sur leurs épaules une besace remplie de

firine , et portaient , pendu à leur côté, un pot attaché avec une
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corde : d'autres traînaient par la bride des ombres de chevaux,

sur lesquels étaient chargés l'attirail de la cuisine et les chétives

provisions.

« Ces chevaux étaient eux-mêmes des provisions, d'autant pins

précieuses qu'on n'était point obligé de les transporter, et que,

lorsqu'ils succombaient , ils servaient de pâture à leurs maîtres.

On n'attendait pas qu'ils eussent expiré pour les dépecer : dès

qu'ils tombaient, on se jetait dessus pour en enlever toutes les

parties charnues.

• La plupart des corps de l'armée étaient dissous. Il s'était

formé de leurs débris une multitude de petites corporations, com

posées de huit ou dix individus, qui s'étaient réunis pour marcher

ensemble, et chez lesquels toutes les ressources étaient en commun.

• Plusieurs de cps coteries avaient un cheval, pour porter leurs

bagages, l'attirail de la cuisine et les provisions : ou bien chacun

des membres était muni d'un bissac destiné à cet usage.

• Ces petites eommunautés, entièrement séparées de la masse

générale, avaient un mode d'existence isolé, et repoussaient de

leur sein tout ce qui ne faisait pas partie d'elles-mêmes. Tous les

individus de la famille marchaient serrés les uns contre les autres,

et prenaient le plus grand soin de ne pas se diviser au milieu de

la foule. Malheur à celui qui avait perdu sa coterie : il ne trou

vait en aucun lieu personne qui prit à lui le moindre intérêt, et

qui lui donnât le plus léger secours : partout il était maltraité et

poursuivi durement : on le chassait sans pitié de tous les feux

auxquels il n'avait pas de droit, et de tous les endroits où il vou

lait se réfugier: il ne cessait d'être assailli que lorsqu'il était

parvenu à rejoindre les siens. Napoléon vit passer devant ses

yeux cette masse, vraiment incroyable , de fugitifs et d'hommes

désorganisés.

• Qu'on se ligure, s'il est possible, cent mille malheureux, les

épaules chargées d'un bissac , et soutenus par de longs bâtons,

couverts de guenilles les plus grotesquement disposées, fourmil

lant de vermine, et livrés à toutes les horreurs de la faim. Qu'à

ces accoutrements, indices de la plus affreuse misère, on joigne

des physionomies affaissées sous le poids de tant de maux; qu'on

ce represente ces hommes pâles, couverts de la terre des bivouacs,
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ioircis par la fumée , les yeux caves et éteints, les cheveux en

iésordre , la barbe longue et dégoûtante ; et l'on n'aura qu'un

faible aperçu du tableau que présentait l'armée.

«Nous cheminions péniblement, abandonnés à nous-mêmes au

nilieu des neiges , sur des routes à peine tracées , à travers des

léserts et d'immenses forêts de sapins.

• Ici, des malheureux , minés depuis longtemps par la maladie

et par la faim, succombaient sous le poids de leurs maux, et ex

traient au milieu des tourments et en proie au plus violent dés

espoir. Là, on se jetait avec fureur sur celui à qui l'on soupçon

nait des provisions , et on les lui arrachait, malgré sa résistance

apiniâtre et ses affreux jurements.

• D'un côté, on entendait le bruit que faisait le broiement des

cadavres, déjà morcelés , que les chevaux foulaient aux pieds ou

qu'écrasaient les roues de voitures ; de l'autre, les cris et les gé

missements des victimes auxquelles les forces avaient manqué, et

qui, gisant sur le chemin, et luttant avec effort contre la plus ef

frayante agonie, mouraient dix fois en attendant la mort.

• Plus loin, des groupes réunis autour du cadavre d'un cheval,

se battaient entre eux pour eu disputer les lambeaux. Pendant

que les uns coupaient les parties charnues extérieures, les autres

s'enfonçaient jusqu'à la ceinture dans les entrailles , pour en ar

racher le cœur et le foie.

• De toutes parts, des figures sinistres, effrayées, mutilées par

la congélation , partout, en un mot, la consternation, la douleur,

la famine et la mort.

«Pour supporter les atteintes de ces affreuses calamités qui

pesaient sur nos têtes , il fallait être doué d'une âme pleine d'é

nergie et d'un courage inébranlable. Il était indispensable que la

force morale s'accrût à mesure que les circonstances devenaient

plus périlleuses. Se laisser affecter par la considération des scè

nes déplorables dont on était témoin, c'était se condamner soi-

même: on devait donc fermer son cœur à tout sentiment de pitié.

Ceux qui furent assez heureux pour trouver, au-dedans d'eux-

mêmes , une force de réaction suffisante pour résister à tant de

maux , développèrent la plus froide insensibilité et la fermeté la

plus imperturbable.
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' Au milieu des horreurs dont ils étaient environnés, on le

voyait, calmes et intrépides, supporter toutes les vicissitude«

braver tous les dangers , et, à force de voir la mort se présente

devant eux sous les formes les plus hideuses, s'accoutumer, pou

ainsi dire, à l'envisager sans effroi.

• Sourds aux cris de la douleur qui, de toutes parts, retentis

saient à leurs oreilles, si quelque infortuné succombait sons leur

yeux ils les détournaient froidement, et sans éprouver la iuoindn

émotion, continuaient leur chemin.

«Ainsi, ces malheureuses victimes restaient abandonnées soi

les neiges , se soulevant tant qu'elles avaient de force , puis re

tombant insensiblement, sans recevoir de qui que ce fût un mol

de consolation , sans que personne se mît en devoir de leur por

ter le plus petit secours. Nous marchions constamment à grands

pas , silencieux et la tète baissée, et nous ne nous arrêtions qu'à

la nuit fermée.

«Excédé de fatigue et de besoin, il fallait encore que chacun

de nous alors s'occupât avec ardeur de trouver, sinon un loge

ment, du moins un abri contre l'âpreté de la bise. On se préci

pitait dans les maisons, les granges, les hangars et tons les bâti

ments que l' ou rencontrait. Au bout de quelques instants, on y

était entassé de manière à ne pouvoir plus ni entrer ni sortir.

Ceux qui ne pouvaient s'y introduire s'établissaient en dehors,

derrière les murailles , et à proximité. Leur premier soin était

de se procurer du bois et de la paille pour leur bivouac : à cet

effet, ils escaladaient toutes les maisons environnantes , et enle

vaient d'abord les toitures; puis, quand elles ne suffisaient pas,

ils arrachaient les solives des greniers, les cloisons, et finissaient

par démolir le bâtiment de toutes pièces, par le raser entière

ment , malgré l'opposition de ceux qui s'y étaient réfugiés et qui

le défendaient de tous leurs moyens. Si l'on n'était pas chassé

de cette manière des chaumières où l'on cherchait un asile, on

courait risque d'y être dévoré par les flammes : car très-souvent,

quand on ne pouvait entrer dans les maisons, on y mettait le feu

pour en faire sortir ceux qui s'y trouvaient. C'est sortout ce qui

arrivait quand des officiers généraux s'eu étaient emparés , après

en avoir expulsé les premiers occupants.
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• II fallait donc se résoudre à se mettre au bivouac. Aussi, au

ieu de se loger dans les maisons, on avait pris l'habitude de les

lémolir de fond en comble , et d'en disperser les matériaux au

nilieu des champs, pour s'en construire des abris isolés. Dès

ju'on s'était pourvu , autant que le permettaient les localités, de

se qui était nécessaire pour établir ses bivouacs, on allumait du

[eu, et chacun des membres de la coterie s'empressait de con-

ieurir à la préparation du repas.

"Pendant que les uns s'occupaient de la confection d'une

bouillie , les autres pétrissaient des galettes que l'on faisait cuire

sous la cendre. Chacun tirait de son bissac les tranches de viande

de cheval qu'il avait conservées , et les jetait sur les charbons

pour les faire rôtir.

• La bouillie était la nourriture la plus ordinaire. Or voici ce

que c'était que cette bouillie. Comme il était impossible de se

procurer de l'eau , parce que la glace couvrait toutes les sources

et tous les marais, on faisait fondre dans une marmite une quan

tité suffisante de neige pour produire le volume d'eau dont on

avait besoin : on délayait ensuite dans cette eau , qui était noire

et bourbeuse , une portion de la farine plus ou moins grossière

dont on était pourvu , et l'on faisait épaissir ce mélange jusqu'à

la consistance de la bouillie : ensuite on l'assaisonnait avec du

sel, ou, à son défaut, on y jetait deux ou trois cartouches, qui,

en lui donnant le goût de la poudre, lui étaient son extrême fa

deur, et la coloraient d'une teinte foncée qui la faisait ressembler

beaucoup au brouet noir des Spartiates.

« Peudant qu'on préparait ce potage , on surchargeait les char

bons de chair de cheval, coupée en filets, qu'on saupoudrait éga

lement de poudre à canon. Le repas achevé, chacun s'endormait

bientôt, accablé de fatigue et affaissé sous le poids de ses maux,

pour recommencer le lendemain le même geure de vie.

'A la pointe du jour, sans qu'aucun instrument militaire don

nât le signal du départ, la masse entière levait spontanément sou

bivouac et reprenait son mouvement. ...(*)*

(') Relation du sieur René Bourgeois.
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CHAPITRE Vni.

Vingt jours s'écoulèrent ainsi. Pendant ces vingt jours, l'a r

mée sema sur sa route 200,000 hommes, 500 pièces de canon j

pnis elle vint aboutir à la Bérésina , comme un torrent à ut

gouffre.

Le 5 décembre , tandis que les restes de l'armée agonisaient à

Wilna , Napoléon, sur les instances du roi de Naples, du vice-roj

d'Italie et de ses principaux capitaines, partit en traîneau, dei

Smorgoni pour la France. Le froid avait alors atteint 27 degrés

au-dessous de zéro.

Le 18 au soir, Napoléon se présentait dans une mauvaise ca

lèche aux portes des Tuileries, qu'on refusa d'abord de lui ouvrir.

Tout le monde le croyait encore à Wilna.

Le surlendemain, les grands corps de l'État viurent le féliciter

sur son arrivée.

Le 12 janvier 1813, un sénatus-consnlte mit à la disposition du

ministre de la guerre 350,000 conscrits.

Le 10 mars, on apprit la défection de la Prusse.

Pendant quatre mois, la France tout eutière fut une place

d'armes.

Le 15 avril, Napoléon quittait de nouveau Paris, à la tête de

ses jeunes légions.

Le 1er mai, il était à Lutzen, prêt à attaquer l'armée combinée,

russe et prussienne, avec 250,000 hommes, dont 200,000 appar

tenaient à la France, et dont 50,000 étaient Saxons , Bavarois,

Westphaliens , Wurtembergeois , et du grand-duché de Berg. Le

géant que l'on croyait abattu, s'était relevé aussitôt: Antée avait

touché la terre.

Comme toujours, ses premiers coups furent terribles et décisifs.

Les armées combinées laissèrent sur le champ de bataille de Lot-

zen 15,000 hommes, tués ou blessés, et aux mains des vainqueurs

2,000 prisonniers. Les jeunes recrues s'étaient mises, do premier

coup , au niveau des vieilles troupes. Napoléon s'était exposé

comme un sous-lieutenant.

Le lendemain, il adressa à son armée la proclamation suivante.
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• Soldats !

' Je suis content de vous: vous avez rempli mon attente. La

itaille de Lutzen sera mise au-dessus des batailles d'Auster-

:z , d'Iéna, de Friedland et de la Moskowa. Dans une seule

ornée, vous avez déjoué tous les complots parricides de vos èn-

imis. Nons rejetterons les Tartares dans leurs affreux climats,

i'iis ne doivent pas franchir: qu'ils restent dans leurs déserts

: glaces , séjour d'esclavage , de barbarie et de corruption , où

homme est ravalé à l'égal de la brute. Vous avez bien mérité

e l'Europe civilisée. Soldats , l'Italie , la France , l'Allemagne,

ous rendent des actions de grâces.'

La victoire de Lutzen rouvre au roi de Saxe les portes de

'resde. Le 8 mai, l'armée française l'y précède ; le 9, l'empereur

iit jeter un pont sur l'Elbe, derrière lequel s'est retiré l'ennemi;

: 20, il l'atteint et le force dans la position retranchée de Baut-

en ; le 21 , il continue la victoire de la veille , et dans ces deux

ours, où Napoléon développe les plus savantes manœuvres de la

tratégie, les Russes et les Prussiens perdent 18,000 hommes,

iés ou blessés, et 3,000 prisonniers.

Le lendemain dans une mauvaise affaire d'arrière-garde, le gé

rerai Bruyère a les deux jambes emportées , le général du génie

(irgener et Duroc sont tués du même conp de canon.

L'armée combinée est en pleine retraite : elle a traversé la

(eisse , la Queiss et la Bober, fouettée encore par le combat de

Iprotteau, où Sébastiani lui prend 22 canons, 80 caissons et

'00 hommes. Napoléon la suit pied à pied, et ne lui donne pas

m moment de relâche : ses camps de la veille sont nos bivouacs

lu lendemain.

Le 29 , le comte Schuwalow , aide de camp de l'empereur de

ttssie , et le général prussien Kleist se présentent aux avant-

'ostes pour demander un armistice.

Le 30 , une nouvelle conférence a lieu au château de Liegnitz,

nais sans amener de résultat.

L'Autriche méditait un changement d'alliance. Afin de rester

leutre le plus longtemps possible , elle se proposa comme mé
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diatrice et fut acceptée : le résultat de sa médiation fut un t

mistice conclu à Plesswitz, le 4 juin.

Un congrès s'assembla aussitôt à Prague , pour négocier !

paix; mais la paix était impossible. Les puissances confédéré!

demandèrent que l'empire fût restreint à ses frontières du Rh'u

des Alpes et de la Meuse. Napoléon regarda ces prétentioi

comme une insulte : tout fut rompu , l'Autriche passa à la coal

tion , et la guerre , qui pouvait seule vider ce grand procès , a

commença.

Les adversaires se présentèrent de nouveau sur le champ I

bataille; les Français avec 300,000 hommes, dont 40,000 4

cavalerie, occupant le cœur de la Saxe, sur la rive droite i

l'Elbe ; les souverains alliés, avec 500,000 hommes, dont 100,00'

de cavalerie, menaçant sur les trois directions de Berlin, de l

Silésie et de la Bohême. Napoléon, sans s'arrêter à calcule

cette énorme différence numérique , reprend l'offensive avec s

rapidité ordinaire : il divise son armée en trois masses , ponssi

l'une sur Berlin , où elle doit opérer contre les Prussiens et lel

Suédois, laisse la seconde stationnaire à Dresde, pour observe:

l'armée russe de Bohême , enfin , de sa personne , marche avei

la troisième contre Bliicher, en laissant une réserve à Littaw.

Bliicher est atteint et culbuté; mais, au milieu de la chasii

qu'il donne à son ennemi, Napoléon apprend que les 60,000 Fran

çais qu'il a laissés à Dresde sont attaqués par 180,000 alliés: il

détache de son corps d'armée 35,000 hommes: tandis qu'on k

croit à la poursuite de Bliicher, il arrive, rapide comme l'éclair,

mortel comme la foudre. Le 29 août, les alliés attaquent Dresde

de nouveau et sont repoussés ; le lendemain ils reviennent à li

charge avec toutes leurs masses; leurs masses sont brisées,rompues

anéanties; toute cette armée, qui combat sous lesyeuxd'Alexandre,

est un instant menacée d'une destruction totale, et ne parvient à

se sauver qu'en laissant 40,000 hommes sur le champ de bataille.

C'est à cette bataille que Moreau a les deux jambes emportée!

par un des premiers boulets tirés par la garde impériale , et

pointé par Napoléon lui-même.

Alors s'opère la réaction habituelle: le lendemain de cette

terrible boucherie, un agent de l'Autiche se présente à Dresde,
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jrteur de paroles amies. Mais , tandis qu'on échange les pre-

iières négociations , on apprend que l'armée de Silésie , qu'on a

iissée à la poursuite de Bliicher, a perdu 25„000 hommes ; que

elle qui marchait sur Berlin a été battue par Bernadotte; enfin,

ne presque tout le corps de Vandamme , qui poursuit les Russes

t les Autrichiens , avec une armée moindre d'un tiers que la

enr , a été refoulé par cette masse, qui, s'étant arrêtée un in

tact dans sa fuite, a reconnu l'infériorité de son ennemi.

Ainsi, cette 'fameuse campagne de 1814, où Napoléon doit

tre vainqueur partout où il sera , et vaincu partout où il ne sera

ias, commence en 1812.

A> ces nouvelles , les négociations sont rompues.

Napoléon, remis à peine d'une indisposition que l'on croit un

mipoisonnement, marche aussitôt sur Magdebourg: son inten-

ion est de faire une pointe sur Berlin , et de s'en emparer en re-

iassant l'Elbe à Wittemberg : plusieurs corps sont déjà arrivés

lans cette ville, lorsqu'une lettre du roi de Wurtemberg an- .

ionce que la Bavière a changé de parti, et que, sans déclaration

le guerre , sans avertissement préalable, les deux armées au-

richienne et bavaroise, cantonnées sur les bords de l'Inn , se

iont réunies ; que 80,000 hommes , sous les ordres du général de

Vrède , sont en marche vers le Rhin ; enfin , que le Wurtemberg, .

toujours constant de cœur dans son alliance, mais contraint par .

me pareille masse, a été forcé d'y joindre son contingent. Dans

(ainze jours, 100,000 hommes cerneront Mayence.

L'Autriche a donné l'exemple de la défection , et l'exemple est

iaivi. (+a)

Le plan de Napoléon , médité deux mois , et peur lequel tout

kait déjà disposé , forteresses et magasins , est changé en une

leure : au lieu de rejeter les alliés entra l'Elbe et la Saalè , en

nanœuvrant sous la protection des. places et des magasins de

Torgau, Wittemberg, Magdebourg et Hambourg, d'établir la

çuerre entre l'Elbe et l'Oder, où l'armée française possède Glo-

5an , Custrin et Stettin , Napoléon se décide à se retirer sur le

(48) Quelle différence grammaticale y a-t-il entre les deux phrases : son

exemple est suivi , et l'empereur est obéi. '

Damas, Napoléon. 8
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Rhin. Mais auparavant, il faut qu'il batte les alliés, pour li

Ôter la possibilité de le poursuivre dans sa retraite ; au

marche-t»il à eux, au lieu de les fuir , et le 16 octobre , il les n

contre à Leipsick. Les Français et les alliés se retrouvent

face, les Français avec 157,000 combattants et 600 pièces i

canon , les alliés avec 350,000, hommes et une artillerie donl

de la nôtre.

Le même jour, on se bat huit heures: l'armée française e

victorieuse; mais un corps d'armée qu'on attend'de Dresde, poi

compléter la défaite "des ennemis , n'arrive pas : nous n'en cm

. chons pas moins sur le champ de bataille.

Le 17, l'armée russe et autrichienne reçoit un renfort.

Le 18, elle attaque à son tour:

Pendant quatre heures le combat se soutient avec avantage

mais tout à coup-, 30,000 Saxons, qui occupent une des position

les plus importantes de la ligne, passent à l'ennemi et tournen

60 bouches à feu. Tout semble perdu , tant la défection es

inouïe , tant le changement est terrible.

Napoléon accourt avec la moitié de sa garde, attaque le

Saxons, les chasse devant lui , leur reprend une partie de soi

artillerie, et les foudroie.avec les canons chargés par eux-mêmes

Les alliés font un mouvement rétrograde : ils ont perdu dans ce

deux journées 150,000 hommes de leurs meilleures troupes. Celti

nuit encore', nous couchons sur lé champ de bataille.

Le canon a, sinon réubli un entier équilibre, du moins faii

disparaître la grande disproportion , et une troisième bataille si

présente avec toutes chances favorables, lorsqu'on vient annoi,

cer à Napoléon qu'il ne reste plus dans les parcs que 16,01)1

coups à tirer; on a tiré 230,000 pendant les deux dernières b*

taillés : il faut songer à la retraite. Le résultat des deux vic

toires est perdu : on a sacrifié inutilement 50,000 hommes.

A deux heures du matin , le mouvement rétrograde comment«

et est dirigé sur Leipsick , l'armée se retirera derrière l'Elster,

afin de se trouver en communication avec Erfurth , d'où elle

attend les munitions qui lui manquent. Mais sa retraite ne s'est

pas opérée si mystérieusement que l'armée alliée ne s'éveille «

bruit : elle croit d'abord qu'elle va être attaquée et se met sn«
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es gardes ; mais bientôt elle apprend la vérité : les Français

'iioqueurs se retirent: elle ignare pour quelle cause, mais elle

irofite de leur retraite. Au point du jour, les alliés attaquent

'arrière-garde , pénètrent avec elle dans Leipsick. Nos soldats

e retournent, font face à l'ennemi, combattent pied à pied, pour

lonner le temps à l'armée de passer le seul pont de l'Elster sur

ei)nel s'effectue la retraite. Tout à coup une détonation terrible

«fait entendre: on s'inquiète, on s'informe, et l'on apprend

[a'un sergent, sans en avoir reçu l'ordre de son chef, a fait

iauter le pont. 40,000 Français, poursuivis par 200,000 Russes

it Antricbiens , sont séparés de l'armée par une rivière torren-

ueuse : il faut qu'ils se rendent ou qu'ils se fassent tuer. Une

iartie se noie, l'autre s'eusevelit sous les décombres du faubourg

le Ranstad.

.

i ' •

CHAPITRE IX.

Le 20, l'armée française arrive à Weissenfels et commence à

ie reconnaître. Le prince Poniatowski , les généraux Vial , Du-

noutier et Rochambeau, sont noyés ou tués; le prince de la

Moskowa , le duc de Raguse , les généraux Souham , Compans,

Latour-Maubourg et Friedrichs , sont blessés ; le prince Emile

le Darmstadt, le comte de Hochberg, les généraux Lauriston,

Delmas , Rozniecki, Krasinski , Valory , Bertrand, Dorsenne,

l'Etzko, Colomy, Bronikowski, Siwowitz , Malahowski , Rau-

tenslrauch et Stockhorn , sont prisonniers ; nous avons laissé

lans l'Elster et dans les faubourgs de la ville 10,000 morts,

15,000 prisonniers, 150 pièces de canon et 500 chariots.

Quant à ce qui restait encore de troupes de la confédération,

slles avaient déserté dans le trajet de Leipsick à Weissenfels.

A Erfurth, où elle arriva le 23 , l'armée française était réduite

à ses propres forces, 80,000 hommes à peu près.

Le 28, en arrivant à Schluchtern , Napoléon obtient des ren

seignements positifs sur les mouvements de l'armée austro-ba

8*
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varoise : elle a fait des marches forcées , elle est arrivée sur 1

Meia.

Le 30, l'armée française la rencontre rangée en bataille it

vaut Hanau , et interceptant le chemin de Francfort. Elle 11

Yjpasse sur le ventre en lui tuant 6,000 hommes, et traverse I

Rhin les 5, 6 et 7 novembre.

Le 9 , Napoléon est de retour à Paris.

Là, les défections le poursuivent. De l'extérieur elles vol

s'étendre dans l'intérieur. Après la Russie l'Allemagne, aprà

l'Allemagne l'Italie, après l'Italie la France.

La bataille d'Hanau avait donné lieu à de nouvelles conféra

ces. Le baron de Saint-Aignan, le prince de Metternich, le comt

Nesselrode et lord Aberdeen, s'étaient réunis à Francfort. N«

poléon obtiendrait la paix en abandonnant la confédération i

Rhin , eu renonçant à la Pologne et aux départements de l'Elbe

la France resterait dans ses limites naturelles , les Alpes et li

Rhin : puis on discuterait en Italie une frontière qui nous sépa

rât de la maison d'Autriche.

Napoléon souscrivit à ces bases, et fit mettre sous les yeux di

sénat et du corps législatif les pièces relatives aux négociations

déclarant qu'il était disposé à faire les sacrifices demandés. Li

corps législatif, mécontent de ce que Napoléon lui avait impos

un président, sans présentation de candidats, nomma une com

mission de cinq membres pour examiner ces actes. Ces cinq rap

porteurs, connus par leur opposition au système impérial, étaien

MM. Lainé, Gallois, Flaugergues , Raynouard et Maine de Birao

Ils firent une adresse dans laquelle ils laissèrent reparaître

après onze ans d'oubli , le mot de liberté : Napoléon déchira l'a

dresse , et renvoya le corps législatif. Pendant ce temps , les vé

ritables intentions des souverains alliés se faisaient jour, au ni

lieu de leurs protocoles trompeurs. Ils n'avaient, comme à Pra

gue , voulu que gagner du temps : ils rompirent de nouveau le

conférences, en indiquant un prochain congrès à CliâtiUon-sur

Seine. C'était à la fois un défi et une insulte. Napoléon accepta

l'un, et s'apprêta à se venger de l'autre; et, le 25 janvier 1814,

il partit de Paris , laissant sa femme et son fils sous la protection

des officiers de la garde nationale.
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L'empire était envahi par tons les points. Les Autrichiens s'a-

ançaient en Italie ; les Anglais avaient passé la Bidassoa et pa

tissaient sur la cime des Pyrénées ; Schwartzemberg, avec la

rande armée, forte de 150,000 hommes, débouchait par la

uisse ; Bliicher était entré par Francfort, avec 130,000 Prus-

iens; Bernadotte avait envahi la Hollande et pénétrait en Bel-

ique , avec 100,000 Suédois et Saxons. 700,000 hommes , for-

«és , par leurs défaites même , à la grande école de la guerre

apoléonienne , s'avançaient au cœur de la France, négligeant

outes les places fortes , et se répondant les uns aux autres par

m seul cri ; Paris ! Paris !

Napoléon reste seul contre le monde entier. Il a 150,000 hom

nes, à peine, à opposer à ces masses immenses. Mais il a re-

rouvé , sinon la confiance , du moins le génie de ses jeunes an

nées : la campagne de 1814 sera son chef-d'œuvre stratégique.

D'un coup d'oeil , il a tout vu , tout embrassé , et , autant

]u'il est au pouvoir d'un homme , il a paré à tout. Maison est

:hargé d'arrêter Bernadotte en Belgique ; Augereau marchera

iu-devant des Autrichiens , à Lyon ; Soult maintiendra les An

glais derrière la Loire; Eugène défendra l'Italie; pour lui, il se

chargera de Bliicher et de Schwartzemberg.

11 se jette entre eux avec 60,000 hommes, court d'une armée

à l'autre, écrase Bliicher à Champaubert, àMontmirail, à Châ

teau-Thierry et à Montereau. En dix jours , Napoléon a rem

porté cinq victoires, et les alliés ont perdu 90,000 hommes.

Alors , de nouvelles négociations se renouent à Châtillon-sur-

Seine : mais les souverains alliés , de plus en plus exigeants,

proposent des conditions inacceptables. Ce n'était plus seule

ment les conquêtes de Napoléon qu'il s'agissait d'abandonner,

c'était les limites de la république qu'il fallait échanger contre

celles de la vieille monarchie.

Napoléon répondit par un de ces élans de lion qui lui étaient

si familiers. Il bondit de Mery-sur-Seine à Craone, de Craone à

Reims , et de Reims à Saint-Dizier. Partout où il rencontre l'en

nemi , il le chasse, le culbute, l'écrase. Mais, derrière lui, l'en

nemi se reforme, et, toujours vaincu, avance toujours.

C'est que partout où Napoléon n'est pas, sa fortune est absente.
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Les Anglais sont entrés à Bordeaux; les Autrichiens occupent

Lyon ; l'armée de Belgique , réunie aux débris de l'armée dd

Bliicher, reparaît sur ses derrières. Ses généraux sont mous,

paresseux, fatigués. Chamarrés de cordons, écrasés de titres,'

gorgés d'or, ils ne veulent plus se battre. Trois fois les Prus

siens, qu'il croit tenir à sa merci, lui échappent; la première*

fois, sur la rive gauche de la Marne, par une gelée subite qui

raffermit les boues au milieu desquels ils devaient périr, la se

conde fois , sur l'Aisne , par la reddition de Soissons , qui leur

ouvre un passage en avant au moment où ils ne peuvent plus re

culer en arrière; enfin, à Craone , parla négligence du duc de

Raguse , qui se laisse enlever une partie de son matériel par une

surprise de nuit. Tous ces présages n'échappent point à Napo-'

léon , qui sent que , malgré ses efforts , la France lui échappe desri

mains. Sans espoir d'y conserver un trône , il veut au moins y

obtenir une tombe, et fait, mais inutilement, tout ce qu'il pent

pour se faire tuer, à Arcis-sur-Aube et à Sainl-Dizier. 11 a fait <

un pacte avec les boulets et les balles.

Le 29 mars, il reçoit à Troyes, où il a poursuivi Winzinge-1

rode , la nouvelle que les Prussiens et les Russes marchent en

colonnes serrées sur Paris.

Il part aussitôt, arrive le 1er avril à Fontainebleau , et ap

prend que Marmont a capitulé la veille , à cinq heures du soir, et

que, depuis le matin, les alliés occupent la capitale.

Trois partis lui restaient à prendre.

11 avait encore à ses ordres 50,000 soldats , les plus braves et

les plus dévoués de l'univers. Il ue s'agissait, pour être sur

d'eux, que de remplacer les vieux généraux, qui avaient tout à

perdre, par les jeunes colonels , qui avaient tout à gagner: à sa

voix , encore puissante , la population pouvait s'insurger. Mais

alors, Paris était sacrifié, les alliés le brûlaient en se retirantI

et il n'y a qu'un peuple comme les Russes que l'on puisse sauver

par un pareil remède.

Le second était de gagner l'Italie, en ralliant les 25,000

hommes d'Augereau , les 18,000 du général Grenier, les 15,000

du maréchal Suchet , et les 40,000 du maréchal Soult. Mais ce

parti n'amenait aucun résultat: la France restait occupée par
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nnemi , et les plus grands malheurs pouvaient résulter pour

e de cette occupation.

Restait le troisième , qui était de se retirer derrière la Loire,

de faire la guerre de partisans.

Les alliés viurent fixer ses irrésolutions, en déclarant que

mpereur Napoléon était le seul obstacle à la paix générale.

Cene déclaration ne lui laissait plus que deux ressources :

Sortir de la vie à la manière d'Annibal :

Descendre du trône à la manière de S y 1 1 a .

Il tenta, dit-on, la première; le poison de Cabanis fut impuis-

it. . . . " ,

Alors, il se décida à recourir à la seconde; et , sur un chiffon

papier, aujourd'hui perdu, il écrivit ces lignes, les plus im

itantes peut-être qu'une. main mortelle ait jamais tracés :

'Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napo-

la était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Eu- ,

pe, l'empereur Napoléon , fidèle à son serment, déclare qu'il

nonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie, '

rce qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie,

'il ne soit prêt à faire à la Erance. • *

Pendant un an le monde sembla vide.

i.



NAPOLÉON A L'ILE D'ELBE

LES CENT-JOURS.

CHAPITRE I.

Napoléon était roi de l'île d'Elbe.

En perdant l'empire du monde , il n'avait vonlu , d'abord , en

rien conserver que son malheur. «Un petit écu par jour et un

cheval, avait-il dit; voilà tout ce qui m'est nécessaire.« Aussi,

forcé par les instances de ceux qui l'entouraient, lorsqu'il pou

vait prendre l'Italie , la Toscane , la Corse , avait-il jeté les yeux

sur le,petit coin de terre où nous le retrouvons.

Mais en négligeant ses intérêts, il avait longuement débanu

les droits de ceux qui l'accompagnaient. l C'étaient d'abord les

généraux Bertrand et Drouot, l'un grand maréchal du palais,

l'autre aide de camp de l'empereur; c'était le général Cam-

bronne, major du 1er régiment de chasseurs de la garde ; c'é

taient le baron Jermanowski, major des lanciers polonais, le

chevalier Malet, les capitaines d'artillerie Cornuel et Raoul, les

capitaines d'infanterie Loubers, Lamourette, Hureau et Combi:

enfin , les capitaines de lanciers polonais Balinski et Schoultz.

Ces officiers commandaient à 400 hommes j pris parmi les gre
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adiers et les chasseurs à pied de la vieille garde , qui avaient

btenu la permission d'accompagner en exil leur ancien empe-

enr. En cas de retour en France, Napoléon avait stipulé pour

nx la conservation de leurs droits de citoyens-

Ce fut le 3 mai 1814, à six heures du soir, que la frégate The

hdaunted mouilla dans la rade de Porto-Ferrajo.

Le général Dalesme , qui y commandait encore pour la France,

t rendit à bord à l'instant même , pour rendre à Napoléon ses

iommages respectueux.

Le comte Drouot, nommé gouverneur de l'île, se rendit à terre

iour se faire reconnaître en cette qualité , et se faire rendre les K

orts de Porto-Ferrajo. Le baron Jermanowski , nommé comman-

lant d'armes de la place , l'accompagnait , ainsi que le chevalier

Baillon, fourrier du palais, pour préparer le logement de Sa

Majesté.

Le soir même , toutes les autorités , le clergé et les principaux

labitants , se rendirent d'eux-mêmes en députation à bord de la

frégate , et furent admis en présence de l'empereur.

Le lendemain 4, au matin, un détachement de troupes porta

dans la ville le nouveau drapeau que l'empereur avait adopté , et

qui était celui de l'île , c'est-à-dire , d'argent à la bande de gueu- Y

les avec trois abeilles d'or en la bande. Il fut aussitôt arboré sur

le fort de l'Étoile , au milieu des salves d'artillerie : la frégate

anglaise le salua à son tour, ainsi que tous les vaisseaux qui

étaient dans le port.

Vers deux heures , Napoléon descendit à terre avec toute sa

suite. Au moment où il mit le pied sur le sol de l'île, il fut sa

lué par 101 coups de canon tirés par l'artillerie des forts, et aux

quels la frégate anglaise répondit par 24 coups et par les cris et

les vivat de tout son équipage.

L'empereur portait l'uniforme de colonel des chasseurs à che

val de la garde ; il avait substitué, à son chapeau, la cocarde

rouge et blanche de l'île à la cocarde tricolore.

Avant d'entrer dans la ville , il fut reçu par les autorités , le

clergé et les notables, précédés du maire, qui lui présenta les

clefs de Porto-Ferrajo, sur un plat d'argent. Les troupes de la

garnison étaient sous le3 armes et formaient la haie: derrière
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elles était entassée la population tont entière, non-seulement de

la citadelle, mais des autres villes et villages, qui était accouroi

de tous les coins de l'île. Us ne pouvaient croire qu'ils eussent

pour roi , eux , pauvres pêcheurs , l'homme dont la puissance , le

nom et les exploits, avaient rempli le monde. Quant à Napoléon,

il était calme , affable et presque gai.

Après avoir répandu au maire, il se rendit avec son cortége à

la cathédrale , où l'on chanta un Te Deum: puis, à la sortie de

l'église, il se rendit à l'hôtel de la mairie, provisoirement destiné

à lui servir de demeure. Le soir, la ville et le port furent spon

tanément illuminés.

Le général Dalesme publia, le même jour, la proclamation

suivante, rédigée par Napoléon:

« Habitants de l'île d'Elbe,

• Les vicissitudes humaines ont conduit au milieu de vous l'em

pereur Napoléon : son propre choix vous le donne pour souverain.

Avant d'entrer dans vos murs , votre nouveau monarque m'a

adressé les paroles suivantes , que je m'empresse de vous faire

connaître , parce qu'elles sont le gage de votre bonheur futur.

«Général, m'a dit l'empereur, j'ai sacrifié mes droits à l'inté

rêt de la patrie , et je me suis réservé la souveraineté et la pro

priété de l'île d'Elbe. Toutes les puissances ont consenti à cet

arrangement. En faisant connaître aux habitants cet état de cho

ses , dites-leur que j'ai choisi cette île pour mon séjour , en con

sidération de la douceur de leurs mœurs et de leur climat : as

surez-les qu'ils seront l'objet constant de mon intérêt ,1e pins

vif. .

« Elbois , ces paroles n'ont pas besoin de commentaires , elles

formeront votre destinée. L'empereur vous a bien jugés : je vons

dois cette justice , et je vous la rends.

«Habitants de l'île d'Elbe , je m'éloignerai bientôt de vous, et

cet éloignement me sera pénible; mais l'idée de votre bonheur

adoucit l'amertume de mon départ, et, en quelque lieu que je

puisse être , je conserverai toujours le souvenir des vertus des

habitants de l'île d'Elbe.

• Dalesme. »
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L«es 400 grenadiers arrivèrent le 26 mai : le 28, le général

(alesme partit avec l'ancienne garnison. L'île était entièrement

ivrée à son nouveau souverain.

Napoléon ne pouvait rester longtemps inactif. Après avoir con-

acré les premiers jours aux travaux indispensables de son in-

tallation, il monta à cheval le 18 mai et visita l'île tout entière :

. voulait s'assurer par lui-même de l'état où se trouvait l'agri-

nlture, et quels étaient les produits plus au moins certains de

ile , comme commerce , pêche , extraction de marbres et de mé-

«nx : il visita surtout avec une attention particulière les car-

ières et les mines qui en sont la principale richesse.

De retour à Porto-Ferrajo, après avoir vu (49) jusqu'au dernier

illage et avoir donné partout aux habitants des preuves de sa

iollicitude , il s'occupa d'organiser sa cour, et d'appliquer les

•evenus publics aux plus pressants besoins. Ces revenus se com-

iosaient: des mines de fer dont on pouvait tirer un million par

m ; de la pêche du thon, qui était affermée de quatre à cinq cent

nille francs ; des salines , dont l'exploitation accordée à une so

iiété pouvait rapporter à peu près la même somme ; enfin , de

'imposition foncière et de quelques droits de douanes. Tous ces

iroduits , réunis aux deux millions qu'il s'était réservés sur le

;rand-livre , pouvaient lui constituer à peu près quatre millions

',1 demi de revenu.

Napoléon dit souvent qu'il n'avait jamais été si riche.

Il avait quitté l'hôtel de la mairie pour une jolie maison bour-

;eoise qu'il appelait pompeusement son palais de ville. Cette

aaison était située sur un rocher, entre le fort Falcone et le fort

le l'Etoile , dans un bastion appelé le Bastion des Moulins ; elle

!onsistait en deux pavillons et un corps de logis qui les réunis-

iait. De ses fenêtres, on dominait la ville et le port, couchés à

ies pieds, de sorte qu'aucun objet nouveau ne pouvait échapper

i l'œil du maître.

Quant à son palais des champs , il était situé à San-Martino.

^vant son arrivée ce n'était qu'une chaumière, qu'il avait fait re

construire et meubler avec goût: au reste, l'empereur n'y cou

ta)) Ellipse de tout. Voir Note 47.
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cbait jamais , c'était an but de promenade et voilà tout. Situéi

au pied d'une montagne très-élevée , côtoyée par un torrent , ei»

vironnée d'une prairie , elle embrassait la ville placée en amphi

théâtre devant elle, an pied de la ville le port, et à l'horizon,

an delà de la surface vaporeuse de la mer, les rivages de la Tof,

cane. ^

Au bout de six semaines, Madame mère arriva à l'île <l*Elbe,

et quelques jours après la princesse Pauline. Cette dernière avait

rejoint l'empereur à Frejus et avait voulu s'embarquer avec lui;

mais elle était si souffrante alors , que le médecin s'y était op

posé. Le capitaine anglais s'était alors engagé à revenir prendre

la princesse à un jour fixé : ce jour s'étant écoulé et la frégate

n'ayant point paru , la princesse avait profité d'un navire napo

litain pour faire sa traversée. A ce premier voyage, elle ne resta

que deux jours, et partit pour Naples ; mais, le 1er novembre,

le brick tInconstant la ramena de nouveau, pour ne plus quitter

l'empereur.

On comprend qu'en retombant d'une activité si grande dans un

repos si absolu, Napoléon avait eu besoin de se créer des occu

pations régulières. Aussi toutes ses heures étaient remplies. 11

se levait avec le jour, s'enfermait dans sa bibliothèque et tra

vaillait à ses Mémoires militaires jusqu'à huit heures du matin :

alors il sortait pour inspecter les travaux , s'arrêtait pour inter-

roger les ouvriers , qui presque tous étaient des soldats de sa

garde: il faisait vers les onze heures un déjeuner très-frugal:

dans les grandes chaleurs , lorsqu'il avait fait de longnes courses

ou beaucoup travaillé , il dormait après déjeuner une heure on

deux, et ressortait habituellement sur les trois heures, soit à

cheval, soit en calèche , accompagné par le grand maréchal Ber

trand et par le général Drouot , qui dans cette excursion ne le

quittaient jamais ; sur la route il écoutait toutes les réclamations

qu'on pouvait lui adresser, et ne laissait jamais personne sans

l'avoir satisfait : à sept heures il rentrait, dînait avec sa soeur,

qui habitait le premier étage de son palais de ville , admettait à

sa table, tantôt l'intendant de l'île, M. de Balbiani , tantôt le

chambellan Vantini, tantôt le maire de Porto-Ferrajo, tantôt le

colonel de la garde nationale, enfin, quelquefois, les maires de
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Porto-Longone et de Rio. Le soir, on montait chez la princesse

Pauline.

Qnant à Madame mère, elle habitait nne maison à part, que

e chambellanVantini lui avait cédée.

Cependant l'île d'Elbe était devenue le rendez-vous de tons les

;urieux de l'Europe ; et bientôt l'affluence des étrangers fut si

grande , que l'on fat obligé de prendre des mesures pour éviter

les desordres inséparables de la réunion de tant d'individus in

connus , parmi lesquels se trouvaient (5°) bon nombre d'aventu

riers venant chercher fortune. Les produits du sol furent bien

tôt insuffisants , et il fallut s'en procurer sur le continent : le

commerce de Porto-Ferrajo s'en accrut, et cet accroissement

améliora la situation générale. Ainsi, dans son exil même, la

présence de Napoléon était une source de prospérité pour le pays

qui le possédait : son influence s'était étendue jusqu'aux dernières

classes de la société : une atmosphère nouvelle enveloppait l'île.

Parmi ces étrangers, les plus nombreux étaient des Anglais;

ils paraissaient attacher le plus grand prix à le voir et à l'enten

dre. De son côté, Napoléon les recevait avec bienveillance.

Lord Bentinck, lord Douglas et plusieurs autres seigneurs de la

haute aristocratie , rapportèrent en Angleterre un précieux sou

venir de la manière dont ils avaient été reçus.

De toutes les visites que recevait l'empereur, les plus agré

ables étaient celles d'un grand nombre d'officiers de toutes les

nations, Italiens, Français, Polonais, Allemands, qui venaient

lui offrir leurs services. 11 leur répondait qu'il n'avait ni places,

ni grades à leur donner. — Eh bien ! nous servirons comme sol

dats, disaient-ils. Et, presque toujours, il les incorporait dans

les grenadiers. Ce dévouement à son nom était ce qui le flattait

le plus.

Le 15 août arriva : c'était la fête de l'empereur : elle fut célé

brée avec des transports difficiles à décrire; et ce dut être, ha

bitué comme il l'était aux fêtes officielles , un spectacle entière-

(50) Nombre d'aventurier*, comme quantité d'aventuriers , se trouve ren

forcé ici par hon ; beaucoup d'aventuriers , formé de beau coup , en serait

à peu près le modèle.
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ment neuf pour lui. La ville donna un bal à l'empereur et à I

garde : une vaste tente, élégamment ornée, fut construite suri

grand'place , et Napoléon ordonna de la laisser ouverte de toi

les côtés, pour que le peuple entier prit part à la fête.

Ce que l'on entreprenait de travaux de tous côtés était chos

incroyable. Deux architectes italiens, MM. Bargini, romain , i

Bettarini , toscan , traçaient les plans des constructions arrêtés

mais, presque toujours, l'empereur en changeait les disposition

d'après ses idées , et en devenait le seul créateur et le véritabt

architecte. Ainsi, il changea le tracé de plusieurs routes corn

mencées , il alla chercher une fontaine dont l'eau lui paraissai

de meilleure qualité que celle que l'on buvait à Porto-Ferrajo, e

en dirigea le cours jusqu'à la ville.

Quoiqu'il suivît probablement de son regard d'aigle les évéïu

ments européens , Napoléon était donc, en apparence, entière

ment soumis à sa fortune. Personne même ne doutait qu'avec le

temps il ne s'habituât à cette vie nouvelle , entouré comme il

l'était par l'amour de tous ceux qui s'approchaient de lui ; lors

que les souverains alliés se chargèrent eux-mêmes de réveiller )<

lion , qui probablement ne dormait pas.

CHAPITRE II.

Napoléon habitait déjà depuis plusieurs mois son petit empire,

s'occupant à l'embellir par tous les moyens que lui suggérait soir

génie ardent et inventif, lorsqu'il fut secrètement averti que l'on

venait de débattre son éloignement. La France , par l'organe il

M. de Talleyrand, réclamait à grande force, au congrès de

Vienne, cette mesure , comme indispensable à sa sûreté, repré

sentant sans cesse combien il était dangereux , pour la dynastie

régnante, que Napoléon résidât si près des côtes d'Italie et i«

Provence. Elle faisait surtout remarquer au congrès que, s'il se

lassait de son exil, l'illustre proscrit pouvait en quatre jourl

passer à Naples , et de là, avec l'aide de son beau-frère Moral
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ii y régnait encore, descendre à la tête d'une armée dans les

•evinces de la haute Italie, déjà mécontentes, les soulever an

.emier appel, et renouveler ainsi la lutte mortelle qui venait

peine de se terminer.

Pour appuyer cette violation du traité de Fontainebleau, on

rgnait (5I) de la correspondance du général Excelmans avec le

iide Naples , correspondance qui venait d'être saisie, et qui

iisait soupçonner une conspiration flagrante dont le centre était

l'ile d'Elbe , et dont les ramifications s'étendaient en Italie et

a France. Ces soupçons furent bientôt appuyés d'une autre con-

iiration que l'on découvrit à Milan , et dans laquelle se trou

vent impliqués plusieurs officiers généraux de l'ancienne armée

alienne.

L'Autriche ne voyait pas non plus d'un œil tranquille ce dan-

ereux voisinage : la Gazette d'Augsbourg, son organe, s'ex

piait, au reste, ouvertement à cet égard : on y lisait textuelle

ment ces paroles :

'Si inquiétants que soient les événements de Milan, on doit

eanmoies se tranquilliser, en pensant qu'ils pourront peut-être

'ntribuer à éloigner le plus tôt possible un homme qui , sur le

'cher de l'ile d'Elbe, tenait dans ses mains les fils de ces trames

iedies par son or, et qui, aussi longtemps qu'il resterait à

'«imité des côtes d'Italie , ne laisserait pas les souverains de

!s pays jouir tranquillement de leurs possessions.'

Cependant, le congrès, malgré la conviction générale, n'o-

"tpas,surdes preuves si faibles, prendre une détermination

Il se trouvait en contradiction manifeste avec les principes de

«dération si fastueusement émis par les souverains alliés : il

icida que , pour n'avoir pas l'air de violer les traités existants,

serait fait des ouvertures à Napoléon , et qu'on tâcherait de le

'terminer à quitter volontairement l'île d'Elbe, sauf, dans le

u ou il s'y refuserait , à employer alors la violence. On s'oc-

f« donc immédiatement du choix d'une autre résidence. Malte

ll designée , mais l'Angleterre y vit des inconvénients: de pri-

"mer, Napoléon pouvait devenir grand maître.

' Arguait. L'u se prononce. Le verbe , arguer , passer par l'argue,

'PPrtme cet „.
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Elle proposa Sainte-Hélène.

La première idée de Napoléon fnt que ces bruits étaient répi

dus par ses ennemis eux-mêmes , afin de le porter à quelque a

de désespoir qui permît de violer vis-à-vis de lui les promet

faites. En conséquence, il fit partir à l'instant même pour Vier

un agent discret, adroit et fidèle, avec mission de déconv

quelle confiance il pouvait avoir dans les avis qu'on lui av

donnés. Cet homme était recommandé au prince Eugène Bei

harnais, qui, se trouvant alors à Vienne, et dans l'intimité

l'empereur Alexandre , devait savoir ce qui se passait au ci

grès. Cet agent se procura bientôt tous les renseignements i

cessaires , et les fit parvenir à l'empereur. En outre , il organ

une correspondance active et sûre, à l'aide de laquelle Napolé

devait être mis au courant de tout ce qui se passerait.

Outre cette correspondance avec Vienne, Napoléon avait ce

servé des communications avec Paris , et chaque nouvelle qui

arrivait lui indiquait une réaction puissante contre les Bourboi

Ce fut alors, placé qu'il était dans cette double position, q

lui vinrent les premières idées du projet gigantesque qu'il o

bientôt à exécution.

Napoléon fit pour la France ce qu'il avait fait pour Vieune.

envoya des émissaires munis d'instructions secrètes , pour s':

surer plus positivement de la vérité , et nouer, s'il y avait lie

des intelligences avec ceux de ses amis qui lui étaient restés t

voués et avec ceux des chefs de l'armée qui, se trouvant les pi

maltraités, devaient être les plus mécontents.

Ces émissaires , à leur retour, confirmèrent la vérité des ne

velles auxquelles Napoléon n'osait croire : ils lui donnèrent

même temps l'assurance qu'une sourde fermentation régnait da

le peuple et dans l'armée , que tous les mécontents , et le nom!

en était immense , tournaient les yeux de son côté et implorait

son retour; enfin, qu'une explosion était inévitable, et qo

était impossible aux Bourbons de lutter longtemps encore cont

l'animadversion qu'avaient soulevée l'impéritie (") et l'impi

voyance de leur gouvernement.

(52) Prononcez : impérùsie , comme calvitie , diplomatie , minutie.
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Il o'y avait donc plus de doute : d'un côté , le danger ; de

atre, l'espérance : une prison éternelle sur un rocher an milieu

l'Océan, ou l'empire du monde.

Napoléon prit sa résolution avec sa rapidité habituelle: en

ins de huit jours, tout fut décidé dans son esprit. Il ne s'agis-

t plus que d'aviser aux préparatifs d'une pareille entreprise

is éveiller les soupçons du commissaire anglais chargé de ve-

• de temps à autre visiter l'île d'Elbe, et sous la surveillance

lirecte duquel (53) on avait placé toutes les démarches de l'ex-

ipereur.

Ce commissaire était le colonel Campbell , qui avait accom

pii é l'empereur lors de son arrivée. Il avait à sa disposition

e frégate anglaise , avec laquelle il allait incessamment de

rto-Ferrajo à Gènes , de Gênes à Livourne, et de Livourne à

rto-Ferrajo. Son séjour dans cette dernière rade était ordi-

irement d'une vingtaine de jours , pendant lesquels le colonel

scendait à terre , et allait faire , en apparence, sa cour à Na-

léon.

11 fallait aussi tromper les agents secrets qui pouvaient se

mver dans l'île, détourner l'instinctive et clairvoyante sagacité

s habitants ; enfin, donner entièrement le change sur ses inten-

lns.

A cet effet, Napoléon fit continuer avec activité les travaux

mmencés : il fit faire le tracé de plusieurs nouvelles routes qu'il

proposait d'établir dans tous les sens, en travers et autour de

le ; il fit réparer et rendre propre au roulage celle de Porto-

irrajo à Porto-Longone ; et, comme les arbres étaient fort rares

ins l'île, il fit venir du continent une grande quantité de mûriers

fil planta des deux côtés du chemin. Puis, il s'occupa active-

ent de faire achever sa petite maison de San-Martino , dont les

avanx s'étaient ralentis ; il commanda en Italie des statues et

!s vases, y acheta des orangers et des plantes rares ; enfin , il

irut y donner tous ses soins , comme à une demeure qu'il devait

thiter longtemps.

A Porto-Ferrajo, il fit démolir les vieilles masures qui entou-

(53) Voir Note 24.

Dumas, Napoléon. 9
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raient son palais et un long bâtiment qui servait de logement

officiers, jusqu'à la hauteur d'une terrasse, dont les dimens

furent augmentées de manière à en faire une place d'armes,

y passer en revue deux bataillons. Une ancienne église a

donnée fut accordée aux habitants pour la construction (

théâtre, où devaient venir les meilleurs acteurs d'Italie (54). !

tes les rues furent réparées. La porte de Terre n'était pratie

que pour des moles : on l'élargit, et, à l'aide d'une terrasse

route devint facile au transport de toutes sortes de charrois.

Pendant ce temps, et pour donner plus de facilité encoi

l'exécution de son projet , il faisait faire au brick VInconsti

qu'il s'était réservé en toute propriété , et au chébec l'EU

qu'il avait acheté, de fréquents voyages à Gênes , à Livourni

Naples, sur les côtes de Barbarie et même en France, afin à"

bituer à leur vue les croisières anglaises et françaises. En el

ces navires parcoururent successivement, en tous sens et à ]i

sieurs reprises, le littoral de la Méditerranée, avec le pavi

elbois , sans être aucunement inquiétés. C'était ce que vo«

Napoléon.

Ce fut alors qu'il s'occupa sérieusement des préparatifs de

départ. Il fit porter la nuit et avec le plus grand secret, à I*

de tInconstant, une grande quantité d'armes et de munitions

fit renouveler les habits de sa garde, son linge et sa chaussa

il rappela les Polonais, qui se trouvaient détachés à Porto-L

gone et dans la petite île de la Pianosa , où ils gardaient le U

il accéléra l'organisation et l'instruction du bataillon de ci

seurs, qu'il formait avec des hommes recrutés seulement en Co

et en Italie. Enfin, dans les premiers jours de février, tout

trouva prêt pour profiter de la première occasion favorable qi

mèneraient les nouvelles que l'on attendait de France.

Ces nouvelles arrivèrent enfin: c'était un colonel de l'ancien

armée qui en était porteur. Il repartit presque aussitôt fi

Naples.

Malheureusement, le colonel Campbell et sa frégate étaient

(54) Devaient venir exprime un futur bien sûr, comme allaient vem'

futur tout proche.
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moment dans le port. 11 fallut attendre, sans marquer la

iindre impatience, et en l'entourant des égards ordinaires, que

temps de sa station habituelle s'écoulât. Enfin , dans l'après-

idi du 24 février, il fit demander la permission de présenter ses

minages à l'empereur: il venait prendre congé de luietdeman-

!r ses commissions pour Livourne. Napoléon le reconduisit jus-

i'à la porte, et les gens de service purent entendre ces derniers

ots qu'il lui adressa: "Adieu, monsieur le colonel: je vous sou-

iite un bon voyage. Jusqu'au revoir.»

A peine le colonel était-il sorti que Napoléon fit demander le

rand maréchal : il passa une partie de la journée et de la nuit

afermé avec lui , se coucha à trois heures du matin , et se leva

a point du jour.

An premier coup d'œil qu'il jeta sur le port, il vit la frégate

nglaise occupée à appareiller. Dès lors, comme si une puissance

i agique avait enchaîné son regard à ce bâtiment, il ne le quitta

lus des yeux; il lui vit déployer l'une après l'autre toutes ses

oiles, lever son ancre, se mettre en marche, et, par un bon vent

ie sud-est, sortir du port et cingler vers Livourne.

Alors, il monta sur la terrasse avec une lunette, et continua de

uivre la marche du bâtiment qui s'éloignait: vers midi, la fré

gate ne sembla plus qu'un point blanc sur la mer; à une heure,

•He avait disparu tout à fait.

Anssitôt, Napoléon donna ses ordres. Une des principales dis-

iositions fut un embargo de trois jours , mis sur tous les bâti-

nents qui se trouvaient dans le port; les plus petits bateaux fu

rent assujettis à cette mesure, qui fut exécutée à l'instant même.

Puis, comme le brick l'Inconstant et le chébec fEtoile n'étaient

pas suffisants pour le transport, on traita avec les patrons de trois

ou quatre navires marchands que l'on choisit parmi les meilleurs

voiliers. Le soir même, tous les marchés étaient passés , et les

bâtiments à la disposition de l'empereur.

Dans la nuit du 25 au 26 , c'est-à-dire du samedi au dimanche,

Napoléon convoqua les principales autorités et les plus notables

habitants, dont il composa une espèce de conseil de régence ; puis

nommant le colonel de la garde nationale , Lapi , commandant de

l'île , il confia la défense du pays à ses habitants , en leur reconr
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mandant sa mère et sa sœur: enfin, sans indiquer précisent

le but de l'expédition qu'il allait tenter, il rassura d'avance cet

auxquels il s'adressait sur le succès qu'elle devait obtenir, pu

mit, en cas de guerre, d'envoyer des secours pour défendre fil

et leur enjoignit de ne jamais la rendre à aucune puissance qi

sur un ordre émané de lui.

Le matin, il pourvut à quelques détails concernant sa mais«

prit congé de sa famille, et ordonna l'embarquement.

A midi, la générale battit.

A deux heures , le rappel lui succéda. — Ce fut alors que Ni

poléon annonça lui-même à ses vieux compagnons d'armes à que

les destinées nouvelles ils étaient appelés. Au nom de laFranci

à l'espoir d'un prochain retour dans la patrie , un cri d'enthol

siasme retentit, des larmes coulèrent: les soldats rompirent leui

rangs, se jetant dans les bras les uns des autres, courant coma

des insensés , et se jetant à genoux devant Napoléon comme M

vant un dieu.

Madame mère et la princesse Pauline regardaient, en pleuran

cette scène des fenêtres du palais.

A sept heures, l'embarquement était terminé.

A huit heures, Napoléon passa du port sur un canot : quelque

minutes après, il était à bord de l'Inconstant. Au moment on ii

mit le pied, un coup de canon se fit entendre : c'était le signaH

départ.

Aussitôt la petite flottille appareilla , et, par un vent sud-sw

est assez frais, sortit de la rade, puis du golfe, se dirigeant ver

le nord-ouest, et longeant aune certaine distance les côtes d'Italie

Au moment même où elle mettait à la voile, des émissaire

partaient pour Naples et Milan, tandis qu'un ofBcier supérieurs

dirigeait vers la Corse , afin d'y tenter un soulèvement qui pn'pi

rerait un refuge à l'empereur, en cas de non-succès en Franci

Le 27, au point du jour, chacun monta sur le pont, pour s'«

surer du chemin qu'on avait fait pendant la nuit. L'étonnemei

fut grand et cruel lorsqu'on s'aperçut qu'on avait fait tont ai

plus six lieues : à peine avait-on doublé le cap Saint-André ou

le vent avait molli, et qu'un calme désespérant lui avait succédr

Lorsque le soleil eut éclairé l'horizon, on aperçut vers l'oues',
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r les côtes de la Corse , la croisière française , composée de

:ux frégates : la Fleur de Lis et la Melpomène.

Cette vue répandit l'alarme sur tous les bâtiments : elle fut si

ande sur le brick l'Inconstant , qui portait l'empereur, la posi-

in semblait tellement critique, le danger si imminent, que l'on

immença d'agiter la question de retourner à Porto-Ferrajo et

y attendre on vent favorable. Mais l'empereur fit à l'instant

ème cesser le conseil et l'indécision, en ordonnant de continuer

route, et en promettant que le calme cesserait. En effet, comme

i le veut eût été à ses ordres, il fraîchit vers les onze heures, et,

quatre heures, on se trouva à la hauteur de Livourne , entre

apraja et la Gorgone.

Mais alors une nouvelle alarme plus sérieuse que la première

e répandit par toute la flottille : on découvrit tout à coup au nord,

ous le vent, à cinq lieues environ, une frégate ; une autre appa-

ut en même temps sur les côtes de la Corse ; enfin , dans l'éloi-

lnement, on vit poindre un autre bâtiment de guerre qui venait

ent arrière sur la flottille.

Il n'y avait plus à tergiverser , il fallait sur-le-champ prendre

in parti: la unit allait venir et l'on pouvait, à la faveur de l'obs-

:urité , échapper aux frégates ; mais le bâtiment de guerre avan-

;ait toujours et l'on ne tarda point à le reconnaître pour un brick

français. La première idée qui se présenta alors à l'esprit de

tout le monde fut que l'entreprise avait été découverte ou vendue,

et qu'on allait se trouver en face de forces supérieures. L'em

pereur seul soutint que le hasard avait rassemblé ces trois bâti

ments , étrangers l'un à l'autre, dans une position qui semblait

hostile ; certain qu'il était qu'une expédition, conduite avec tant

de mystère, ne pouvait avoir été prévue assez à temps pour qu'on

eût pu mettre une escadre tout entière à sa poursuite.

Malgré cette conviction, il ordonna d'ôter les sabords et décida

qu'en cas d'attaque on irait droit à l'abordage, bien certain qu'a

vec son équipage de vieux soldats il enlèverait le brick d'emblée,

et pourrait ensuite continuer sa route tranquillement, en se déro

bant par une contre-marche de nuit à la poursuite des frégates.

Cependant, toujours dans l'espoir que c'était le hasard seul qui

avait réuni sur ce point les trois bâtiments que l'on avait en vue,



1S4 NAPOLÉON A L'ILE D'ELBE.

il ordonna aux soldats et à toutes les personnes qui pouvai

éveiller les soupçons, de descendre sous le pont: des signa

transmirent aussitôt le même ordre aux autres navires. Ces d

positions prises, on attendit l'événement.

A six heures du soir les deux bâtiments se trouvèrent en p.

sence, et à portée de la voix: bien que la nuit commençât à des

cendre avec rapidité , on reconnut le brick français le Zéphyi

capitaine Andrieux. Au reste, il était facile de voir à sa m«

nœuvre qu'il se présentait avec des intentions toutes pacifiques)

ainsi se vérifiaient les prévisions de l'empereur.

En se reconnaissant, les deux bricks se saluèrent selon l'usage

et tout en continuant leur marche échangèrent quelques parole!

Les deux capitaines se demandèrent le lieu de leur destination.

Le capitaine Andrieux répondit qu'il allait àLivourne; la réponsd

de FInconstant fut qu'il allait à Gênes , et qu'il se chargerait vcJ

lontiers de commissions pour le pays. Le capitaine Audrieux reJ

mercia, et demanda comment se portait l'empereur: à cette quesJ

tion , Napoléon ne put résister au désir de se mêler à une con-i

versation si intéressante pour lui, il prit le porte-voix des mains

du capitaine Chotard, et répondit : A merveille. Puis, ces poli

tesses échangées, les deux bricks continuèrent leur route, se per

dant réciproquement dans la nuit.

On continua de marcher sous toutes voiles , et par un temps

très-frais, de sorte que le lendemain 28, on doubla le cap Corse.

Ce jour encore, on reconnut un bâtiment de guerre de 74, rtj

large, et se dirigeant sur Bastia: mais celui-là ne causa aucune

inquiétude ; dès le premier moment, on reconnut qu'il n'avait

point de mauvaises intentions.

Avant de quitter L'île d'Elbe, Napoléon avait rédigé deux pro

clamations ; mais lorsqu'il voulut les faire mettre au net , per

sonne, pas même lui, ne les put déchiffrer: il les jeta alors à la

mer et en dicta aussitôt deux autres, l'une adressée à l'armée,

l'autre au peuple français: tous ceux qui savaient écrire furent

aussitôt transformés en secrétaires, tout devint pupitre, tambours,

bancs, bonnets, et chacun se mit à l'ouvrage. Au milieu de «

travail, on aperçut les côtes d'Antibes: elles furent saluées par

des cris d'enthousiasme.
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Le 1er mars , à trois heures, la flottille mouilla au golfe Juan :

cinq heures Napoléon mit pied à terre, et le bivouac fut établi

ns un bois d'oliviers, eù l'on montre encore celui au pied du-

iel s'assit l'empereur. Vingt-cinq grenadiers et un officier de la

irde furent, à l'instant même , envoyés à Antibes , pour tâcher

i rallier à eux la garnison: mais, entraînés par leur enthou-

asme , ils entrèrent dans la ville en criant: Vive l'empereur!

a ignorait le débarquement de Napoléon , on les prit pour des

sensés, le commandant fit lever le pont et les vingt-cinq braves

: trouvèrent prisonniers.

Un pareil événement était un échec véritable : aussi quelques

Biciers proposèrent-ils à Napoléon de marcher sur Antibes et de

enlever de vive force , afin de prévenir le mauvais effet que

ourrait produire sur l'esprit public la résistance de cette place,

iapoléon répondit que c'était sur Paris et nou sur Antibes qu'il

allait marcher , et joignant l'exemple à la parole , il leva le bi-

ouac au lever de la lune.

CHAPITRE III.

La petite armée atteignit Cannes au milieu de la nuit, traversa

Crasse vers les six heures du matin , et fit halte sur une hauteur

qui domine la ville. A peine Napoléon y était-il établi qu'il fut

entouré des populations environnantes, chez lesquelles le bruit

de son miraculeux débarquement s'était déjà répandu : il les re

çut comme il eût fait aux Tuileries, écoutant les plaintes, rece

vant les pétitions, promettant de faire justice. L'empereur croyait

trouver à Grasse une route qu'il avait commandée en 1613, mais

la route n'était pas faite; il fallut donc qu'il se décidât à laisser

daus la ville sa voiture et les quatre petites pièces d'artillerie

qu'il avait amenées de l'île d'Elbe. On prit par des sentiers de

montagnes encore couverts de neige , et le soir on alla coucher,

après avoir fait vingt lieues, au village de Cérénon : le 3 mars,

on arriva à Barème, le 4, à Digne ; le 5, à Gap : dans cette ville
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on s'arrêta le temps nécessaire à l'impression des proclamations

que, dès le lendemain, on répandit par milliers sur la route.

Cependant, l'empereur n'était pas sans inquiétude. Jnsqu'alon

il n'avait eu affaire qu'aux populations, et leur enthonsiasme n'é

tait pas douteux ; mais aucun soldat ne s'était présenté, aucun

corps organisé ne s'était rallié à la petite armée , et c'était avant

tout sur les régiments envoyés à sa rencontre que Napoléon dési

rait que sa présence opérât. Le moment tant craint et tant désiré

arriva enfin, entre Lamure etVizille; le général Cambronnt,

marchant à l'avant-garde avec 40 grenadiers, rencontra un ba

taillon envoyé de Grenoble pour fermer la route: le chef du déta

chement refusa de reconnaître le général Cambronne , et celui-

ci envoya prévenir l'empereur de ce qui arrivait.

Napoléon suivait la route, dans une mauvaise voiture de voyage

que l'on s'était procurée à Gap, lorsqu'il apprit cette nouvelle: il

fit aussitôt approcher son cheval , monta dessus et s'avança an

galop , jusqu'à cent pas à peu près des soldats qui formaient la

haie, sans qu'un seul cri ni une seule acclamation saluassent sa

personne.

Le moment de perdre ou de gagner la partie était venu. La

disposition du terrain ne permettait pas de reculer : à gauche de

la route , une montagne à pic ; à droite , une petite prairie , de

trente pas de large à peine, bordée par un précipice; en face, le

bataillon sous les armes , s'étendant du précipice à la montagne.

Napoléon s'arrêta sur un petit monticule , à dix pas d'un ruis

seau qui traverse la prairie, puis , se retournant vers le général

Bertrand en lui jetant la bride de son cheval aux mains: — On

m'a trompé , lui dit-il ; mais n'importe , en avant ! — A ces mots,

il met pied à terre, traverse le ruisseau, marche droit au batail

lon qui reste toujours immobile, et, s' arrêtant à vingt pas de la

ligne, au moment où l'aide de eamp dn général Marchand tire

son épée et ordonne de faire feu. — Eh quoi! mes amis, leur

dit-il, ne me reconnaissez-vous point? Je suis votre empereur.

S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son général, il le

peut, me voilà. — Ces paroles étaient à peine prononcées, que le

cri de: Vive tempereur l s'élance de toutes les bouches: l'aide

de camp ordonne une seconde fois de faire leu, mais sa voix est
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étouffée au milieu des clameurs: en même temps, et tandis que

quatre lanciers polonais se mettent à sa poursuite, les soldats se

débandent, s'élancent en avant, entourent Napoléon , tombent à

ses pieds, lui baisent les mains, arrachent la cocarde blanche,

lui substituent la cocarde tricolore , et tout cela avec des cris,

des acclamations, un délire qui font venir les armes aux yeux de

leur ancien général. Bientôt il se rappelle qu'il n'y a pas un in

stant à perdre , il ordonne de faire demi-tour à droite, prend la

tête de la colonne , et, précédé de Cambronne et de ses quarante

grenadiers, suivi du bataillon qu'on a envoyé pour lui fermer le

passage , il arrive au haut de la montagne de Vizille d'où il voit,

une demi-lieue plus bas , l'aide de camp, toujours poursuivi par

les quatre lanciers sur lesquels il gagne, grâce à son cheval frais,

s'enfoncer dans la ville, puis bientôt reparaître à l'autre extré

mité, et ne leur échapper qu'en prenant un chemin de traverse où

leurs chevaux, écrasés de fatigue, ne peuvent pas le suivre.

Cependant cet homme qui fuit et ces quatre hommes qui le

poursuivent, en passant comme l'éclair à travers les rues de Vi

zille, ont tout dit par leur seule présence : le matin on a vu pas

ser l'aide de camp à la tête de son bataillon , et voilà qu'il re

passe (") seul et poursuivi : ce qu'on a dit est donc vrai , Napo

léon s'avance donc, entouré de l'amour du peuple et des soldats :

chacun sort, s'interroge, s'excite : tout à coup on aperçoit le cor

tège au milieu de la côte de Lamure ; hommes , femmes , enfants,

chacun s'élance au-devant de lui, la ville tout entière l'entoure

avant qu'il ne (56) soit arrivé à ses portes, tandis que les paysans

descendent des montagnes, bondissant comme des chamois , et

faisant retentir de rocher en rocher le cri de: Vive t'empereur!

Napoléon fait halte à Vizille. Vizille est le berceau de la liberté

française: 1814 n'a pas été parjure à 1789: l'empereur est reçu

par une population ivre de joie. Mais Vizille n'est qu'une ville

sans porte , sans murailles , sans garnison ; il faut marcher sur

Grenoble: une partie des habitants accompagne Napoléon.

A une lieue de Vizille, on aperçoit sur la route un officier d'in-

(55) Le voilà qui repasse.

(56) Voir Noie 32.
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fanterie, qui accourt, tout couvert de poussière; comme le Grec de

Marathon , il est prêt à tomber de fatigue : il apporte de riches

nouvelles.

Vers deux beures de l'après-midi, le 7e régiment d'infanterie,

commandé par le colonel Labédoyère, est parti de Grenoble pour

s'avancer contre l'empereur. Mais , à une demi-lieue de la ville,

le colonel, qui marchait à cheval en tête de son régiment , a fait

tout à coup volte face et a commandé une balte. Aussitôt un tam

bour s'est approché du colonel, lui présentant sa caisse: le colo

nel y a plongé la main , en a tiré une aigle, et , se levant sur ses

étriers, afin que tout le monde pût le voir: "Soldats! s'est-il

écrié, voici le signe glorieux qui vous guidait dans nos immor

telles journées. Celui qui nous conduisit si souvent à la victoire

s'avance vers nous pour venger notre humiliation et nos revers.

Il est temps de voler sous son drapeau qui ne cessa jamais d'être

le nôtre. Que ceux qui m'aiment me suivent ! Vive l'empereur!'

— Tout le régiment a suivi.

L'officier a voulu être le premier à apporter cette nouvelle à

l'empereur, et il a pris les devants; mais le régiment tout entier

est derrière lui.

Napoléon pique son cheval et pousse en avant ; toute sa petite

armée le suit, criant et courant. Arrivé au haut d'une colline, il

aperçoit le régiment de Labédoyère, qui s'avance au pas accé

léré. A peine a-t-il été aperçu, que les cris de: Vive Vempereur !

retentissent. Ces cris sont entendus par les braves de l'ile d'Elbe,

qui y répondent. Alors, personne ne conserve plus de rang, cha

cun court, chacun s'élance: Napoléon se jette au milieu du ren

fort qui lui arrive : Labédoyère s'élance à bas de son cheval,

pour embrasser les genoux de Napoléon ; celui-ci le reçoit dans

ses bras, le presse sur sa poitrine: «Colonel, lui dit l'emperear,

c'est vous qui me replacez sur le trône. « Labédoyère est fou de

joie. Cet embrasseinent lui coutera la vie, mais qu'importe? On

a vécu un siècle quand on a entendu de telles paroles.

On se remet en route à l'instant, car Napoléon n'est pas tran

quille tant qu'il n'est pas à Grenoble. Grenoble a une garnison

qui, dit-on, doit tenir. Vainement les soldats répondent-ils à l'em
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pereur de leurs camarades; l'empereur, tout en paraissant con

vaincu comme eux, ordonne de marcher sur la ville.

Napoléon arrive à huit heures du soir sous les murs de Grenoble,

Les remparts sont couverts par le 3e régiment du génie , com

posé de 2,000 vieux soldats , par le 4e régiment d'artillerie de

ligne, dans lequel Napoléon a servi, par deux bataillons du 5e de

ligne et par les hussards du 4e. Au reste, la marche de l'empereur

a été si rapide, qu'elle a déjoué toutes les mesures; on o'a pas

en le temps de couper les ponts: mais les portes sont fermées et

le commandant refuse de les ouvrir.

Napoléon comprend qu'un moment d'hésitation le perd; la nuit

lui enlève le prestige de sa présence : tous les yeux le cherchent

sans doute, mais personne ne le voit. Il ordonne à Labédoyère de

haranguer les artilleurs : alors le colonel monte sur un tertre et

erie d'une voix forte:

• Soldats, nous vous ramenons le héros que vous avez suivi

dans tant de batailles : c'est à vous de le recevoir et de répéter

avec nous l'ancien cri de ralliement des vainqueurs de l'Europe :

Vive l'empereur ! •

En effet, ce cri magique est à l'instant même répété, non-seu

lement sur les remparts, mais encore dans tous les quartiers de

la ville : chacun alors se précipite vers les portes ; mais les por

tes sont fermées, et le commandant en a les clefs. De leur côté,

les soldats qui accompagnent Napoléon s'approchent: on se parle,

on se répond, on se donne la main à travers les guichets, mais on

n'onvre pas. L'empereur frémit d'une impatience qui n'est pas

sans inquiétude.

Tout à coup, les cris : Place ! place ! se font entendre : c'est la

population tout entière du faubourg Très-Cloitre , qui s'avance

avec des poutres, pour enfoncer les portes. Chacun se range : les

béliers commencent leur office ; les portes gémissent, s'ébranlent,

s'ouvrent : 6,000 hommes débordent à la fois.

Ce n'est plus de l'enthousiasme: c'est de la fureur, c'est de la

rage. Ces hommes se précipitent sur Napoléon , comme s'ils al

laient le mettre en pièces : en un instant, il est enlevé de son

«heval, entraîné, emporté avec des cris frénétiques ; jamais, dans

aucune bataille, il n'a couru danger pareil ; tout le monde tremble
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pour lui , car lui seul peut comprendre que le flot qui l'emporte

est tout d'amour.

Enfin, il s'arrête dans un hôtel: son état-major le rejoint et

l'entoure. A peine chacun commence-t-il à respirer qu'on entend

un nouveau tumulte: ce sont les habitants de la ville qui, ne pou

vant lui en apporter les clefs,, viennent lui en offrir les portes.

La nuit n'est qu'une longue fête pendant laquelle soldats, bour

geois et paysans, fraternisent ensemble. Cette nuit, Napoléon

l'emploie à faire réimprimer ses proclamations. Le 8 , au matin,

elles sont affichées et répandues de tous côtés; des émissaires

sortent de la ville et les portent sur tous les points, annonçant la

prise de possession de la capitale du Dauphiné , et la prochaine

intervention de l'Autriche et du roi de Naples. C'est à Grenoble

seulement que Napoléon est certain d'arriver jusqu'à Paris.

Le lendemain, le clergé, l'état-major, la cour, les tribunaux et

toutes les autorités civiles et militaires , viennent offrir leurs fé

licitations à l'empereur. -L'audience finie, il passe la garnison,

forte de 6,000 hommes, en revue, et s'achemine aussitôt sur Lyon.

Le lendemain, après avoir rendu trois décrets, qui signalent le

retour entre ses mains du pouvoir impérial, il se remet en route,

et va coucher à Bourgoin. La foule et l'enthousiasme vont tou

jours augmentant: on dirait que la France tout entière l'accom

pagne, et s'avance avec lui vers la capitale.

Sur la route de Bourgoin à Lyon, Napoléon apprend que le duc

d'Orléans , le comte d'Artois et le maréchal Macdonald , veulent

défendre la ville, et qu'on va couper le pont Morand et le pont de

la Guillotière. 11 rit de ces dispositions auxquelles il ne croit

pas, car il connaît le patriotisme des Lyonnais, et ordonne au 4e

hussards de pousser une reconnaissance jusqu'à la Guillotière.

Le régiment est accueilli aux cris de: Vive Fempereur ! Ces cris

arrivent jusqu'à Napoléon, qui le suit à la distance d'un quart de

lieue à peu près: il met son cheval au galop , et arrive seul et

confiant au moment où on l'attend le moins, au milieu de cette

population, dont il change, par sa présence, l'exaltation en folie.

Dans le même instant, les soldats des deux partis se jettent sur

les barricades qui les séparent , et travaillent avec une égale ar

deur a les démolir : au bout d'un quart d'heure , ils sont dans les
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bras l'un de l'antre. Le duc d'Orléans et le général Macdonald

sont forcés de se retirer: le comte d'Artois s'enfuit, ayant pour

toute escorte un seul volontaire royal qui ne l'a point abandonné.

A cinq heures du soir, la garnison tout entière s'élance au-de

vant de l'empereur.

Une heure après, l'armée prend possession de la ville.

A huit heures , Napoléon fait son entrée dans la seconde ca

pitale du royaume.

Fendant quatre jours qu'il y resta, il eut constamment vingt

mille âmes sons ses fenêtres.

Le 13 , l'empereur partit de Lyon et coucha à Mâcon. L'en

thousiasme allait toujours croissant, Ce n'étaient plus seulement

quelques individus isolés, c'étaient les magistrats qui venaient le

recevoir aux portes des villes.

Le 17 , ce fut un préfet qui le reçut à Auxerre : c'était la pre

mière autorité supérieure qui hasardât une pareille démonstration.

Dans la soirée, on annonça le maréchal Ney : il venait, honteux

de sa froideur en 1814, et de ses serments àLouisXVIH, deman

der une place dans les rangs des grenadiers. Napoléon lui ouvrit

les bras, l'appela le brave des braves, et tout fut oublié.

Encore un embrassement mortel.

Le 20 mars, à deux heures de l'après-midi , Napoléon arriva à

Fontainebleau. Ce château gardait de terribles souvenirs : dans

une de ses chambres , il avait pensé perdre la vie : dans l'autre,

il avait perdu l'empire. Il n'y fit qu'une halte d'un instant, et

continua sa marche triomphale sur Paris.

Il y arriva le soir, comme à Grenoble, comme à Lyon, à la fin

dune de ses longues journées , et à la tête des troupes qui gar

daient les faubourgs. Il aurait pu , s'il eût voulu , y rentrer avec

deux millions d'hommes.

A huit heures et demie du soir, il entra dans la cour des Tuile-

nes. Là, on se précipite sur lui, ainsi qu'on a fait à Grenoble ;

mille bras s'étendent, le saisissent, l'emportent, avec des cris et

X' on délire dont on n'a point d'idée : la foule est telle qu'il n'y a

Pas moyen de la maîtriser; c'est un torrent auquel il faut laisser

son cours. Napoléon ne peut dire que ces paroles: Mes amis,

vous m'étouffez ! «
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Dans les appartements, Napoléon trouve une autre foule, foule

dorée et respectueuse, foule de courtisans, de généraux, de ma ré- ,

chaux. Ceux-là n'étouffent point Napoléon ; ils se courbent de

vant lui.

— Messieurs, leur dit l'empereur, ce sont les gens désintéres

sés qui m'ont ramené dans ma capitale : ce sont les sous-lieute

nants et les soldats qui ont tout fait; c'est au peuple, c'est à l'ar

mée que je dois tout.

CHAPITRE IV.

La nuit même, Napoléon s'occupa de tout réorganiser. Camba-

cérès fut nommé à la justice , le duc de Vicence aux affaires

étrangères ; le maréchal Davoust à la guerre, le duc de Gaëte aux

finances, Decrès à la marine, Fouché à la police, Carnot à l'inté

rieur; le duc de Bassauo fut replacé à la secrétairerie d'Etat, le

comte Mollien rentra au trésor, le duc de Rovigo fut nommé com

mandant général de la gendarmerie, M. de Montalivet devint in

tendant de la liste civile. Lelort et Labédoyère furent faits géné

raux, Bertrand et Drouot furent maintenus dans leurs places de

grand maréchal du palais et de major général de la garde, enfin,

tous les chambellans , écuyers, maîtres des cérémonies de 1814

furent rappelés.

Le 26 mars, tous les grands corps de l'empire furent appelés à

exprimer à Napoléon les vœux de la France.

Le 27 mars , on eût dit que les Bourbons n'avaient jamais

existé, et toute la nation crut avoir fait un rêve !

En effet , la révolution avait été terminée en un jour et n'avait

pas coûté une goutte de sang : nul n'avait, cette fois, à reprocher

à Napoléon la mort d'un père, d'un frère ni d'un ami. Le seul

changement visible qui se soit opéré , c'est que les couleurs Bot

tantes sur nos villes sont changées, et que les cris de: five f em

pereur! s'élèvent retentissants d'un bout à l'autre de la France.

Cependant , la nation est fière du grand acte de spontanéité
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ja'elle vient d'accomplir: la grandeur de l'entreprise qu'elle a si

iien secondée semble effacer, par son résultat gigantesque, les

evers de ses. trois dernières années, et elle est reconnaissante à

Vapoléon de ce qu'il est remonté sur le trône.

Napoléon examine sa position et la juge. ,

Deux voies sont ouvertes devant lui:

Tout tenter pour la paix, en se préparant à la guerre ;

Ou commencer la guerre par un de ces mouvements imprévus,

lar un de ces coups de foudre soudains, qui ont fait de lui le Ju

piter Tonnant de l'Europe.

Chacun de ces deux, partis a ses inconvénients.

Tout tenter pour là paix, c'est donner le temps aux alliés de se

reconnaître: ils compteront leurs soldats et les nôtres, et ils

auront autant d'armées que nous de divisions; nous nous retrou

verons un contre cinq. Qu'importe! nous avons quelquefois vaincu

ainsi.

Commencer la guerre, c'est donner raison à ceux qui disent

que Napoléon ne veut pas la paix. Puis , l'empereur n'a sous la

main que 40,000 hommes. C'est assez , il est vrai, pour recon

quérir la Belgique et entrer à Bruxelles : mais une fois arrivé à

Bruxelles , on se trouvera enfermé dans un cercle de places for

tes qu'il faudra enlever les unes après les autres , et Maestricht,

Luxembourg et Anvers, ne sont pas de ces bicoques que l'on em

porte en un coup de main. D'ailleurs, la Vendée remue, le duc

d'Angoulème marche sur Lyon et les Marseillais sur Grenoble. Il

faut prendre à temps cette inflammation d'entrailles qui tour

mente la France , aQn qu'elle se présente devant l'ennemi dans

toute sa puissance et avec toute sa force.

Napoléon se décide donc pour le premier de ces deux partis.

La paix, qu'il refusait à Cbàtillon en 1814, après l'envahissement

de la France, peut être acceptée en 1815, après le retour de l'île

d'Elbe. On peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend.

Pour montrer son bon vouloir à la nation , il écrit donc cette

circulaire aux rois de l'Europe :

• Monsieur mon frère,

«Vous aurez appris, dans le cours du mois dernier, mon retour
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sur les cotes de France , mon entrée à Paris , et le départ de ii

famille des Bourbons. La véritable nature de ces événements doi

être maintenant connue de Votre Majesté: ils sont l'ouvrage d'uai

irrésistible puissance, l'ouvrage et la volonté unanime (") d'un

grande nation qui connaît ses devoirs et ses droits. L'attente qu

m'avait décidé au plus grand des sacrifices avait été trompée : j<

suis venu , et ha point où j'ai touché le rivage, l'amour de mei

sujets m'a porté jusque dans ma capitale. Le premier besoin de

mon cœur est de payer tant d'affection par une honorable tram

quillité. Le rétablissement du trône impérial étant nécessaire ai

bonheur des Français, ma pins douce pensée est de le rendre en

même temps utile à l'affermissement du repos de l'Europe. As

sez de gloire a illustré tour à tour les drapeaux des diverses na

tions ; les vicissitudes du sort ont assez (58) fait succéder de

grands revers à de grands succès: une plus belle arène est au

jourd'hui ouverte aux souverains, et je suis le premier à y des

cendre. Après avoir présenté au monde le spectacle de grands

combats, il sera plus doux de ne (59) connaître désormais d'autre

rivalité que celle des avantages de la paix, d'autre lutte que la

lutte sainte de la félicité des peuples. La France se plaît à pro

clamer avec franchise ce noble but de tons ses vœux. Jalonse de

son .indépendance , le principe invariable de sa politique sera le

respect le plus absolu pour l'indépendance des autres nations. Si

tels sont, comme j'en ai l'heureuse confiance, les sentiments pei

sonnels de Votre Majesté, le calme général est assuré pour long

temps, et la justice, assise aux confins des Etals, sulfit seule pour

J

pect le plus absolu pour l'indépendance des antres nation:,

trouve les souverains alliés en train de se partager l'Europi.

Dans cette grande traite des blancs, dans cette publique adjudi

cation des âmes, la Russie prend le grand-duché de Varsovie,

en garder les frontières. «

Cette lettre , qui propose une paix dont le résultat sera le re;

(57) Un suivi d'une voyelle a le son naturel d'u, non de notre 6. C

ainsi que les grammairiens arguent qu'il faut prononcer un homme : û n$i

me, non : ô nÇommc.

(58) Excellent exemple de cette position expliquée ci-dessns Note 35

(59) Voir Note 43.

en •
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Prnsse dévore une partie du royaume de Saxe , une partie de

Pologne, de la Westphalie , de la Franconie, et, comme un

une use serpent dont la queue touche à Memel, espère allonger,

i suivant la rive gauche du Rhin , sa tête jusqu'à Thioaville ;

Autriche réclame son Italie, telle qu'elle était avant le traité

i Campo-Formio , ainsi que tout ce que son aigle à double tête

laissé tomber de ses serres après les traités successifs de Luné-

Ile , de Presbourg et de Vienne; le stathouder de Hollande,

evé au grade de roi , demande que l'on confirme l'adjonction à

s États héréditaires, de la Belgique, du pays de Liége et du

iché de Luxembourg; enfin, le roi de Sardaigne presse la

union de Gênes à son Etat continental , dont il est absent de-

iis quinze ans. Chaque grande puissance veut, comme un lion

: marbre , tenir sous sa griffe, au lieu de boule, un petit

iyaunie. La Russie aura la Pologne , la Prusse aura la Saxe,

Espagne aura le Portugal, l'Autriche aura l'Italie: quant à

Angleterre, qui fait les Frais de toutes ces révolutions, elle en

ura deux au lieu d'un, — la Hollande et le Hanovre.

Le moment était , comme on le voit, mal choisi. Cependant,

;tte ouverture de l'empereur aurait peut-être pu avoir quelque

isultal, si le congrès eut été dissous, et qu'on eût pu traiter

vec les souverains alliés, un à un : mais, placés comme ils

étaient en face les uns des autres, leur amour-propre s'exalta,

t IVapoléon ne reçut aucune réponse à sa lettre.

L'empereur ne fut point étonné de ce silence : il l'avait prévu,

t ne perdait pas de temps pour se mettre en mesure de faire la

uerre. Plus il entrait avant dans l'examen de ses moyens otfen-

ifs , plns il se félicitait de n'avoir pas cédé à son premier mou-

emeot: tout était désorganisé en France : à peine restait-il un

oyau d'armée. Qnant au matériel militaire, poudre, fusils, ta

mis , tout semblait avoir disparu.

Pendant trois mois , Napoléon travailla seize heures par jour,

t sa voix , la France se couvrit de manufactures , d'ateliers , de

onderies , et les armuriers seuls de la capitale fournirent jus

qu'à 3,000 fusils en vingt-quatre heures , tandis que les tailleurs

oufectionnaient, dans le même intervalle, jusqu'à 15 et même

,800 habits. En même temps, les cadres des régiments de ligne

D u m a s , Napoléon. 10
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sont portés de deux bataillons à cinq ; ceux de la cavalerie si

t renforcés de deux escadrons ; deux cents bataillons de gar

nationales soot organisés; vingt régiments de marine et quara

régiments de jeunes gardes sont mis en état de service; les

ciens soldats licenciés sont rappelés sous les drapeaux ; les «

scriptions de 1814 et de 1815 sont levées; les soldats et oflici

en retraite sont engagés à rentrer en ligne. Six armées se f

ment, sous les noms d'armées du Nord, de la Moselle, du Rb

du Jura, des Alpes , des Pyrénées , tandis qu'une septième, si

le nom d'armée de réserve, se réunit sous les murs de Paris

de Lyon , que l'on va fortifier.

En effet, tonte grande capitale doit être à l'abri d'un coup

main , et plus d'une fois la vieille Lutèce a dû son salut à s

murailles. Si, en 1805, Vienne eût été défendue, la batai

d'Ulm n'eût pas décidé de la guerre ; si , en 1806, Berlin eût e

fortifiée , l'armée , battue à léna, s'y fût ralliée, et l'armée ras

l'y eût rejointe ; si , en 1808 , Madrid eût été en état de défem

l'armée française n'eût point, même après les victoires d'Es

nosa, de Tudela, de Burgos et de Somma-Sierra, osé maivh

sur cette capitale , en laissant derrière elle l'armée anglaise

l'armée espagnole, vers Salamanque et Valladolid; enfin , si,

1814, Paris eût tenu buit jours seulement, l'armée alliée éti

étouffée entre ses murailles et les 80,000 hommes que Napolé

réunissait à Fontainebleau.

Le général du génie Haxo est chargé de cette grande ceurri

il fortifiera Paris : le général Léry fortifiera Lyon.

Donc, si les souverains alliés nous laissent seulement jnsqu

1er juin, l'effectif de notre armée sera porté de 200,000 homm

à 414,000 hommes; et, s'ils nous laissent jusqu'au 1er septembi

non-seulement cet effectif sera doublé, mais encore tontes

villes seront fortifiées jusqu'au centre de la France et serviroi

en quelque sorte , d'ouvrages avancés à la capitale. Ainsi , 18

rivalise avec 1793 , et Napoléon a' obtenu le même résultat que

comité de salut public, sans avoir besoin de le presser avec I

douze guillotines qai faisaient partie des bagages de l'armée r

volutionnaire.

C'est qu'aussi , il n'y a pas un instant à perdre : les alliés, f
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se disputent la Saxe et Cracovie , sont restés l'arme au bras et

la mèche allumée. Quatre ordres sont donnés, et l'Europe

marche de nouveau contre la France. Wellington et Bliicher

rassemblent 220,000 hommes, Anglais, Prussiens, Hanovriens,

Belges et Bruoswickois , entre Liége et Courtray; les Bavarois,

les Badois, les Wurtembergeois , se pressent daus le Palatinat

et dans la Forêt Noire, les Autrichiens s'avancent à marches

forcées pour les rejoindre; les Russes traversent la Franconie et

la Saxe, et, en moins de deux mois, seront arrivés de la Po

logne aux bords du Rhin ; 900,000 hommes sont prêts, 300,000

vont l'être. La coalition a le secret de Cadmus ; à sa voix, les

soldats sortent de terre.

Cependant, à mesure que Napoléon voit grossir les armées

ennemies, il sent de plus en plus le besoin de s'appuyer sur ce

peuple qui lui a manqué en 1814. Un instant il hésite s'il ne lais

sera pas de côté la couronne impériale pour ressaisir l'épée du

premier consul: mais, né au milieu des révolutions, Napoléon a

peur d'elles; il craint l'emportement populaire, parce qu'il sait

que rien ne le peut dompter. La nation s'est plainte de manquer

de liberté, il lui donnera l'acte additionnel: 1790 a eu sa fédé

ration, 1815 aura son champ de mai: peut-être la France s'y

Irompera-t-elle. Napoléon passe en revue les fédérés , et, le 1er

juin , sur l'autel du Champ-de-Mars , il fait serment de fidélité i

la nouvelle constitution. Le même jour, il ouvre les chambres.

Puis , débarrassée de toute cette comédie politique qu'il joue à

regret , il reprend son véritable rôle et redevient général. Il a

180,000 hommes disponibles pour ouvrir la campagne. Qu'en

era-t-il? Marchera-t-il au-devant des Anglo-Prussieus , pour les

oindre à Bruxelles ou à Namur? Attendra-t-il les alliés sous les

aurs de Paris ou de Lyon? Sera-t-il Annibal ou Fabius?

S'il attend les alliés , Napoléon gagne jusqu'au mois d'août,

:t alors il aura complété ses levées , terminé ses préparatifs, or-

;anisé tout son matériel: il combattra avec toutes ses ressources

ine armée affaiblie des deux tiers par les corps d'observation

1u'elle aura été forcée de laisser derrière elle.

Mais la moitié de la France, livrée à l'ennemi , ne comprendra

las la prudence de cette manœuvre. On peut faire le Fabius

16*
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quand on a, comme Alexandre, un empire qui couvre la se

tième partie du globe , ou lorsque , comme Wellington , on m

nœuvre sur l'empire des autres. D'ailleurs , toutes ces tempoi

sations ne sont pas dans le génie de l'empereur.

Au cod traire, en transportant les hostilités en Belgique, i

étonnera l'ennemi qui nous croit hors d'état d'entrer en cai

pagne : Wellington et Bliicher peuvent être battus , dispersé

anéantis , avant que le reste des troupes alliées n'ait (6°) eu

temps de les rejoindre. Alors , Bruxelles se déclarera , les bon

du Rhin reprendront les armes, l'Italie, la Pologne et la Sai

se soulèveront; et ainsi, dès le commencement de la campagm

le premier coup, s'il est bien frappé, peut dissoudre la coalitioi

Il est vrai aussi qu'en cas de revers, on attire l'ennemie

France dès le commencement de juillet, c'est-à-dire près de deo

mois plus tôt qu'il n'y viendrait de lui-même. Mais , est-ce apri

sa marche triomphale du golfe Juan à Paris que Napoléoopei

douter de son armée et prévoir une défaite ?

De ces 180,000 hommes, l'empereur doit distraire un qnai

pour garnir Bordeaux, Toulouse, Chambéry, Béfort, Strai

bourg, et comprimer la Vendée, ce vieux cancer politique m

extirpé par Hoche et par Kléber: il reste donc avec 125,00

hommes , qu'il concentre de Philippeville à Maubeuge. Il

200,000 hommes devant lui , c'est vrai ; mais s'il attend seul*

ment six semaines encore , il aura à la fois l'Europe tout entiM

sur les bras. Le 12 juin, il part de Paris; le 14, il porte H

quartier général à Beaumont , où il campe au milieu de 60,06

hommes , jetant à sa droite 16,000 hommes sur Philippeville, l

à sa gauche 40,000 hommes vers Solre-sur-Sambre. Dans cel

position , Napoléon a devant lui la Sambre, à sa droite la Met^

à sa gauche et derrière lui les bois d'Avesue, de Chimay et'

Gedine.

De son côté , l'ennemi , placé entre la Sambre et l'Escaut, >.

chelonne sur un espace de vingt lieues à peu près.

(60) Voir Noie 56.
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L'armée prusso-saxonne , commandée en chef par Bliicher,

forme l'avant-garde. Elle compte 120,000 hommes et 300 bou

ches à feu. Elle se divise en quatre grands corps ; le premier,

commandé par le général Ziélhen , qui a son quartier général à

Charleroy et Fleurus, et qui forme le point de concentration ; le

second , commandé par le général Pirsch , cantonné aux environs

de Namur ; le troisième commandé par le général Thielmal , et

qui borde la Meuse aux environs de Dinant; le quatrième, com

mandé par le général Bulow , et qui , placé en arrière des trois

premiers , a établi son quartier général à Liége. Disposée ainsi,

l'armée prusso-saxonne a la forme d'un fer à cheval dont les

deux extrémités s'avancent, d'un côté, comme nous l'avons dit,

jusqu'à Dinant , et sont éloignées , l'une de trois lieues, l'autre

d'une lieue et demie seulement de nos avant-postes.

L'armée anglo-hollandaise est commandée en chef par Wel

lington ; elle compte 104,200 hommes , et forme dix divisions:

ces divisions sont séparées en deux grands corps d'infanterie et

un corps de cavalerie. Le premier corps d'infanterie est com

mandé par le prince d'Orange, dont le quartier général est à

Braine-le-Comte ; le second corps est commandé par le lieute

nant-général Hill , dont le quartier général est à Bruxelles ; en

fin la cavalerie, qui stationne autour de Grammont, est com

mandée par le lord Uxbridge ; quant au grand parc d'artillerie,

il est cantonné à Gand.

La seconde armée présente la même disposition de lignes que

la première : seulement le fer à cheval est retourné , et , au lieu

que ce soient les extrémités, c'est le centre qui se trouve le plus

rapproché de notre front de bataille , dont il est entièrement sé

paré par l'armée prusso-saxonne.

Napoléon est arrivé , dans la soirée du 14 , à deux lieues des

ennemis , sans qu'ils aient encore la moindre connaissance de sa

marche: il passe une partie de la nuit courbé sur une grande

carte des environs, et entouré d'espions qui lui apportent des

renseignements certains sur les différentes positions de l'ennemi:

lorsqu'il les a entièrement reconnues, il calcule, avec sa rapi
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dite ordinaire , qu'ils ont tellement étendu leurs lignes , qu'il

leur faut trois jours pour se réunir; en les attaquant à l'impro-

viste il peut diviser les deux armées et les battre séparément.

D'avance il a concentré en un seul corps 20,000 chevaux : c'est

le sabre de cette cavalerie qui coupera par le milieu le serpent

dont il écrasera ensuite les tronçons séparés.

Le plan de bataille est tracé : Napoléon expédie ses différents

ordres, et continue d'examiner le terrain et d'interroger les es

pions. Tout le confirme dans l'idée qu'il connaît parfaitement la

position de l'ennemi, et que l'ennemi, au contraire, ignore com

plétement la sienne, quand tout à coup un aide de camp du gé

néral Gérard arrive au galop : il apporte la nouvelle que le lieu

tenant-général Bourmont, les colonels Clouet et Willoutrey, du

quatrième corps, sont passés à l'ennemi. Napoléon l'écoute avec

la tranquillité d'un homme habitué aux trahisons ; pnis , se re

tournant vers Ney, qui est debout près de lui :

— Eh bien ! vous entendez , maréchal ; c'est votre protégé,

dont je ne voulais pas, dont vous m'avez répondu, et que je n'ai

placé qu'à votre considération (6i) : le voilà passé à l'ennemi.

— Sire, lui répondit le maréchal, pardonnez-moi; mais je le

croyais si devoué, que j'en eusse répondu comme de moi-même.

— Monsieur le maréchal, reprend Napoléon en se levant et en

lui appuyant la main sur le bras , ceux qui sont bleus restent

bleus , et ceux qui sont blancs restent blancs.

Puis il se rassied, et fait à l'instant même à son plan d'atta

que les changements que cette défection nécessite.

A la pointe du jour, ses colonnes se mettront en mouvement.

L'avant-garde de la gauche , formée de la division d'infanterie

du général Jérôme Bonaparte , repoussera l'avant-garde du corps

prussien du général Ziéthen , et s'emparera du pont de Mar-

chiennes: la droite, commandée par le général Gérard, sur

prendra de bonne heure le pont du Châtclel, tandis que la cava

lerie légère du général Pajol, formant l'avant-garde du centre,

(61) yotre considération au lieu rie considération pour vous t comme Pou

dii: venez à mon aide, pour: venez à t'aide de moi; ses nouvelles , pour:

des nouvelles de lui.
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'avancera, soutenue par le troisième corps d'infanterie, et

'emparera du pont de Charleroy. A dix heures, l'armée fran-

aise aura passé la Sambre et sera sur le territoire ennemi.

Tout s'exécute comme Napoléon l'a ordonné. Jérôme culbute

' iélhen et lui fait 500 prisonniers; Gérard s'empare du pont du

: hâtclet et repousse l'ennemi plus d'une lieue au delà de la ri-

ière ; il n'y a que Vandamme qui est en retard, et qui, à six

eures du matin, n'a pas quitté encore son camp. »H nous re-

.indra, dit Napoléon : chargez, Pajol, avec votre cavalerie lé-'

ère ; je vous suis avec ma garde. »

Pajol part, et culbute tout ce qui se présente : un carré d'in-

interie veut tenir, le général Desmichels se précipite sur lui à

i tête des 4" et 9e régiments de chasseurs, l'enfonce, l'écar-

e lie , le taille en morceaux et lui fait quelques centaines de pri-

onoiers. Pajol arrive, en sabrant, devant Charleroy, y entre

□ galop ; Napoléon le suit. A trois heures, Vandamme arrive:

n chiffre mal fait est cause de son retard; il a pris un quatre

our un sis. U est le premier puni de son erreur, puisqu'il n'a

oint combattu. Le soir même , toute l'armée française a passé

i Sambre ; l'armée de Bliicher est en retraite sur Fleurus, tais

ant entre elle et l'armée anglo-hollandaise un vide de quatre

eues.

Napoléon voit la faute et s'empresse d'en profiter: il donne à

ley l'ordre verbal de partir, avec 42,000 hommes, par la chaus-

ée de Bruxelles à Charleroy, et de ne s'arrêter qu'au village des

iuatre-Bras , point important , situé à l'intersection des routes

e Bruxelles, de Nivelles, de Charleroy et de Namur. Là, il

un tiendra les Anglais, tandis que Napoléon battra lés Prussiens

vec les 72,000 hommes qui lui restent. Le maréchal part à l'in

fant même.

Napoléon, qui croit ses ordres exécutés, se remet en' marche

. ir> juin au matin, et découvre l'armée prussienne rangée en

ataille entre Saint-Amand et Sombref, et faisant face à la

ambre: elle est composée des trois corps qui étaient cantonnés

Charleroy , à Namur et à Dinant. Sa position est détestable,

ar elle prête son flanc droit à Ney , qui , s'il a suivi les instruc-

ons reçues, doit être à cette heure aux Quatre-Bras, c'est-à
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dire à deux lieues sur ses derrières. Napoléon fait ses disposi

tions, en conséquence ; il range son armée sur une même ligne

que celle de Bliicher, pour l'attaquer de front , et envoie un offi

cier de confiance à Ney pour lui ordonner de laisser un détache

ment en observation aux Quatre-Bras, et de se rabattre en tonte

hâte sur Bry pour tomber sur les derrières des Prussiens. Un

autre officier part en même temps pour arrêter le corps du comte

d'Erlon, qui forme l'arrière-garde et qui, par conséquent, ne

doit être encore qu'à Villers-Perruin : il lui fera faire un à-droite

et le ramènera sur Bry. Cette nouvelle instruction avance les

affaires d'une heure et double les chances, puisque, si l'un man

que, l'autre ne manquera pas, et que, si tous deux arrivent à la

distance où ils doivent se suivre , l'armée prussienne tout entière

est perdue. Les premiers coups de canon que Napoléon entendra

du côté de Bry ou de Vagnele seront le signal de l'attaque de

front. Ces dispositions prises , Napoléon fait halte et attend.

Cependant, le temps s'écoule et Napoléon n'entend rien. Deux

heures, trois heures, quatre heures de l'après-midi arrivent:

même silence. Cependant la journée est trop précieuse pour la

perdre ; celle du lendemain peut amener une jonction ; alors ce

sera un nouveau plan à faire et une chance perdue à regagner:

Napoléon donne l'ordre de l'attaque: d'ailleurs, la bataille occu

pera les Prussiens, et ils feront moins attention à Ney, qui arri

vera sans doute au canon.

Napoléon entame le combat par une vaste attaque sur la

gauche : il espère ainsi attirer de ce côté la majeure partie des

forces de l'ennemi , et l'éloigner de sa ligne de retraite pour le

moment où Ney arrivera par l'ancienne chaussée Brunebaut, qui

est la route de Gembloux. Puis , il dispose tout pour enfoncer

son centre', et le couper ainsi en deux, en renfermant la plns

forte partie de l'armée dans le triangle de fer qu'il a disposé dès

la' veille. Le combat s'engage et dure deux heures sans que l'on

reçoive aucune nouvelle de Ney ni de d'Erlon ; cependant ils ont

du être prévenus à dix heures du matin , et l'un n'avait que deux

lieues, l'autre deux lieues et demie à faire. Napoléon sera obligé

de vaincre seul. Il donne l'ordre d'engager ses réserves pour

opérer sur le centre le mouvement qui doit décider du succès de
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la journée. En ce moment on lui annonce qu'une forte colonne

ennemie se montre dans la plaine d'Heppignies , menaçant son

aile gauche. Comment cette colonne est-elle passée entre Ney et

d'Erlon , comment Bliicher a-t-il exécuté la manœuvre que lui,

Napoléon , avait rêvée , c'est ce qu'il ne peut comprendre. N'im

porte , il arrête ses réserves pour les opposer à cette nouvelle

attaque, et le mouvement sur le centre est suspendu.

Un quart d'heure après , il apprend que cette colonne est le

corps de d'Erlon, qui a enfilé la route de Saint-Amand au lieu

de celle de Bry. 11 reprend alors sa manœuvre interrompue,

marche sur Ligny, l'emporte au pas de charge, et met l'ennemi

en retraite. Mais la nuit arrive, et toute l'armée de Bliicher dé

file par Bry , qui devrait être occupé par Ney et 20,000 hommes.

Néanmoins la journée est gagnée : quarante pièces de canon tom

bent à notre pouvoir; 20,000 hommes sont hors de combat; et

l'armée prussienne est tellement démoralisée, que, des 70,000

hommes dont elle se compose, à peine si à minuit les généraux

ont pu en rallier 30,000 (*). Bliicher lui-même a été renversé de

cheval , et ne s'est échappé sur le cheval d'un dragon , et couvert

de meurtrissures , qu'à la faveur de l'obscurité.

Pendant la nuit, Napoléon reçoit des nouvelles de Ney: les

fautes de 1814 recommencent en 1815: Ney, au lieu de marcher

dès le point du jour, comme il en a reçu l'ordre , sur les Quatre-

Bras , qui ne sont occupés que par 10,000 Hollandais, et de s'en

emparer, n'est parti de Gosselies qu'à midi , de sorte que, comme

les Quatre-Bras étaient désignés par Wellington pour le rendez-

vous successif des différents corps d'armée, ces corps y étaient

arrivés de midi à trois heures, et qu'ainsi Ney avait trouvé

30,000 hommes au lieu de 10,000. Le maréchal, qui, en face du

danger, retrouvait toujours son énergie habituelle, et qui, d'ail

leurs , se croyait suivi des 20,000 hommes de d'Erlon , n'avait

point hésité à attaquer. Son étonnement avait donc été grand

(*) • C'en était fait de leur armée , dit Napoléon lui-même dans sa Vie mi

litaire , si je les eusse ponssés durant la nuit, comme ils le firent à mon

égard le 18 au soir. Je leur ai donné bien des leçons; mais ils m'ont appris

à mon tour qu'une poursuite de nuit , si dangereuse qu'elle paraisse pour le

vainqueur, a bien aussi ses avantages. •
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lorsqu'il avait vu que le corps sur lequel il comptait ne venait

point à son secours, et que, repoussé par des forces supérieures,

il ne retrouvait pas sa réserve en étendant la main du côté où

elle devait être. Il avait, en conséquence , fait courir après elle,

et lui avait donné l'ordre positif de revenir. Mais, dans ce mo

ment, il avait reçu lui-même l'avis de Napoléon. Il était trop

tard: le combat était engagé , il fallait le soutenir. Néanmoins,

il avait de nouveau fait courir au-devant du comte d'Erlon, pour

l'autoriser à continuer sa route sur Bry, et s'était retourné sur

l'ennemi avec une nouvelle rage. Dans cet instant, un nouveau

renfort de 12,000 Anglais était arrivé , conduit par Wellington,

et Ney avait été obligé de battre en retraite sur Fraisue, tandis

que le corps d'armée du comte d'Erlon , usant sa journée en

marches et en contre-marches, s'était constamment promené entre

deux canonnades sur un rayon de trois lieues, sans aucune utilité,

ni pour Ney , ni pour Napoléon.

Cependant, si la victoire était moins décisive qu'elle n'aurait

pu l'être, ce n'en était pas moins une victoire. L'armée prus

sienne, en pleine retraite , avait, en se retirant par sa gauche,

démasqué l'armée anglaise qui se trouvait alors la plus avancée.

Napoléon, pour empêcher de se rallier, détache après elle

Grouchy avec 35,000 hommes, lui ordonnant de la presser jus

qu'à ce qu'elle fasse tête. Mais Grouchy va faire, à son tour, la

même faute que Ney: seulement, les conséquences en seront

terribles.

Si habitué que fût (6-) le général en chef anglais à la rapidité

des coups de Napoléon, il avait cru arriver à temps aux Quatre-

Bras pour faire sa jonction avec Bliicher. En effet, le 15, à sept

heures du soir, lord Wellington reçoit à Bruxelles un courrier

du feld-maréchal , qui lui annonce que toute l'armée française

est en mouvement et que les hostilités sont commencées : quatre

heures après, au moment où il va monter à cheval, il apprend

que les Français sont maîtres de Charleroy , et que leur armée,

V forte de 150,000 hommes, marche en front de bandière sur

Bruxelles, couvrant tout l'espace qui s'étend entre Marchienne,

(62) Voir Noie 8.
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Charleroy et le Cbàtelet. 11 se met aussitôt en route , ordonnant

à toutes ses troupes de lever leurs cantonnements et de se con

centrer sur les Quatre-Bras , où il arrive à six heures comme

nous l'avons dit, pour apprendre que l'armée prussienne est

battue. Si le maréchal Ney avait suivi les instructions reçues,

il apprenait qu'elle était détruite (*).

An reste , la mort a fait un échange terrible : le duc de Bruns

wick a été tué aux Quatre-Bras, et le général Letort à Fleurus.

Voici la position respective des trois armées pendant la nuit

du 16 au 17.

CHAPITRE VI.

Napoléon campa sur le champ de bataille ; le troisième corps,

eo avant de Saint-Amand ; le quatrième , en avant de Ligny ; la

cavalerie du maréchal Grouchy, à Sombref; la garde, sur les

hauteurs de Bry; le sixième corps, derrière Ligny; et la cava

lerie légère, vers la chaussée de Namur, sur laquelle elle avait

ses avant-postes.

Bliicher, poussé mollement par Grouchy, qui , après une heure

de poursuite, l'avait perdu de vue, avait fait sa retraite en deux

colonnes et s'était arrêté derrière Gembloux, où l'avait rejoint

le quatrième corps, commandé par le général Bulow et arrivant

de Liége.

Wellington s'était maintenu aux Quatre-Bras , où les différen

tes divisions de son armée l'avaient successivement rejoint, ac-

(*) ' Dans les autres campagnes, (lit Napoléon dans ses Mémoires, Ney

eût occupé à six heures du matin la position en avant des Quatre-Bras, eût

défait et pris toute la division belge , et il eût tourné l'armée prussienne, en

Taisant filer par la chanssée de Namur un détachement qui fût tombé sur les

derrières de la ligne de bataille; ou, en se portant avec rapidité sur la

«haussée de Jemmapes , il eût surpris en marche la division de Brunswick et

la cinquième division anglaise , qui venaient de Bruxelles , et , de làj marché

à la rencontre des première et troisième divisions anglaises qui arrivaient

par la chaussée de Nivelles , l'une et l'autre sans cavalerie ni artillerie , et

harassées de fatigue.»
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cablées de lassitude , ayant marché toute la nuit dit 15 au 16,

toute la journée du 16, et presque toute la nuit du 16 au 17.

Vers les deux heures du matin , Napoléon envoie un aide de

camp au maréchal Ney : l'empereur suppose que l'armée anglo-

hollandaise suivra le mouvement rétrograde de l'armée prusso-

saxonne, et ordonne au maréchal de recommencer son attaque

sur les Quatre-Bras: le général comte Lobau , qui s'est porté sur

la chaussée de Namur avec deux divisions du sixième corps, sa

cavalerie légère et les cuirassiers du général Milhaud , le sou

tiendra dans cette attaque , pour laquelle , secondé ainsi, il doit

être assez fort, toutes les probabilités étant qu'il n'aura affaire

qu'à l'arrière-garde de l'armée.

Au point du jour , l'armée française se remet en marche sur

deux colonnes, l'une de 68,000 hommes, commandée par Napo

léon , et qui suit les Anglais ; l'autre , de 34,000 hommes , com

mandée par Grouchy, et qui poursuit les Prussiens.

Ney est encore en retard , et c'est Napoléon qui arrive le pre

mier en vue de la ferme des Quatre-Bras, où il aperçoit un corps

de cavalerie anglaise : il lance pour la reconnaître un corps de

cent hussards , qui revient vivement repoussé par le régiment

ennemi. Alors l'armée française fait halte et prend sa position de

bataille: les cuirassiers du général Milhaud s'étendent sur la

droite, la cavalerie légère s'échelonne à la gauche, l'infanterie

se place au centre et en deuxième ligne , l'artillerie profite des

mouvements de terrain et se met en position.

Ney n'a point encore paru : Napoléon , qui craint de le perdre,

comme la veille , ne veut rien commencer sans lui. Cinq cents

hussards sont lancés vers Fraisue, où il doit être, pour se

mettre en communication avec lui. Arrivé au bois Delhutte, qui

est entre la chaussée de Namur et la chaussée de Charleroy, ce

détachement prend un régiment de lanciers rouges, appartenant à

la division de Lefèvre-Desuouettes , pour un corps d'Anglais, et

engage la fusillade. Au bout d'un quart d'heure , on se reconnaît

et on s'explique : Ney est à Fraisue, comme l'a pensé Napoléon:

deux officiers se détachent et vont le presser de déboucher sur

les Quatre-Bras. Les hussards reviennent prendre leur rang à

la gauche de l'armée française ; les lanciers rouges restent à leur
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poste. Napoléon, pour ne pas perdre son temps, fait mettre en

batterie douze pièces de canon qui engagent le feu : deux pièces

seulement lui répondent: nouvelle preuve que l'ennemi a évacué

les Quatre-Bras pendant la nuit, et n'y a laissé qu'une arrière-

garde pour protéger sa retraite. Rien , au reste, ne peut se faire

que par instinct ou par appréciation, la pluie qui tombe par tor

rents bornant la vue à un horizon très-étroit. Après une heure

de canonnade, pendant laquelle il a les yeux sans cesse tournés

du côté de Fraisue , Napoléon voyant que le maréchal tarde tou

jours , envoie ordres sur ordres. Alors, on vient lui dire que le

comte d'Erlon parait enfin avec son corps d'armée: comme il n'a

encore donné ni aux Quatre-Bras , ni à Ligny , Napoléon le

charge de la poursuite de l'ennemi. Il prend aussitôt la tête de

la colonne et marche au pas de charge sur les Quatre-Bras.

Derrière lui, le deuxième corps parait : Napoléon met son cheval

au galop, traverse, avec une trentaine d'hommes seulement,

l'espace qui s'étend entre les deux chaussées, arrive au maréchal

Ney, auquel il reproche non-seulement sa lenteur de la veille,

mais encore celle de ce jour, qui lui a fait perdre deux heures

précieuses pendant lesquelles, en la pressant vivement, il eût

peut-être changé la retraite de l'armée ennemie en déroute ; puis

sans écouter les excuses du maréchal, il se porte à la tète de

l'armée, où il trouve les soldats qui marchent dans les terres

ayant de la boue jusqu'aux genoux, et ceux qui suivent la chaus

sée de l'eau jusqu'à mi-jambes : il juge que l'inconvénient est le

même pour l'armée anglo-hollandaise, et qu'elle éprouve de plus

tous les embarras d'une retraite. 11 ordonne alors à l'artillerie

volante de prendre les devants par la chaussée , où elle peut

rouler en toute facilité, et de ne pas cesser un instant de faire

feu, ne fut-ce que pour indiquer sa position et celle de l'ennemi;

et les deux armées continuent de marcher dans ce marais, au

milieu de la brume, se traînant dans la vase, pareilles à deux

immenses dragons antédiluviens, comme en ont rêvé Brongniart

et Cuvier, se renvoyant l'un à l'autre la flamme et la fumée.

Vers les six heures du soir, la canonnade se fixe et augmente.

En effet, l'ennemi a démasqué une batterie de quinze pièces. Na

poléon devine que son arrière-garde s'est renforcée , et que,
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comme Wellington doit être arrivé près de la forêt de Soignes,

il va prendre pour la nuit position en avant de cette forêt. L'em

pereur veut s'en assurer: il fait déployer les cuirassiers du géné

ral Milhaud, qui font mine de charger, sous la protection de

quatre batteries d'artillerie légère. L'ennemi démasque alors

quarante pièces, qui tonnent à la fois. Il n'y a plus de doute:

toute l'armée est là; c'est ce que Napoléon voulait savoir. Il rap

pelle ses cuirassiers, dont il a besoin pour le lendemain, prend

position en avant de Planchenois , établit son quartier général à

la ferme du Caillou, et ordonne que pendant la nuit un observa

toire soit dressé , du baut duquel il puisse, le lendemain matin,

découvrir toute la plaine. Selon toutes les probabilités, Welling

ton accepte la bataille.

Pendant la soirée, on amène à Napoléon plusieurs officiers de

cavalerie anglaise, faits prisonniers pendant la journée, mais des

quels il ne peut tirer aucun renseignement.

A dix heures , Napoléon , qui croit Grouchy devant Wavre , lui

envoie un officier pour lui annoncer qu'il a devant lui toute l'ar

mée anglo-hollandaise, en position en avant delà forêt de Soignes,

ayant sa gauche appuyée au hameau de la Haie, et que, selon toute

probabilité, il lui livrera bataille le lendemain : en conséquence,

il lui ordonne de détacher de son camp, deux heures avant le

jour, une division de sept mille hommes, avec seize pièces d'ar

tillerie, et d'acheminer cette division sur Saint-Lambert, afin

qu'elle puisse se mettre en communication avec la droite de la

grande armée, et opérer sur la gauche de l'armée anglo-hollan

daise : quant à lui , dès qu'il sera assuré que l'armée prusso-

saxonne aura évacué Wavre, soit pour se porter sur Bruxelles, soit

pour suivre toute autre direction, il marchera avec la plus grande

partie de ses troupes dans la même direction que la division qui

lui servira d'avant-garde, et tâchera d'arriver avec toute sa puis

sance vers les deux heures de l'après-midi , moment où sa pré

sence sera décisive. Au reste , Napoléon , pour ne pas attirer les

Prussiens par sa canonnade , n'engagera l'action qu'assez avant

dans la matinée.

Cette dépêche est à peine expédiée qu'un aide de camp du ma

réchal Grouchy arrive avec un rapport, écrit à cinq heures du
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ioir , et daté de Gembloux. Le maréchal a perdu la voie de l'en

nemi; il ignore s'il s'est porté sur Bruxelles ou sur Liége : en

conséquence, il a établi des avant-gardes sur chacune de ces rou

tes. Comme Napoléon visite les postes , il ne trouve la dépèche

]o'eo rentrant. Il expédie aussitôt un antre ordre pareil à celui

qu'il a adressé à Wavre ; et, derrière l'officier qui l'emporte, ar

rive an second aide de camp , porteur d'un second rapport écrit

a deux heures du matin et daté également de Gembloux. Grouchy

a appris, vers six heures du soir, que Btiicher s'est dirigé sur

Wavre avec toutes ses forces : sa première intention était de l'y

iuivre à l'instant même, mais ses troupes avaient déjà pris leur

bivouac et faisaient leur soupe ; il ne partira donc que le lende

main matin. Napoléon ne comprend rien à cette paresse de ses

géoéraox, qui cependant ont eu, en 1814 et 1815, un an pour se

reposer; il expédie au maréchal un troisième ordre plus pressant

encore que les premiers.

Ainsi, pendant la nuit du 17 au 18, les positions des quatre ar

mées sont celles-ci :

Napoléon, avec les premier, deuxième et sixième corps d'infan

terie («), la division de cavalerie légère du général Subervic,

les cuirassiers et les dragons de Milhaud et de Kellermann, en-

K avec la garde impériale, c'est-à-dire avec 68,000 hommes et

'eux cent quarante pièces de canon , bivouaque en arrière et eu

avant de Planchenois, à cheval sur la grand'route de Bruxelles à

Cbarleroy :

Wellington, avec toute l'armée anglo-hollandaise, forte de plus

'e 80,000 hommes et de deux cent cinquante bouches à feu, a

*' quartier général à Waterloo , et s'étend sur la crête d'une

•miuence depuis Braine-Laleud jusqu'à la Haie :

Bliicher est à Wavre , où il a rallié 75,000 hommes , avec les-

lneIs il est prêt à se porter partout où le canon lui indiquera

l°''u a besoin de lui :

Enfin , Grouchy est à Gembloux , où il se repose , après avoir

!a" trois lieues en deux jours.

La nuit s'écoule ainsi : chacun pressent bien qu'on est à la

I63) Voir Note 46.
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veille de Zama ; mais on ignore encore lequel sera Scipion, et ta

quel Annibal.

Au point du jour, Napoléon sort inquiet de sa tente, car il o'eë

père pas retrouver Wellington dans sa position de la veille: 4

croit que le général anglais et le général prussien ont dû profile!

de la nuit pour se réunir devant Bruxelles, et qu'ils l'attendent i

la sortie des défilés de la forêt de Soignes. Mais, au premier co«f

d'œil , il est rassuré : les troupes anglo-hollandaises couronnent

toujours la ligne des hauteurs où elles se sont arrêtées la veille!

en cas de défaite, leur retraite est impossible. Napoléon ne jetl

qu'un coup d'œil sur ses dispositions : puis, se retournant vers ceu

qui l'accompagnent : -La journée dépend de Grouchy , dit-il:

s'il suit les ordres qu'il a reçus, nous avons quatre-vingt,

chances contre une. •

A huit heures du matin, le temps s'éclaircit, et des officier!

d'artillerie , que Napoléon a envoyés examiner la plaine , revien'

nent lui annoncer que les terres commencent à se sécher, et que|

dans une heure, l'artillerie pourra commencer à manoeuvrer.

Aussitôt, Napoléon, qui a mis pied à terre pour déjeuner, remonte

à cheval, se porte vers la Haie-Sainte, et reconnaît la ligue eti

nemie : mais, doutant encore de lui-même, il charge le généré

Haxo de s'en approcher le plus près possible , pour s'assurer i

l'ennemi n'est point protégé par quelque retranchement élet«

pendant la nuit. Une demi-heure après, ce général est de retourl

il n'a aperçu aucune fortification , et l'ennemi n'est défendu que

par la nature même du terrain. Les soldats reçoivent l'ordt»

d'apprêter et de faire sécher leurs armes.

Napoléon avait d'abord eu l'idée de commencer l'attaque pat

la droite: mais, sur les onze heures du matin, Ney, qui s'e^

chargé d'examiner cette partie du terrain , revient lui dire qu'd

ruisseau qui traverse le ravin est devenu, par la pluie de H

veille, un torrent bourbeux qu'il lui sera impossible de traversa

avec de l'infanterie et qu'il sera forcé de sortir du village m

files. Alors Napoléon change son plan : il évitera cette difficulté

locale , remontera à la naissance du ravin , percera l'armée e«*

nemie par le centre , lancera de la cavalerie et de l'artillerie sM

la route de Bruxelles ; et ainsi, les deux corps d'armée , tranche*
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ir le milieu, auront toute retraite coupée, l'un par Grouchy, qui

l peut manquer d'arriver sur les deux ou trois heures , l'autre

ir la cavalerie et l'artillerie, qui défendront la chaussée de

r,uxelles. En conséquence, l'empereur porte toutes ses réser-

;s au centre.

Puis, comme chacun est à son poste et n'attend plus que l'ordre

: marcher, Napoléon met son cheval au galop et parcourt la

jne , éveillant, partout où il passe, et les sons de la musique

ilitaire, et les cris des soldats , manœuvre qui donne toujours

i commencement de ses batailles un air de fêle qui contraste

rec la froideur des armées ennemies, où jamais nul, parmi les

inéraux qui les commandent, n'excite assez de confiance ou de

/mpatbie pour éveiller un tel enthousiasme. Wellington, une

mette à la main, appuyé contre un arbre du petit chemin detra-

srse en avant duquel ses soldats sont rangés en lignes, assiste

. ce spectacle imposant d'une armée tout entière qui jure de

iincre ou de mourir.

Napoléon revient mettre pied à terre sur les hauteurs de Ros-

lmme, d'où il découvre tout le champ de bataille. Derrière lui,

is cris et la musique retentissent encore, pareils à la flamme

'une traînée de poudre ; puis, tout rentre bientôt dans ce silence

tienne! qui plane toujours sur deux armées prêtes à combattre.

CHAPITRE VII.

I

Bientôt , ce silence est rompu par une fusillade qui éclate vers

otre extrême gauche, et dont on aperçoit la fumée au-dessus du

ois de Goumont : ce sont les tirailleurs de Jérôme qui ont reçu

ordre d'engager le combat pour attirer l'attention des Anglais

e ce côté. En effet, l'ennemi démasque son artillerie, et le ton-

erre des canons commence à dominer le petillement de la fusil-

ide : le général Reille fait avancer la batterie de la division

uv . et Kellermann lance au galop ses douze pièces d'artillerie

igère ; en même temps, au milieu de l'immobilité générale du

Dumas, Napoléon. ]J
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reste de la ligne, la division Foy s'ébranle et s'avance au secoer

de Jérôme.

Au moment où Napoléon a les yeux fixés sur ce premier mou

vemcnt, un aide de camp envoyé par le maréchal Ney , qui a ét

chargé de diriger l'attaque' du centre sur la ferme de la Belle

Alliance par la chaussée de Bruxelles, arrive au galop etannooe

que tout est prêt et que le maréchal n'attend plus que le signal

en effet, Napoléon voit les troupes désignées pour cette attaqui

échelonnées devant lui en masses profondes , et il va donnei

l'ordre, lorsque tout à coup , en jetant un dernier coup dVeil sui

l'ensemble du champ de bataille, il aperçoit au milieu de la brumi

comme un nuage qui s'avance dans la direction de Saint-Làmbert

Il se retourne vers le duc de Dalmatie qui, en sa qualité de majoi

général, est près de lui, et lui demande ce qu'il pense de ceni

apparition. Toutes les lunettes de l'état-major sont braquées i

l'instant même de ce côté: les uns soutiennent que ce sont des ar

bres, les autres soutiennent que ce sont des hommes : Napoléon

le premier reconnaît une colonne: mais, est-ce Grouchy? Est-ce

Bliicher? C'est cejjqu'on ignore. Le maréchal Soult penche pooi

Grouchy; mais Napoléon , comme par pressentiment , doute e«

core: il fait appeler le général Domont et lui ordonne de se por

ter, avec sa division de cavalerie légère et celle du général Sa,

bervic, pour éclairer sa droite , communiquer promptement avec

les corps qui arrivent, opérer sa réunion avec eux si c'est le dé

tachement de Grouchy, et les contenir si c'est l'avant-garde de

Bliicher.

L'ordre est à peine donné que le mouvement s'exécute. Troit

mille hommes de cavalerie font un à-droite par quatre, se dérou

lent comme un immense ruban, serpentent un instant dans le!

lignes de l'armée, puis, s'échappant par notre extrême droite, sl

portent rapidement et se reforment comme à une parade , à trou

mille toises à peu près de son extrémité.

A peine ont-ils opéré ce mouvement, qui, par sa précision et

son élégance, a un instant détourné l'attention des bois de Gou-

m ont, où l'artillerie continue de gronder, qu'un officier de chas

seurs amène à Napoléon un hussard prussien qui vient d'être en

levé , entre Wavre et Planchenois , par une reconnaissance Vf
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lante. II est porteur d'une lettre du général Bulow , qui annonce

à Wellington qu'il arrive par Saint-Lambert, et lui demande ses

ordres. Outre cette explication qui lève tous les doutes relative

ment aux masses, que l'on aperçoit, le prisonnier donne de nou

veaux renseignements, qu'il faut croire , tout incroyables qu'ils

paraissent (") ; c'est que, le matin encore, les trois corps de l'ar

mée prnsso-saxonne étaient à Wavre, où Grouchy ne les a nulle

ment inquiétés ; c'est ensuite qu'il n'y a aucun Français devant

eux , puisqu'une patrouille de son régiment a poussé cette nuit

même une reconnaissance jusqu'à deux lieues de Wavre sans

avoir rien rencontré.

Napoléon se retourne vers le maréchal Soult: «Ce matin, lui

dit-il, nous avions quatre-vingt-dix chances pour nous , l'arrivée

de Bulow nous en fait perdre trente : mais, nous en avons encore

soixante centre quarante , et si Grouchy répare l'horrible faute

qu'il a commise hier, de s'amuser à Gembloux, s'il envoie son dé

tachement avec rapidité, la victoire en sera plus décisive, car le

corps de Bulow sera entièrement perdu. Faites venir un officier. «

Un officier d'état-major s'avance aussitôt: il est chargé de por

ter à Grouchy la lettre de Bulow et de le presser d'arriver. D'a

près ce qu'il a dit lui-même, il doit, à cette heure, être devant

Wavre. L'officier fera un détour et le joindra par ses derrières":

c'est quatre ou cinq lieues à faire par d'excellents chemins ; l'of

ficier, qui est bien monté, promet d'être près de lui en une heure

et demie. Au même instant, le général Domont envoie un aide de

camp qni confirme la nouvelle : ce sont les Prussiens qu'il a de

vant lui , et de son côté il vient de lancer plusieurs patrouilles

d'élite pour se mettre en communication avec le maréchal Grouchy.

L'empereur ordonne au général Lobau de traverser avec deux

divisions la grande route de Charleroy, et de se porter sur l'ex

trême droite pour soutenir la cavalerie légère : il choisira une

bonne position où il puisse avec dix mille hommes en arrêter

30,000. Tels sont les ordres que Napoléon donne quand il con

naît ceux auxquels il les adresse. Ce mouvement est exécuté sur-

le-champ : Napoléon ramène ses yeux sur le champ de bataille.

(63) Est-ce l'indicatif ou le conjonctif?

il*
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Les tirailleurs viennent de commencer le feu sur toute la ligne,

et cependant, à l'exception du combat qui continue avec le même

acharnement dans le bois de Goumont, rien n'est sérieux encore.

A l'exception d'une division que l'armée anglaise a détachée de

sou centre et fait marcher au secours des gardes , toute la ligne

anglo-hollandaise est immobile , et, à son extrême gauche, les

troupes de Bulow se reposent et se forment en attendant leur ar

tillerie, encore engagée dans le défilé. En ce moment, Napoléon

envoie au maréchal Ney l'ordre de faire commencer le feu de ses

batteries, de marcher sur la Haie-Sainte , de s'en emparer à ,lï

baïonnette, d'y laisser une division d'infanterie, de s'élancer aus

sitôt sur les deux fermes de la Papelotte et de la Haie et d'en dé

busquer l'ennemi, afin de séparer l'armée anglo-hollandaise du

corps de Bulow. L'aide de camp porteur de cet ordre part, tra

verse la petite plaine qui sépare Napoléon dn maréchal , se perd

dans les rangs pressés des colonnes qui attendent le signal. Au

bout de quelques minutes , quatre-vingt canons éclatent à la fois

et annoncent que l'ordre du chef suprême va être exécuté.

Le comte d'Erlon s'avance avec trois divisions, soutenu par ce

feu terrible qui commence à trouer les lignes anglaises , lorsque

tout à coup , en traversant un bas-fond , l'artillerie s'embourbe.

Wellington , qui, de sa ligne de hauteurs, a vu cet accident, en

profite et lance sur elle une brigade de cavalerie qui se divise en

deux corps et charge avec la rapidité de la foudre , partie sur la

division Marcognet, partie sur les pièces éloignées de tout se

cours , et qui, ne pouvant manœuvrer, non-seulement ont cessé

d'attaquer, mais ne sont même plus en état de se défendre: l'in

fanterie , trop pressée , est enfoncée et deux aigles sont prises;

l'artillerie est sabrée, les traits des canons et les jarrets des che

vaux sont coupés: déjà sept pièces de canon sont hors de service,

lorsque Napoléon s'aperçoit de cette bagarre et ordonne aux cui

rassiers du général Milhaud de courir au secours de leurs frères.

La muraille de fer se met en mouvement, secondée par le 4e ré

giment de lanciers, et la brigade anglaise, surprise en flagrant

délit, disparaît sous ce choc terrible, écrasée, écharpée, mise en

pièces; deux régiments de dragons, entre autres, ont entièrement

disparu : les canons sont repris et la division Marcognet est dégagée.
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Cet ordre, si admirablement exécuté, a été porté par Napoléon

lui-même, qui s'est élancé à la tête de la ligne , au milieu des

boulets et des obus, qui tuent à ses côtés le général Devanx et

blessent le général Lallemand.

Cependant Ney, quoique privé d'artillerie , n'en continue pas

moins à s'avancer; et, tandis que cet échec si fatal, quoique si

promptement réparé, a lieu sur la droite de la chaussée de Char-

leroy à Bruxelles, il a fait avancer, par la graude route et dans

les terres à gauche, une autre colonne qui aborde enfin la Haie-

Sainte.

Là, sous le feu de toute l'artillerie anglaise, à laquelle la nôtre

ne peut plus répondre que faiblement, se concentre tout le com

bat. Pendant trois heures, Ney, qui a retrouvé toute la force de

ses belles années, s'acharne à cette position, dont il parvient en

fin à s'emparer, et qu'il trouve encombrée de cadavres ennemis.

Trois régiments écossais y sont couchés côte à côte, à leur rang,

morts comme ils ont combattu, et la deuxième division belge, les

cinquième et sixième divisions anglaises, y ont laissé un tiers de

leurs hommes. Napoléon lance sur les fuyards les infatigables

cuirassiers de Milhaud , qui les poursuivent, le sabre dans les

reins, jusqu'au milieu des rangs de l'armée où ils viennent mettrerV

le désordre. De la hauteur où il est placé , l'empereur voit les

bagages, les chariots et les réserves anglais, s'éloigner du com

bat et se presser sur la route de Bruxelles. La journée esta nous

si Grouchy parait.

Les yeux de Napoléon sont constamment tournés du côté de

Saint-Lambert, où les Prussiens ont enfin engagé le combat, et

où, malgré la supériorité de leur nombre, ils sont contenus par

les 2,500 cavaliers de Domont et de Subervic , et par les 7,000

bommes de Loban , qui lui seraient si utiles à cette heure pour

soutenir son attaque du centre , vers laquelle il ramène les yeux,

n'entendant rien, ne voyant rien qui lui annonce l'arrivée tant

attendue de Grouchy.

Napoléon envoie l'ordre au maréchal de se maintenir, coûte

que coûte, dans sa position. 11 a besoin de voir clair un instant

sur son échiquier.

k l'extrême gauche, Jérôme s'est emparé d'une partie du bois
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et du château de Goumont, dont il ne reste ping que les quatre

murs, tous les toits ayant été enfoncés par les obus ; mais les

Anglais continuent de tenir dans le chemin creux qui longe le

verger : ce n'est donc, de ce côté, qu'une demi-victoire.

En Tace et vers le centre, le maréchal s'est emparé de la Haie-

Sainte et s'y maintient, malgré l'artillerie de Wellington et ses

charges de cavalerie, qui viennent s'arrêter sous le feu effroyable

de notre munsqueterie. Il y a ici victoire complète.

A droite de la chaussée, le général Ourutte est aux prises avec

les fermes de la Papelotte et de la Haie ; et là , il y a chance de

victoire.

Enfin, à l'extrême droite, les Prussiens de Bulow, qui se sodI

enfin mis en bataille , viennent de s'établir perpendiculairement

à notre droite. 30,(100 hommes et 60 bouches à feu marchent

contre les 10,000 hommes des généraux Domoot, Subervic et Lo-

bau. C'est donc là que, pour le moment, est le véritable danger.

Le danger grandit encore des rapports qui arrivent: les pa

trouilles dn général Domont sont revenues sans avoir aperçu

Grouchy. Bientôt on reçoit une dépêche du maréchal lui-même.

Au lieu de partir de Gembloux au point du jour, comme il avail

promis de le faire dans sa lettre de la veille , il n'en est parti

qu'à neuf heures et demie du matin: cependant, il est quatre

heures et demie de l'après-midi; le canon gronde depuis cinq

heures ; Napoléon espère encore, qu'obéissant à la première loi de

la guerre, il se ralliera au canon. A sept heures et demie, il peut

être sur le champ de bataille : il faut redoubler d'efforts jusque-

là, et surtout arrêter les progrès des 30,000 hommes de Bulow,

qui, si Grouchy débouche enfin, se trouveront, à cette heure, pris

entre deux feux.

Napoléon ordonne au général Duhesme, qui commande les deux

divisions de la jeune garde, de se porter sur Planchenois, vers

lequel Lobau , pressé par les Prussiens , exécute sa retraite en

échiquier. Duhesme part avec 8,000 hommes et vingt-quatre ca

nons, qui arrivent au grand galop, se mettent en batterie, et com

mencent leur feu au moment où l'artillerie prussienne laboure de

sa mitraille la chaussée de Bruxelles. Ce renfort arrête le mou

vement progressif des Prussiens , et paraît même un instant les
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faire reculer. Napoléon profite de ce répit : l'ordre est donné à

Ney de marcher an pas de charge vers le centre de l'armée anglo-

hollandaise et de l'enfoncer; il appelle à lui les cuirassiers de

Milhand, qui chargent en tête pour ouvrir la trouée ; le maréchal

les sait, et bientôt couronne le plateau avec ses troupes. Toute

la ligne anglaise s'enflamme et vomit la mort à bout portant;

Wellington lance tout ce qui lui reste de cavalerie contre Ney,

pendant que son infanterie se forme en carré. Napoléon sent la

nécessité de soutenir le mouvement , et envole l'ordre an comte

ée Valmy de se porter avec ses deux divisions de cuirassiers sur

le plateau, pour appuyer les divisions Milhaud et Lefèvre-Des-

nouettes. Au même moment, le maréchal Ney fait avancer la

grosse cavalerie du général Guyot : lès divisions Milhand et Le-

fèvre-Desuoutttes sont ralliées par elle et ramenées à la charge;

3,000 cuirassiers et 3,,000 dragons de la garde , c'est-à-dire les

premiers soldats du monde, s'avancent au grand galop de leurs

chevaux et viennent se Heurter aux carrés anglais, qui s'ouvrent,

vomissent leur mitraille, et se referment. Mais rien n'arrête l'é

lan terrible de nos soldats. La cavalerie anglaise , repoussee , la

longne épée des euhassiers et des dragons dans les reins, repasse

dans les intervalles, «t va se reformer jen arrière, sous la protec

tion de son artillerie : aussitôt , cuirassiers et dragons se ruent

sur les carrés , dont qcelques-uns sont enfin entrouverts , mais

meurent sans reculer d'un pas. Alors commence une terrible bou

cherie , qu'interrompent ie temps en temps des charges désespé

rées de cavalerie , contre lesquelles nos soldats sont obligés de

se retourner et pendant lesquelles les carrés anglais respirent et

se reforment, pour être ronpns de nouveau. Wellington, pour

suivi de carrés en carrés , rerse des pleurs de rage en voyant

poignarder ainsi sous ses yeux 12,000 hommes de ses meilleures

troupes ; mais il sait qu'elles ne reculeront pas d'une semelle, et,

calculant le temps matériel qui (oit s'écouler avant que la des

traction soit accomplie, il tire s» montre et dit à ceux qui l'en

tourent: « Il y en a pour deux heuns encore , et avant une heure

la nuit sera venue , ou Btucher. ' Cela dure ainsi trois quarts

d'heure.
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CHAPITRE VI». ,

Alors , de la hauteur d'où il domine tout le champ de bataille,

Napoléon voit déboucher une masse profonde par le chemin de

Wavre. . . Enfin Grouchy, qu'il a taut attendu, arrive, tard il est

vrai, mais encore assez à temps pour compléter la victoire. A la

vue de ce renfort, il envoie des aides de camp annoncer dans

toutes les directions que Grouchy paraît et va entrer en ligne.

En effet, des masses successivës se déploient et se nettent en

bataille: nos soldats redoublent d'ardeur, car ils croient qu'ils

n'ont plus qu'un dernier coup à frapper : tout à coup, une formi

dable artillerie tonne en avant de ces nouveaux ve«us , et les

boulets , au lieu d'être dirigés contre les Prussiens ', nous empor

tent des rangs entiers. Chacun, autour de Napoléon, se regarde

avec stupéfaction: l'empereur se frappe le front: ce n'est point

Grouchy, c'est Bliicher.

Napoléon juge du premier coup d'œil sa posititn : elle est ter

rible. 60,000 hommes de troupes fraîches , suf lesquelles il ne

comptait pas, sont tombées successivement sur ses troupes, écra

sées par huit heures de lutte : l'avantage se maintient pour lui au

centre, mais il n'a plus d'aile droite: s'acharner pour couper l'en

nemi en deux serait maintenant chose initile et même dange

reuse. L'empereur conçoit et ordonne ahrs une des plus belles

manœuvres qu'il ait jamais rêvées dans sjs combinaisons straté

giques les plus hasardées : c'est un grand changement de front

oblique sur le centre, et à l'aide duquel il fer"a face aux deux ar

mées. D'ailleurs, le temps s'écoule , et la nuit, qui' devait venir

pour les Anglais, vient aussi pour lui,

Alors, il donne l'ordre a sa gauche de laisser derrière elle le

bois de Goumont et les quelques Anglais qui tiennent encore à

l'abri des murs crénelés du chàtesu , et de venir remplacer les

premier et deuxième corps,- qui »nt beaucoup souffert, en même

temps qu'elle dégagera la cavalerie de Kellermann et de Milhaud,

trop engagée sur le plateau du mont Saint Jean. Il ordonne à Lo-

bau et à Duhesme de continuer la retraite et de venir se ranger

en ligne au-dessus de Plancbenois, au général Pelet de tenir for-

tementdans ce village, afin d'appuyer le mouvement: le centre pivo
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tera sur lui-même: en même temps un aide de camp reçoit l'ordre

de parcourir la ligne, et d'annoncer l'arrivée du maréchal Grouchy.

A cette nouvelle, l'enthousiasme se ranime : tout s'ébranle sur

l'immense ligne : Ney , démonté cinq fois, met l'épée à la main :

Napoléon prend la tête de sa réserve, et s'avance de sa personne

par la chaussée. L'ennemi continue de plier à son centre : sa

première ligne est percée ; la garde la dépasse et enlève une bat

terie dentelée. Mais là , elle tombe sur la seconde ligne , qui se

compose d'une masse terrible : ce sont les débris des régiments

culbutés par la cavalerie française deux heures auparavant, et

qui se sont reformés: ce sont les brigades des gardes anglaises,

le régiment belge de Chassé et la division de Brunswick. N'im

porte ! la colonne se déploie comme à une manœuvre: mais, tout

à coup, dix pièces en batterie éclatent à portée de pistolet et em

portent sa tête tout entière, tandis que vingt autres bouches à feu

la prennent en biais , et plongent dans les masses entassées au

tour de la Belle-Alliance , que leur mouvement vient de mettre'à

découvert. Le général Friand est blessé; le général Michel, le

général Jamin et le général Mallet sout tués; les majors Augelet,

Cardinal et Agnès fombent morts; le général Guyot, en rame

nant pour la huitième fois à la charge sa grosse cavalerie , reçoit

deux coups de feu ; Ney a ses habits et son chapeau criblés de

balle ; un moment d'hésitation se fait ressentir sur toute la ligne.

En ce moment, Bliicher est arrivé au hameau de la Haie, et en

a débusqué les deux régiments qui le défendent : ces deux régi

ments , qui ont tenu une demi-heure contre 10,000 hommes , se

mettent en retraite ; mais Bliicher appelle à lui 6,000 hommes de

cavalerie anglaise qui gardaient la gauche de Wellington , et qui

sont devenus inutiles depuis que cette gauche est occupée par les

Prussieni. Ces 6,000 hommes , qui arrivent pêle-mêle avec ceux

qu'ils poursuivent, font une trouée horrible au cœur de l'armée

même. Cambronne se jette alors avec le deuxième bataillon du

1er régiment de chasseurs entre la cavalerie anglaise et les fuyards,

se forme en carré, et soutient la retraite des autres bataillons de

la garde. Ce bataillon attire à lui tout le choc ; il est entouré,

pressé , attaqué de tous les côtés : c'est alors que , sommé de se

rendre , Cambronne répond , non pas la phrase fleurie qu'on lui a
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prêtée , mais an seul mot , un mot de corps de garde , il est vrai,

mais auquel son énergie u'ôte rien de sa sublimité, (M) et, pres

que aussitôt, tombe de son cheval, renversé par un éclat d'obns

qui le frappe à la tète.

Au même instant Wellington fait avancer toute son extrême

droite, dont il peut disposer, puisque, par notre mouvement,

elle cesse d'être contenue, et, reprenant l'offensive à son tonr,

il" la lance comme un torrent des hauteurs du plateau. Cene

cavalerie tourne les carrés de la garde , qu'elle n'ose point

attaquer, puis fait un à-droite et revient percer notre centre

au-dessous de la Haie-Sainte. Alors on apprend que Bulow

dépasse notre extrême droite, que le général Dubesme est

blessé dangereusement, que Grouchy, enfla, sur lequel on

comptait, ne vient pas. La fusillade et le canon éclatent à cinq

cents toises sur nos derrières : Bulow nous a débordés. Le cri

de: Sauve qui petit '. se fait entendre; la déroute commence.

Les bataillons qui tiennent encore sont désorganisés par les

fuyards; Napoléon, au moment d'être enveloppé , se jette dans

le carré de Cambronne avec Ney, Soult, Bertrand, Drouot, Cor,

bineau , Flabaut , Gourgaud et Labédoyère , qui se trouvent sans

soldats. La cavalerie multiplie ses charges; l'artillerie anglaise,

de la crête de ses hauteurs, balaie tonte la plaine: la nôtre, qui

n'a plus d'hommes pour la servir , reste muette ; ce n'est plus un

combat , c'est une boucherie.

En ce moment, il se fait une éclaircie de nuages; Bliicher et

Wellington, qui viennent de se joindre à la ferme de la Belle-

Alliance , profitent de ce secours du ciel pour mettre leur cava

lerie à la poursuite de nos troupes; les ressorts qui faisaient

mouvoir ce corps gigantesque sont rompus , l'armée est disper

sée ; seuls, quelques bataillons de la garde tiennent et meurent.

Napoléon tente en vain d'arrêter ce désordre : il se jette an

milieu de la déroute , trouve un régiment de la garde et deux

batteries en réserve derrière Planchenois , et essaie de rallier

les fuyards: malheureusement, la nuit empêche de le voir, le

tumulte de l'entendre. Alors', il descend de cheval, se jette

(04) « La garde meurt, mais ne se rend pas. »
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l'épée à la main an milieu d'nn carré ; Jérôme le suit ; en disant :

«Tu as raison, frère, ici doit tomber tout ce qui porte le nom

de Bonaparte. ' Mais il est pris par ses généraux et ses officiers

d'état-major, repoussé par ses grenadiers, qui veulent bien mou

rir, mais qui ne veulent pas que leur empereur meure avec eux:

on le remet à cheval, un officier prend la bride et l'entraîne au

galop; il passe ainsi au milieu des Prussiens , qui l'ont débordé

de près d'une demi-lieue. Ni balles, ni boulets ne veulent de lui.

Enfin, il arrive à Jemmapes , s'y arrête un instant, renouvelle

ses tentatives de ralliement, auxquelles la nuit, la confusion,

la déroute générale, l'encombrement et, plus que tout cela, la

poursuite acharnée des Anglais s'opposent encore. Puis, con

vaincu que , comme après Moscou, tout est fini une seconde fois,

et que c'est seulement de Paris qu'il peut rallier l'armée et sau

ver la France , il continue sa route, fait une halte à Philippe-

ville , et arrive le 20 à Laon.

Celui qui écrit ces lignes n'a vu Napoléon que deux fois dans

sa vie, à huit jours de distance, et cela (6S) pendant le court es

pace d'un relais ; la première fois lorsqu'il allait à Ligny , la se

conde fois lorsqu'il revenait de Waterloo ; la première fois à la

lumière du soleil, la seconde fois à la lueur d'une lampe; la pre

mière fois au milieu des acclamations de la multitude, la seconde

fois an milieu du silence d'une population.

Chaque fois Napoléon était assis dans la même voiture, à la

même place , vêtu du même habit; chaque fois c'était le même

regard vague et perdu; chaque fois c'était la même tête , calme

et impassible: seulement, il avait le front un peu plus incliné

sur la poitrine en revenant qu'en allant.

Était-ce d'ennui de ce qu'il ne pouvait dormir, ou de douleur

d'avoir perdu le monde?

Le 21 juin, Napoléon est de retour à Paris.

Le 22, la chambre des pairs et la chambre des députés se dé

clarent en permanence, et déclarent traître à la patrie quiconque

vondra les suspendre ou les dissoudre.

(65) Notre jmar (ju toaÇr) se traduit de différentes manières, tantôt cela,

comme ici , tantôt : il est vrai , à ta vérité.
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Le même jour, Napoléon abdique en faveur de son fils.

Le 8 juillet, Louis XVIII rentre à Paris.

Le 14, Napoléon, après avoir refusé l'offre du capitaine Bau-

din , aujourd'hui vice-amiral, qui lui propose de le conduire aux

États-Unis , passe à bord du Bellérophon, commandé par le ca

pitaine Maitland , et écrit au prince régent d'Angleterre :

• Altesse Royale ,

• En butte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimi

tié (66) des plus grandes puissances de l'Europe , j'ai consommé

ma carrière politique. Je viens, comme Tbémistocle , m'asseoir

au foyer du peuple britannique. Je me mets sons la protection de

ses lois, que je réclame de Votre Altesse Royale, comme celle

du plus puissant, du plus constant, du plus généreux de mes

ennemis.

Napoléon. »

Le 16 juillet, le Bellérophon (") fit voile pour l'Angleterre.

Le 24, il mouilla à Torbay, où Napoléon apprit que le général

Goorgaud , porteur de sa lettre , n'avait pu communiquer avec la

terre , et avait été forcé de se dessaisir de ses dépêches.

Le 26 au soir, le Bellérophon entra dans la rade de Plymoutb.

Là , les premiers bruits de déportation à Sainte-Hélène se répan

dirent : Napoléon ne voulut pas y croire.

Le 30 juillet, un commissaire signifia à Napoléon la résolution

relative à sa déportation à Sainte-Hélène. Napoléon indigné, prit

une plume et écrivit :

• Je proteste solennellement ici , à la face du ciel et des hom

mes, contre la violence qui m'est faite, contre la violation de mes

droits les plus sacrés, en disposant, parla force, de ma personne et

de ma liberté. Je suis venu librement à bord du Bellérophon ; je ne

pas le prisonnier, je suis l'hôte de l'Angleterre. J'y suis venu à

l'instigation même du capitaine, qui a dit avoir des ordres-du

gouvernement de me recevoir, et de me conduire en Angleterre

(66) Tiè se proaonce bien autrement que tie, voir Note 52.

(67) Les noms propres donnés anx vaissèaux.sont accompagnés de l'article.
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avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté de

boune foi j pour venir me mettre sous la protection des lois de

l'Angleterre. Aussitôt assis à bord du Bellérophon , je fus sur le

foyer du peuple britannique. Si le gouvernement, en donnant

ordre au capitaine du Bellérophon de me recevoir, ainsi que ma

suite, n'a voulu que tendre une embûche, il a forfait (68) à l'hon

neur et flétri son pavillon.

'Si.cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais

voudraient désormais parler de leur loyauté , de leurs lois et de

leur liberté : Ja foi britannique se trouvera perdue dans l'hospi

talité du Bellérophon.

•J'en appelle à l'histoire: elle dira qu'un ennemi, qui fit

longtemps la guerre au peuple anglais , vint librement, dans son

infortune , chercher un asile sous sel lois : quelle plus grande

preuve pouvait-il lui donner de sou estime et de sa confiance?

Mais comment répondit-on, en Angleterre, à une telle magnani

mité? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi;

et quand il se fut livré de bonne foi , on l'immola !

«Napoléon. «

"A bord du Bellérophon , en mer. »

Le 7 août , malgré cette protestation , Napoléon fut forcé de

quiner le Bellérophon pour passer à bord du Northumberland :

l'ordre ministériel portait d'ôter à Napoléon son épée ; l'amiral

Keith eut bonte d'un pareil ordre et ne voulut pas le mettre à

exécution. .

Le lundi, 7 août 1815, le Northumberland appareilla pour

Sainte- Hélène,

Le 16 octobre, soixante et dix jours après son départ de

1 Angleterre , et cent dix jouis après avoir quitté la France , Na

poléon toucha le rocher dont il devait faire un piédestal.

Quant à l'Angleterre , elle accepta dans toute son étendue la

honte de sa trahison : et , à compter du 16 octobre 1815, les rois

eurent leur Christ et les peuples leur Judas.

(68) For/aire ne vient pas defortiter facerc, mais de foras facerc; forast

, hors signifie tout ce qui est excès , excessif.
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CHAPITRE I.

L'empereur coucha le même soir dans une espèce d'auberge

où il se trouva fort mal. Le lendemain , à six heures du matin,

il partit à cheval avec le grand maréchal Bertrand [et l'amiral

Keith, pour Longwood, maison que ce dernier avait arrêtée pour

sa résidence , comme la plus convenable de l'île. En revenant,

l'empereur s'arrêta à un petit pavillon dépendant d'une maison

de campagne qui appartenait à un négociant de l'île, nommé M.

Balcombe. C'était son logis temporaire , et il devait demeurer là

tant que Longwood ne serait pas en état de le recevoir. Il avait

été si mal la veille , que , quoique ce petit pavillon fût presque

entièrement dégarui , il ne voulut pas revenir à la ville.

Le soir, quand Napoléon voulut se coucher, il se trouva qu'une

fenêtre, sans vitrages , sans contre-vents et sans rideaux, don

nait sur son lit. M. de Las-Cases et son fils la barricadèrent de

mieux qu'ils purent, et gagnèrent une mansarde, où ils se cou

chèrent sur chacun un matelas ; les valets de chambre , envelop

pés de leurs manteaux, s'étaient jetés en travers de la porte.

Le lendemain, Napoléon déjeuna sans nappe ni serviette, avec

le reste du dîner de la veille.

Ce n'était que le prélude de la misère et des" privation s qui

l'attendaient à Longwood.
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Cependant, peu à peu cette position s'améliora: on fit venir du

orthumberland le linge et l'argenterie: le colonel dn 53e avait

it offrir une tente, que l'on dressa en prolongement de la chara-

.e de l'empereur; dès lors, Napoléon , avec sa régularité ordi-

iire , songea à mettre un peu d'ordre dans ses journées.

A dix heures, l'empereur faisait appeler M. de Las-Cases,

'ur déjeuner avec lui: le déjeuner fini, et après une demi-heure

! conversation , M. de Las-Cases relisait ce qui lui avait été

cté la veille : cette lecture achevée , Napoléon continuait de

cter jnsqu'à quatre heures. A quatre heures, il s'habillait et

rtait , pour qu'on pût faire sa chambre , descendait dans le jar-

n , qu'il affectionnait beaucoup , et au bout duquel une espèce

; berceau recouvert en toile , comme une tente , lui offrait un

lri contre le soleil; il s'asseyait ordinairement sous ce berceau,

i l'on avait apporté une table et des chaises; là, il dictait à

llui de ses compagnons qui arrivait de la ville pour ce travail,

isqu'à l'heure du dîner, qui était fixée à sept heures. Le reste

; la soirée , on lisait, ou du Racine, ou du Molière , car on n'a-

iit pas de Corneille : Napoléon appelait cela aller à la comédie

i à la tragédie. Enfin, il se couchait le plus tard qu'il pouvait,

tendu que, lorsqu'il se couchait de bonne heure, il se réveil-

it au milieu de la nuit et ne pouvait plus se rendormir.

En effet, quel est celui des damnés de Dante qui eût voulu tro

uer son supplice contre les insomnies de Napoléon?

Au bout de quelques jours , il se trouva fatigué et malade. On

/ait mis trois chevaux à sa disposition, et, pensant qu'une pro-

enade lui ferait du bien, il arrangea, avec, le général Gour-

tud et le général Montholon , une. cavalcade pour le lendemain ;

ais , dans la journée, il apprit qu'un officier anglais avait ordre

; ne pas le perdre de vue: aussitôt, il renvoya les chevaux, en

isaut que tout était calcul dans la vie, et que dès que le mal

apercevoir son geôlier était plus grand que le bien que pouvait

rocurer l'exercice, c'était un gain tout clair que de rester chez

ii.

L'empereur remplaça cette distraction par dei' promenades de

Bit qui duraient quelquefois jusqu'à deux heures du matin.

Enfin , le dimanche 10 décembre , l'amiral fit prévenir Napo
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léon que sa maison de Longwood étaft prête : et , le même jourJ

l'empereur s'y rendit à cheval. L'objet qui lui causa le plus vî

plaisir, dans son nouvel ameublement, fut une baignoire en boii.

que l'amiral était parvenu à faire exécuter, sur ses dessins , pu

un charpentier de la ville , une baignoire étant un meuble is

connu à Longwood; le même jour, Napoléon en profita.

Le lendemain, le service de l'empereur commença à s'organi

ser : il se divisait en trois séries, chambre, livrée et bouche, e

se composait de onze personnes.

Quant à la haute maison , tout fut à pêu près réglé comme i

l'île d'Elbe: le grand maréchal Bertrand conserva le commande

ment et la surveillance générale , M. de Montholou fut charg«

des détails domestiques, le général Gourgaud eut la direction dl

l'écurie, et M. de Las-Cases surveilla l'administration intérieure.

Quant à la division de la journée , c'était à peu près la mêm(1

qu'à Briars. A dix heures, l'empereur déjeunait dans sa chambre

sur un guéridon, tandis que le grand maréchal et ses co'mpagnoni

mangeaient à une table de service, où ils étaient libres de l'air,

des invitations particulières. Comme il n'y avait pas d'heure fiie

pour la promenade, la chaleur étant très-forte le jour, l'humidité

prompte et grande le soir, et que les chevaux de selle et la voi,^

ture , qui devaient toujours venir du cap , n'arrivaient jamais,

l'empereur travaillait une partie de la journée, soit avec M. d«

Las-Cases , soit avec le général Gourgaud ou le général Mon,

.tholon. De huit à neuf heures on dînait rapidement, la salle i

manger ayant conservé une odeur de peinture insupportable i

l'empereur: puis on passait au salon, où était préparé le dessert{

Là, on lisait Racine , Molière ou Voltaire , en regrettant de plul

en plus Corneille. Enfin, à dix heures , on se mettait à une tabla

de reversi, jeu favori de l'empereur, et auquel ou restait ordi^

nairement jusqu'à une heure du matin.

Toute la petite colonie était logée à Longwood , à I'exceptioi

du maréchal Bertrand et de sa famille, qui habitaient Hut's Gat

mauvaise petite maison située sur la route de la ville.

L'appartement de l'empereur était composé de deux chambres,

chacune de quinze pieds de long sur douze de large et environ
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pt de haut : des pièces de nankin , tendues en guise ('.'') de

pier, les garnissaient toutes deux: un mauvais tapis eu cou-

•ait le plancher.

Dans la chambre à coucher était le petit lit de campagne où

uchait l'empereur, un canapé, sur lequel il reposait la plus

iode partie de la journée, au milieu des livres dont il était en-

mbré ; à côté, un petit guéridon sur lequel il déjeunait et dî-

it dans sou iutérieur, et qui , le soir , portait un chandelier à

ois branches recouvert d'un grand chapiteau.

Entre les deux fenêtres, et à ('opposite de la porte , était une

mmode contenant le linge de l'empereur, et sur laquelle était

o grand nécessaire.

La cheminée , surmontée d'une fort petite glace , était ornée

! plusieurs tableaux. A droite, était le portait du roi de Rome,

cheval sur un mouton ; à gauche , et en pendant, était un autre

irtrait du roi de Rome , assis sur un coussin et essayant une

mtoufie; au milieu de la cheminée, était un buste eu marbre du

«me enfant royal; deux chandeliers, deux flacons et deux

sses de vermeil, tirés du nécessaire de l'empereur, complé-

ient la garniture de la cheminée.

Enfin, auprès du canapé, et précisément en face de l'empe-

ur quand il y reposait étendu , ce qui avait lieu une grande

"ie do jour, était le portrait de Marie-Louise, tenant son fils

itre ses bras , peint par Isabey.

Ea outre, sur la gauche de la cheminée, et en dehors des por-

iits , était la grosse montre d'argent du grand Frédéric , espèce

'. réveille-matin pris à Potsdam, et, en regard, la propre montre

'l'empereur, celle qui avait sonné l'heure deMareogo et d'Aus-

elitz, recouverte eu or des deux côtés, et portant la lettre B.

La seconde pièce, servant de cabinet, n'avait d'abord pour

ut meuble que des planches brutes, posées sur de simples tre-

'«%'supportant un bon nombre (J°) de livres épars et les di-

N chapitres écrits par chacun des généraux ou seorélaires

ai la dictée de l'empereur ; ensuite , entre les deux fenêtres,

(•9) Guise , SBeife , comme Guillaume , SBiUjctm.

('0) Bon nombre , saos article , se trouve Note 50.

Damas, Napoléon. 12
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une armoire en forme de bibliothèque ; à l'opposite , un lit , sed

blable au premier, et sur lequel l'empereur reposait parfois I

jour et se couchait même la nuit, après avoir quitté le prem

dans ses fréquentes et longues insomnies: enfin, danS le mil.

était la table de travail , avec l'indication des places qu'oce

paient ordinairement l'empereur, lorsqu'il dictait, et MM i

Montliolon, Gourgaud ou de Las-Cases, lorsqu'ils écrivaient.

Tels étaient la vie et le palais de l'homme qui avait tour à to1

habité les Tuileries, le Kremlin et l'Escurial.,

Cependant, malgré la chaleur du jour, malgré l'humidité (

soir, malgré l'absence des choses les plus nécessaires à la I

commune , l'empereur eût supporté avec patience tontes ces pi

vations si l'on n'avait pris à tâche de l'entourer , de le trait^

non-seulement comme prisonnier dans l'île , mais encore comi

prisonnier dans sa maison. On avait décidé, comme nons l'aval

dit, que lorsque Napoléon monterait à cheval, un officier l'I

compagnerait toujours : Napoléon avait pris le parti de ne

sortir. Alors sa constance avait lassé ses geôliers , et on an

levé cette consigne, pourvu qu'il demeurât dans certaines lia

tes; mais, daus ces limites il était enfermé par un cercle de se

tinelles : un jour, une de ces sentinelles coucha l'empereur

joue, et le général Gourgaud lui arracha son fusil au moment

probablement elle allait faire feu. Cette enceinte ne permets

guère, au reste, qu'une demi-lieue de course, et comme IV:.

reur ne voulait pas la dépasser, pour s'épargner la compagnie

son gardien, il prolongeait sa promenade en descendant, part

chemins à peine frayés, dans des ravins profonds où il est

croyable qu'il ne se soit pas dix fois précipité.

Malgré ce changement dans ses habitudes . la santé de l'en

reur se maintint assez bonne pendant les six premiers mois.

Mais l'hiver suivant, le temps étant devenu constamment ml

vais, l'humidité et la pluie ayant envahi les appartements ie c

ton qu'il habitait, il commença à éprouver de fréquentes ioi

positions , qui se manifestaient par des lourdeurs et des er._

dissements. Au reste , Napoléon n'ignorait pas que l'air était i

plus insalubres , et qu'il était rare de rencontrer dans l'île «

personne ayant atteint l'âge de cinquante ans.
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CHAPITRE II.

Sur ces entrefaites, un nouveau gouverneur arriva et fut pré-

inté; par l'amiral à l'empereur: c'était un homme d'environ

aarante-cinq ans d'une taille commune, mince , maigre , sec,

mge de visage et de chevelure, marqueté de taches de rousseur,

ïec des yeux obliques , se fixant à la dérobée , ne regardant que

irement en face , et recouverts de sourcils d'un blond ardent,

pais et fort proéminents. .11 se nommait ,sir Hudson Lowe.

A partir du jour de son arrivée , de nouvelles vexations com-

tencèrent, qui deviurent de plus en plus intolérables. Son dé

iit fut d'envoyer à l'empereur.'deux .pamphlets contre lui. Puis

fit subir à tous les domestiques un interrogatoire, pour' savoir

'eux si c'était librement et de leur pleine volonté qu'ils demeur

aient avec l'empereur. Ces nouvelles contrariétés lui occasion-

èrent bientôt une de ces indispositions auxquelles il devenait

e plus en plus sujet: elle dura cinq jours, pendant lesquels il

e sortit pas , mais cependant continua- de dicter sa campagne

'Italie. • . . .

Bientôt , les vexations du gouverneur s'augmentèrent encore:

porta l'oubli des plus simples convenances jusqu'à inviter à

îner chez lui le général Buonaparte , pour, le faire voir à une

^glaise de distinction qui avait celâché à Sainte-Hélène. Napo-

in ne répondit pas même à l'invitation. Les persécutions re-

oublèrent. '

Personne ne put désormais écrire sans avoir préalablement

ommuniqué la lettre au gouverneur, et toute lettre donnant à

'apoléon le titre' d'empereur était confisquée. '

Ou fit signifier au général Buonaparte que la dépense qu'il fai-

aît était trop grande , que le gouvernement n'avait entendu lui

onner qu'une table journalière de quatre personnes au plus, une

ouille de vin par jour pour chaque personne, et un dîner prié

ar semaine: s'il y avait des dépenses excédantes, le, général

«uonaparte et les personnes de sa suite devaient les payer.

L'empereur fit. briser son argenterie et l'envoya à la ville:

iais le gouverneur fit dire qu'il entendait qu'elle ne fût vendue

lu'à l'homme qu'il présenterait; l'homme qu'il présenta donna

12*
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six mille frapcs du premier envoi qui avait été fait . c'étaient la

deux tiers à peine de la valeur de cette argenterie prise ai

poids.

L'empereur prenait un bain tous les jours : on lui fit dire qu'i

devait se contenter d'un bain par semaine ; l'eau étant rare I

Longwood. Il y avait quelques arbres sous lesquels il allait par

fois se promener, et qui donnaient la seule ombre qu'il y ea

dans la limite assignée à ses promenades : le gouverneur les fii

abattre ; et comme l'empereur se plaignait de cette cruauté , I

répondit qu'il ignorait que ces arbres fussent agréables au géné,

ral Buonaparte, mais que, du moment qu'il les regrettait, on a

planterait. d'autres. ". .

Alors , Napoléon avait parfois des mouvements d'emportemen

sublime. Cette réponse en excita un.

— Le plus mauvais procédé des ministres anglais , s'écria-t-il.

n'est plus désormais de m'avoir envoyé ici , mais de m'y avoir

placé en vos maios. Je me plaignais de l'amiral ; mais au moins,

il avait du cœur, lui: -vous, vous déshonorez votre nation, ei

votre nom restera une Jléçrissure.

Enfin , on s'aperçut à la qualité de la viande qu'on fournissait

à la table de l'empereur des bêtes mortes et non tuées. On fit de

mander à les avoir vivantes : cette demande fut refusée.

Dès lors, l'existence de Napoléon n'est plus qu'une lente ei

pénible agonie, qui cependant dure cinq ans : pendant cinq OBi

encore , le moderne Prométhée reste enchaîné sur le roc où Hud,

son Lowe lui ronge le cœur. Enfin, le 20 mars Î821 , jour du

glorieux anniversaire de la rentrée de Napoléon à Paris , Najlo,

léon éprouva, dès le matin, une forte oppression à l'estomac ei

une sorte de suffoc.ation fatigante à la poitrine; bientôt une dou

leur aiguë se fit sentir à l'épigastre , dans l'hypocondre gauche

et s'étendit sur le côté du thorax jusqu'à l'épaule correspon

dante. Malgré les premiers remèdes, la fièvre continua , fatn),-

men devint douloureux au tact et l'estomac se tendit. Vers cinq

heures de l'après-midi , il y eut un redoublement, accompagna

d'un froid glacial , surtout aux extrémités inférieures, et le ma

lade se plaignit de crampes. En ce moment , madame Bertrand

étant venue lui faire une visite, Napoléon s'efforça de parailr
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«oins abattu , et affecta même un peu de gaieté ; mais bientôt,

a disposition mélancolique reprenant. le dessus: «Il faut nous

réparer à la sentence fatale : vous, Horten'se et moi, sommes

leslinés à la subir sur ce vilain rocher. J'irai le premier, vous

iendrez ensuite , Hortense vous suivra. Mais nous nous retrou

erons tous les trois là-haut. » Puis il ajouta ces quatre vers de

foire :

Mais à revoir Paris je ne dois plns prétendre :

Vous voyez qu'au tombeau je suis prèi ù descendre.

Je vais au Roi des rois demander aujourd'hui

Le prix de tous les maux que j'ai soufferts pour lui.

La nuit qui suivit fut agitée, les symptômes deviurent de plus

ln plus graves : une boisson émétisée les fit disparaître momentané-

«ent, mais ils reparurent bientôt. Une consultation eut lieu

«ors, presque malgré l'empereur, entre le docteur AutOmarchi

et M. Arnott, chirurgien du 20e régiment en garnison dans l'ile.

Ces messieurs reconnurent la nécessité d'appliquer un large vési-

iatoire sur la région abdominale, d'adminiitrer un purgatif, et de

'erser d'heure en heure du vinaigre sur le front du malade. La

maladie ne continua pas moins à faire des progrès rapides.

Un soir, un domestique de Longwood dit qu'il avait vu une

comète: Napoléon l'entendit, et ce présage le frappa. «Une

comète! s'écria-t-il , ce fut le signe précurseur de la mort dé

César. .

Le 11 avril, le froid aux pieds devint excessif. Le docteur

essaya des fomentations pour le dissiper. 'Tout cela est inutile,

lui dit Napoléon , ce n'est point là, c'est à l'estomac, c'est au

Epie, qu'est le mal: vous n'avez point de remède contre l'ardeut

pi me brûle, point de préparation, point de médicaments pour

calmer le feu dont je suis dévoré. »

Le 15 avril, il commença à rédiger son testament, et ce jour-

là l'entrée de sa chambre fut interdite à tout le monde, excepté

à Marchand et au général Montholbn , qui restèrent avec lui de

puis une heure et demie jusqu'à six heures du soir.

A six heures, le docteur entra : Napoléon lui montra son testa

ment commencé et chaque pièce de son nécessaire étiquetée du
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nom des personnes auxquelles elles étaient destinées. • Von

voyez, lui dit-il, je fais mes apprêts pour m'en aller.» Le doc

teur voulut le rassurer: Napoléon l'arrêta: '.Plus d'ijiusion

ajouta-t-il; je sais ce qu'il en est, et je suis résigné.»

Le 19 amena un mieux sensible qui .rendit l'espérance a teo

le monde , excepté à Napoléon : chacun se félicitait de ce char.'

geme ut : Napoléon nous laissa dire, puis en souriant: • Vous 'l

vous .trompez pas (7i)., je vais mieux aujourd'hui, inais je n'ei

sens pas moins que ma fin approche. Quand je serai mort, cbi-

cun de vous aura la douce consolation de retourner en Europe.

Vous reverrez les uns vos parents, les autres vos' amis. Moi , je

retrouverai mes braves au ciel. Oui , oui , ajouta-t-il en s'ani-

mant et en élevant la voix avec un accent inspiré , oui , Kléber,

Desaix , Bessières, Duroc, Ney, Murat, Msrsséna , Bertbier,l

viendront à ma rencontre. Ils me parleront de ce que nous avons

fait ensemble, je leur conterai les derniers événements de ma

vie : en me revoyant, ils redeviendront tous, fous d'enthousiasme

et de gloire. Nous causerons 'de nos guerres avec les Scipioos,

les César, les Annibal , et il y aura plaisir à cela... A moins,

continua-t-il en souriant , qu'on ne s'euraie là-haut de voir tant

de guerriers ensemble. •

Quelques jours après, il fit venir son chapelain Vignali. 'Je

suis né dans la religion catholique, lui dit-il, je veux remplir

ies devoirs qu'elle impose et recevoir les sacrements qu'elle ai-

ministre. Vous direz tous les jours la messe dans la chapelle

voisine, et vous exposerez le saint-sacrement pendant les qua

rante heures. Quand je serai mort, vous placerez votre autel '

ma tête, dans la chambre ardente, puis vous continuerez à cé

lébrer la messe. I Vous ferez toutes les cérémonies d'usage, et

vous ne cesserez que lorsque je serai enterré. ' .

Après le prêtre , vint le tour du médecin. » Mon cher docteur,

luf dit-il , après nia mort , qui ne saurait être éloignée , je vent

que vous fassiez l'ouverture de mon cadavre, mais j'exige qu'au

cun médecin anglais ne mette'la main sur moi. Je souhaite que

vous preniez mon'cœur, que vous le mettiez dans de l'esprit-de-

(71) Il esi vrai que je vais mieux aujourd'hui , mais etc.'
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j>, et que vous le portiez à ma chère Marie-Louise: vous lui

irez que je l'ai tendrement aimée, que je n'ai jamais cessé de

aimer, vous lui raconterez tout ce que j'ai souffert; vous lui

irez tout ce que vous avez vu; vous entrerez dans tous les dé

iils de ma mort. Je vous recommande surtout de bien examiner

ion estomac, et d'en faire un rapport précis et détaillé que vous

endrez à Rome : vous irez trouver ma mère , ma famille ; vous

sur rapporterez ce que vous avez observé relativement à ma

ituation ; vous leur direz que Napoléon , celui-là même que le

ionde a appelé le Grand, comme Charlemagne et comme Pom-

ée , est mort dans l'état le plus déplorable , manquant de tout,

bandonné à lui-même et à sa gloire. Vous leur direz qu'en ex-

iirant, il lègue à toutes les familles régnantes l'horreur et l'op-

irobre de ses derniers moments. »

Le 2 mai, la fièvre arriva au plus haut degré d'intensité qu'elle

tit encore atteint: le pouls donna jusqu'à cent pulsations à la

minute, et l'empereur eut le délire : c'était le commencement de

l'agonie. Mais cette agonie eut encore quelques moments de re-

àche. Dans ces courts moments de lucidité , Napoléon revenait

sans cesse à la recommandation qu'il avait faite au docteur An-

tomarchi: «Faites avec soin , lui disait-il , l'examen anatomique

de mon corps, de l'estomac surtout. Les médecins de Montpellier

m'ont annoncé que la maladie du pylore serait héréditaire dans

ma famille ; leur rapport est, je crois, dans les mains de Louise :

demandez-le, comparez-le avec ce que vous aurez observé vous-

même : que je sauve au moins mon enfant de cette cruelle ma

ladie ! . . . »

La nuit fut assez bonne ; mais le lendemain, au matin, le délire

reparut avec une nouvelle force. Cependant, vers les huit heures,

il perdit un peu de son intensité; vers trois heures, le malade

reprit sa raison. Il en profita pour appeler les exécuteurs testa

mentaires , et leur recommanda , dans le cas où il viendrait à

perdre complétement connaissance, de ne laisser approcher de lui

aucun médecin anglais autre que le docteur Aruott. Fuis, il ajouta,

dans toute la plénitude de sa raison et dans toute la puissance de

son génie:

— Je vais mourir : vous allez repasser ea Europe ; je vous dois
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quelques conseils sur la conduite que vous «ver à tenir. Vou'l

avez partagé mon exil, vous serez fidèles à ma mémoire, vous si

ferez rien qui puisse la blesser. J'ai sanctionné tons les prin

cipes, je les ai infusés dans mes lois, dans mes actes ; il n'y en '

pas un seul que je n'aie coasacré. Malheureusement , les circon

stances étaient graves : j'ai été obligé de sévir, (^ajourner; les^

revers sont venus, je n'ai pu débander l'arc, et la France a été

privée des institutions libérales que je lui destinais. Elle me jug«|

avec indulgence, elle me tient compte de mes intentions, elle

chérit mon nom , mes victoires; imitez-la. Soyez fidèles aux opi

nions que vous avez défendues , à la gloire que nous avons ac

quise : il n'y a hors de là que honte et confusion.

CHAPITRE ni.

Le 5 au matin , le mal était parvenu à son comble : la vie n'é

tait plus chez le malade qu'une végétation haletante et doulou

reuse ; la respiration devenait de plus en plus insensible ; les

yeux , ouverts dans toute leur grandeur, étaient fixes et atones.

Quelques paroles vagues, dernière ébulliiion de son cerveau eo

délire , venaient de temps en temps mourir sur ses lèvres. Les

derniers mots que l'on entendit furent ceux de téte et d'armée.

Puis, la voix s'éteignit, tonte intelligence parut morte , et le doc

teur lui-même crut que le principe de la vie était éteint. Cepen

dant, vers les huit heures, le pouls se releva : le ressort mortel

qui fermait la bouche du moribond sembla se détendre , et quel

ques soupirs profonds et suprêmes s'exhalèrent de sa poitrine.

A dix heures et demie, le pouls était anéanti: à onze heures et

quelques minutes, l'empereur avait vécu. . . .

Vingt heures après la mort de son illustre malade , le docteur

Antomarchi procéda à son ouverture , ainsi que Napoléon le loi

avait si souvent recommandé : puis, il détacha le cœur, qu'il mit,

selon les instructions reçues , dans de l'esprit-de-vin , afin de le

rendre a Marie-Louise. Mais en ce moment les exécuteurs lesta-
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entaires surviurent avec le refus de sirHudson Lowe delaisser

rtir de Sainte - Hélène , non-seulement le corps, mais aucune

irtie du corps. 11 devait rester dans l'île. Le cadavre était

oué à l'échafaud.

Ou s'occupa dès lors de choisir la place de la sépulture de l'em-

!renr , et la préférence fut donnée à un lieu que Napoléon n'a-

iit vu qu'une fois, mais dont il parlait toujours avec complai-

mce : sir Hudson Lowe consentit à ce que la tombe fût creusée

i cet endroit.

L'Autopsie terminée, le docteur Antomarchi réunit par une su-

ire les parties séparées, lava le corps, et l'abandonna an valet

e chambre qui le revêtit du costume que l'empereur avait l'ha-

itnde de porter, c'est-à-dire, d'une culotte de casimir blanc , de

as de soie blancs, de longues bottes à l'écuyère avec de petits

perons, d'un gilet blanc, d'une cravate blanche recouverte d'une

ravate noire bouclée par derrière, du grand cordon de la Légion

'honneur, de l'habit de colonel des chasseurs de la garde décoré

es ordres de la Légion d'honneur et de la Couronne de fer, en-

n, du chapeau à trois cornes. Ainsi vêtu, Napoléon fut enlevé

e la salle, le 6 mai, à cinq heures trois quarts, et exposé dans

i petite chambre à coucher, que l'on avait convertie en chapelle

rdente. Le cadavre avait les mains libres; il était étendu sur

on lit de campagne ; son épée était à son côté; un crucifix repo-

ait sur sa poitrine, et le manteau bleu de Marengo était jeté sur

es pieds. Il resta ainsi exposé pendant deux jours.

Le 8 au matin, le corps de l'empereur, qui devait reposer sous

a colonne, et le cœur, qui devait être envoyé à Marie-Louise,

urent déposés dans une caisse de fer-blanc, garnie d'une espèce

le matelas et d'un oreiller recouverts de satin blanc. Le chapeau

ie pouvant, faute d'espace , rester à la tête du mort , fut placé à

es pieds. Autour de lui on sema des aigles et des pièces de tou-

es les monnaies frappées à son effigie pendant le cours de son

ègne : on y déposa encore son couvert, son couteau, et une as

iiette à ses armes. Cette première caisse fut enfermée dans une

seconde caisse en .acajou, que l'on mit dans une troisième en

ilomb , laquelle fut enfin placée dans une quatrième caisse eu

«cajou, pareille à la seconde, mais de plus grande dimension:
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puis , on exposa le cercueil à la même place où avait été expoiai

le corps. M

A midi et demi , le cercueil fut transporté par les soldats de ■

garnison dans la grande allée du jardin , où le corbillard atten

dait: on le couvrit d'un velours violet, sur lequel on jeta le man*

teau deMarengo, et le cortége funèbre se mit en route dam

l'ordre suivant :

L'abbé Vignali, revêtu des ornements sacerdotaux, ayant à se

côtés le jeune Heuri Bertrand, portant un bénitier d'argent a\eq

son goupillon :

Le docteur Antomarchi et le docteur Arnott :

Les personnes chargées de surveiller le corbillard, traîné pal

quatre chevaux conduits par des palefreniers, et escorté par douze

grenadiers sans armes de chaque côté: ceux-ci devaient porter

le cercueil sur leurs épaules dès que le mauvais état du chemin

empêcherait le char d'avancer :

Le jeune Napoléon Bertrand et Marchand, tous les deux à piei

et sur les côtés du corbillard :

Les comtes Bertrand et Montliolon , à cheval, immédiatement

derrière le corbillard:

Une partie de la suite de l'empereur:

La comtesse Bertrand, avec sa fille Hortense, dans une calèche

attelée de deux chevaux conduits à la main par ses domestiques,

qui marchaient du côté du précipice:

Le cheval de l'empereur, conduit par son piqueur Archambaud:

Les officiers de marine, à pied et à cheval :

Les officiers de l'état-major, à cheval :

Le général Coffin et le marquis de Monchenu, à cheval:

Le contre-amiral et le gouverneur, à cheval :

Les habitants de l'île :

Les troupes de la garnison.

La tombe était creusée à un quart de mille à peu près au delà

de Hut's Gate. Le corbillard s'arrêta près de la fosse, etle canon

commença à tirer cinq coups par minute.

Le corps fut descendu dans la tombe pendant que l'abbé Vi

gnali disait les prières ; ses pieds tournés vers l'Orient, qu'il avait

conquis ; sa tête tournée vers l'Occident, où il avait régné.
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Pais, une énorme pierre, qui devait servir à la nouvelle maison

le l'empereur, scella sa demeure dernière, et passa du temps à

'éternité.

Alors on apporta une plaque d'argent sur laquelle était gravée

inscription suivante :

NAPOLÉON,
i • . , •

NÉ À AJACCIO , LH 15 AOUT 1769 ,

MORT A SAINTE-HELENE, LE 5 MAI 1821.

Mais , an moment où on allait la clouer sur la pierre , sir Hud-

ion Lowe s'avança et déclara, au nom de son gouvernement, que

'ou ne pouvaitmettre sur la tombe d'autre inscription que celle-ci :

LE GÉNÉRAL BUONAPARTE.



GOUVERNEMENT DE NAPOLÉON.

CHAPITRE I.

Maintenant, détournons les yeux de cette tombe, où l'Angle

terre ne permet pas que l'on cloue une inscription , et voyons ce

que celui qu'elle renferme a fait , pendant un règne de dix ans,

pour le bien-être présent des, peuples, pour la grandeur et la paii

à venir ('=) du monde. •

A son retour d'Egypte, Bonaparte trouva la France dans ni

état déplorable. Dans l'Ouest, la guerre civile : à Paris , ans ar

mées, l'incapacité, l'immoralité, le brigandage. Les dernières res

sources du pays allaient se perdre dans les coffres dès fonrms,

seurs, des faiseurs d'affaires. Le trésor public étaitvide, le etédit

anéanti. Ni religion, ni lois. Les gouvernements qui s'étaientsue-

cédé (73) depuis 1792, assez occupés, d'ailleurs, à la défense des

frontières, aux proscriptions, aux grandes mesures politiq«esl

avaient peu fait pour l'ordre civil. Enfin, par-dessus tout cela,

notre gloire n'était pas moins chancelante au^ehors que la pa|!

et la prospérité au dedans.

Le premier soin de Bonaparte, en arrivant au pouvoir, estât-

(72) A venir, comme chez nous 3ue funfr. Une traduction à faire ; un 1iV

à traduire ; des fautes à corriger. En anglais to corne.

(73) Pourquoi pas : succédés ?
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teindre, autant que possible, les haines des partis , de tout cou

rtier, de tout rapprocher. Le rappel des proscrits de fruptidor,

e retour des émigrés, 1* pacification de la Vendre, le concordat,

est-à-dire la pacification de l'Église , .sont les résultats de cette

iolitique large et féconde. Elle se montre dans les moindres

•buses. A côté des statues de Hoche , de Joubert et de Marceau,

l élève des mausolées à Coudé , à Turenne , à Vanban ; d'une

nain , il secourt la sœur de Robespierre et la mère du duc d'Or-

éans, de l'autre il soutient la veuve de Bailly et la dernière des

!endante des Duguesclin (74).

Ea même temps , il coordonne notre informe législation ; pour

mieux dire, il la crée. Il traite lui-même , au milieu de son con

seil, ces matières ardues qu'il n'a point apprises, mais devinées ;

il éclaire, il étonne les Tronchet, les Portalis ("), les plus grands

jtiriscbasultes. Un code tout entier est le fruit de ces admirables

discussions : l'ordre civil est fondé en France. De mème^ l'admi

nistration sera remuée de fond en comble : à tout il portera la

nain, et l'ordre jaillira partout du chaos. •

Quelle que soit la diversité des opinions sur l'organisation po

litique de l'empire , il n'y a qu'une voix sur la force et la gran

deur de son administration , Napoléon avait placé le conseil d'E

tat, comme la clef de tout l'édifice. 11 le présidait (76) lui-même

deux fois par semaine. C'était là que, sous ses yeux, sous sa fé

condante parole , s'élaboraient tous les grands travaux de l'em

pire, tous les arrêts, toutes les lois ; le corps législatif et le sénat

ne faisaient que confirmer les mesures déjà délibérées et réso

lues dans le conseil. Rien n'échappait à sa direction ou à son

contrôle., Préfectures , communes, corps judiciaires, corps en

seignants , les ministères même , tout relevait de lui par quelque

côté : en lui était l'unité de l'empire. C'est cette unité , c'est le

mutisme (") de la représentation nationale, qui ont permis à l'em-

(74) La dernière descendante de la famille des'Duguesclin. Bien autrement

ce pluriel se trouve plus bas Note 75.

(75) Voir Noie 74.

(76) C'est lui qui a présidé la compagnie. C'est lui qui nous a présidés.

C'est lui qui a présidé à la compagnie.

(77) Dans l'Académie on chercherait en vain ce mot dans Hn sens figuré.



190 GOUVERNEMENT DE NAPOLÉON.

pereur d'accomplir en dix ans de règne des travaux que les a

semblées délibérantes n'eussent point achevés en cinquante an

Il y a là, peut-être, de quoi compenser l'absence des libert

publiques. . ' .'

Mais, pour ne point l'appeler (7a).sérieusement à l'exercice d>

droits politiques, l'empereur n'oubliait pas le peuple. Son bie

être le préoccupait sans cesse. Dans une lettre écrite au minist

de l'intérieur, le 2 novembre 1807, il attache la plus haute idi

de gloire à la destruction de, la mendicité par tout l'empire. Sa

vent, il provoqua les avis des publicistes sur les moyens d'am

liorer le sort des classes pauvres. Il créa les dépôts de mendiciti

il institua la société maternelle ; il rétablit les sœurs de chariti

il dota les hospices et leur fit rendre les biens qu'un décret de

convention avait aliénés. Il voulait .que les cérémonies de l'I

glise fussent gratuites pouf les pauvres , que l'inhumation e

pauvre se fit décemment: »On ne doit, pas priver les pauvre

parce qu'ils sont pauvres , disait-il , de ce qui les console de

pauvreté. • Et il ordenna que si l'église était tendue de noir poi

un riche, on ne la détendrait qu'après le'service du pauvre.

Après cela, si. l'on doutait encore de sa sollicitude et du bie

être qu'il avait procuré aux masses, en faudrait-il d'autre preu'

que le parfait repos où demeurait l'empire ,' alors que les forci

militaires étaient tout entières au dehors, et que toute répressii

eût été impossible au dedans? Dans les temps où nous vivons , i

n'est pas une chose sans gloire.qu'un règne (79) de dix ai) nées pi

de guerres civiles et d'émeutes. . .

. Quelque absolu qu'il fût, le gouvernement impérial ne craigna

pas la lumière. Napoléon voulait, au contraire, que l'ou éclair

lesmasses: > Il n'y a, disait-il, que celui qui' veut tromper li

peuples et gouverner à son profit , qui puisse vouloir les reten

dans l'ignorance • car, plus les peuples seront éclairés , plus, il

aura de gens convaincus de la nécessité des lois , du besoin e

(78) Parce que Napoléon n'appela point le peuple à l'exercice des droi

politiques, il ne l'oubliait pas pour cela. Voir encore Note 26..

(79) Ce n'est pas une chose sans gloire qu'il ait régné dix ans, etc. y'

de régner dix ans; qu'un règne de dix ans. Ou voit bien d'où vient cet!

particule surabondante que, '
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s défendre, et plus la société sera assise, heureuse et prospère,

s'il peut arriver jamais que les lumières soient nuisibles à la

illitude , ce ne sera que quand le gouvernement, en hostilité

ec les intérêts du peuple, l'acculera dans une position forcée,

réduira la dernière classe à mourir de misère.' De là, l'im-

Ision énorme qu'il donna à tous les degrés de l'instruction

blique, surtout à l'enseignement des sciences physiques et ma

gmatiques. Celles-ci jetèrent un vif éclat sur son règne. La-

ice, Lagrange, Monge, Berthollet, Cuvier, Richat, une foule de

ands talents et de puissants génies placèrent la France à la

e du monde savant. Ce ne fut point non plus, quoi qu'on' ait pu

re,june époque perdue pour les arts que (8o) celle où se ren

draient Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, madame de

aèl, Réranger, Lemercier, Talma, Méhul, Grétry, Gros, David,

Inova, Prud'hon, où se formait Gérjcault. On a trop confondu,

i point de vue artistique et littéraire, l'influence impériale avec

nOuence agonisante du dix-huitième siècle; on n'a point assez

fléchi qu'une littérature ne se crée pas , que les arts ne se re-

veot point en un jour: il ne suffît pas pour cela d'avoir des mil-

«is et la volonté, il y faut aussi le temps. Ce que l'on peut dire

'M raison, c'est que l'impulsion fut donnée par l'empereur;

est que les vastes idées qu'il a semées surson passage, la gloire,

Srandeur qu'il a versées à flots sur toute la nation, contribue

nt longtemps encore, même à notre insu, à la gloire et à la

Indeur de nos arts et de notre littérature.

I80) Pour expliquer l'emploi surabondant de cette particule, on ne trouve-

ii guère ici une suite de phrases telle que Note 79 j mais l'explication ci-

ssns donnée n'est pas moins vraie pour cela. La voie une fois frayée , la

'gue, par son universalisme très-marquant, marche plus loin que l'on ne

oserait ordinairement.
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CHAPITRE II.

Un seul mot sur l'organisation financière du consulat et

l'empire. De 1802 à 1810, les dettes de l'État furent liquidé)

A. partir de 1803 , chose unique , en Europe , les recettes couvi

rent les dépenses. Les armements extraordinaires et les désa

très des trois dernières années de l'empire purent seuls inh

rompre cette prospérité: jusqu'en 1811, malgré l'état de gueri

permanent, aucun budget n'avait atteint 800,000,000. Si l'on vi

savoir à quels énormes travaux suffisaient ces ressources , les 4

tails encore incomplets, contenus dans l'exposé suivant, pou

ront en donner une idée.

Extrait de tExposé de la situation de t empire , présenté a

corps législatif, dans la séance du 25 février 1813, par

comte Montalivet, ministre de ^intérieur.

Messieurs,

S. M. m'a ordonné de vous faire connaître la situation de PS

térieur de l'empire dans les années 1811 et 1812.

Vous verrez avec satisfaction que, malgré les grandes armée

que l'état de guerre maritime et continentale oblige de tenir si

pied, la population a continué de s'accroître ; que notre industr

a fait de nouveaux progrès; que jamais les terres n'ont été mie«

cultivées, les manufactures plus florissantes; qu'à aucune époqn

de notre histoire la richesse n'a été plus répandue dans les dive

ses classes de la société.

POPULATION.

La population de la France était en 1789 de 26 millions d'ù>

dividus. La population actuelle de l'empire est de 42 million

700,000 âmes , dont 28 millions 700,000 pour les départemeoS

de l'ancienne France. C'est donc une augmentation de 2 million

700,000 âmes , ou de près d'un dixième depuis vingt-quatre an'
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La France , par l'étendue , par la fertilité de son sol , doit être

msidérée comme on État essentiellement agricole. ... ;

Cependant elle a dû longtemps recourir à ses voisins pour four

ra plusieurs de ses besoins principaux. Elle s'est presque en-

èrement affranchie de cette nécessité.

Le produit moyen d'une récolte en France est de 270 millions

l quintaux de blé , sur lesquels il faut en prélever 40 millions

mr les semences.

La population de l'empire est de 42 millions d'individus ; ainsi

otre récolte moyenne doit 520 livres de grains à chacun. C'est

u delà de tous les besoins , tels qu'on les a évalués à diverses

poqnes.

Après de longues recherches faites par ordre de l'ancien gou-

ewement, on avait calculé ce besoin à 470 livres, et l'on avait

"oové que la France produisait moyennement les quantités néces-

iires à une telle consommation.

Nos produits en céréales se sont donc accrus d'un dixième.

Après les blés, la principale production de notre sol est le vin.

La France produit , année moyenne, 40 millions d'hectolitres

evin. h • . . .. l! . ' -. Il « '

Pour les vins, l'exportation était avant la révolution de 41 mil

es; elle est aujourd'hui de 47.

Pour les eanx-de-vie, elle était de 13 millions; elle est au-

mrd'bui de 30. ,'l• '•l• ••' " .. .' ' . • ' I .'.

En 1791 , la consommation de toute la France en vins n'était

rainée qu'à 16 millions 500,000 hectolitres. Elle a donc plus

ne doublé, tandis que les réunions à l'empire ne forment qu'un

ers à peu près de la population actuelle. 1 •i. ••l' i

L'ordre est rétabli dans l'administration des forêts; elles se

'peuplent et se couvrent de routes et de canaux qui rendent ac-

cssibles celles que l'on ne pouvait exploitera Les nombreuses

instructions civiles, militaires et de la marine so»t abondam-

ient pourvues, et nous ne tirons plus de l'étranger. que pour 5

"liions de bois par an. Avant 1789, nous en tirions pour 11

"liions. •." ' x ' ' . , , r

D,»«, >apoléon. ' " 13
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La valeur annuelle de nos huiles végétales est de 250 million!

Il y a vingt-cinq ans, nous en tirions de l'étranger pour 20 mi

lions ; aujourd'hui, non-seulement nous nous passons du dennr

mais encore nous en exportons annuellement pour Souômillio'

Le tabac ne se cultivait autrefois que par exception et dans i

petit nombre de provinces. Il nous coûtait annuellement 8 àl

millions. Aujourd'hui 30 millions de livres de tabac sont le pe

duit de 30,000 arperilS de nos terres consacrés à cette cullur

Le sol de la France s'est eurichi d'un produit annuel de 12 mi

lions de tabac ; mais ce produit est brut, et la fabrication le se:

tuple. ' ' ' '' " ''

Notre récolte moyenne de soies est de 22 millions de livres p

sant de cocons.

Autrefois nous importions pour 25 millions de soies filées. L'ai

née moyenne des importations depuis quatre ans est de 10 ni

lions, et cependant nous exportons des soieries pour une raid

double de celle que nous exportions.jadis.

Cette amélioration lient en grande partie au perfectionnent

de l'éducation (3i) des yfftp^k soiefl Le, produit net des cocoi

dans l'ancienne ^fince n'était évalué, «X? 2 millions, , . ,

35 millions de moutons nons donnent 120 millions de livres^

sant de laine , dont 9 millions sont en laines fines ou perfecti'l

nées. C'est un produit brut de 129 millions. Certaines espèn

perfectionnées sodt le résultat de l'amélioration d'un ni"'l

500,000 moutons, amélioration qui va toujours croissant et f

u'est devenue sensible que depuis un petit nombre d'années.

L'exécution du système qui, partout où l'industrie particuli«i

ne saurait agir assez efficacement , met à la portée des cuit»

teurs des moyens faciles de perfectionnement, se poursuit'1l

Soin. ;,. . A i.'ii'i.'U-.i '.,n\;.''. 'M ii,,i '; i 1>- ••

Dès cette année , 28 dépôts de béliers mérinos ont améliore!

race 4e 54,000 brebis. , !\«•','. ;• •'«}. i.....l '•,•'•

Le type des belles espèces est conservé dans de nombreuié"

XinMtVI ;-„< .,,,.,•) . .- ,«4 l l

(81) Eduquer des vers ï soie , mais non pas : éduquer des enfants, J*

qu'il y en ait à présent qui s'en servent dans ce cas. *
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issemenls formés par de grands propriétaires et dans dix berge

rs appartenant (a~y à l'Etat.

L'éducation des chevaux avait été singulièrement négligée à

.poque de nos troubles. L'administration s'est occupée avec

iccès du rétablissement des races les plus utiles.

Des étalons de choix assurent tous les ans l'amélioration des

•oduits de 60,000 juments. Les dépôts entretenus par legouver-

iment contiennent seuls 1,400 étalons.

Le nombre des bêtes à cornes a considérablement augmenté,

es soins qu'on leurdonnesont mieux entendus ; la durée moyenne

e leur existence est plus longue. Il y a vingt ans que les expnr-

itioas et les importations se balançaient. Aujourd'hui les expor

tions sont le triple des importations : elles arrivent à 10

allions. . . i

Autrefois nqs importations en beurre et en fromages excédait

e beaucoup nos exportations; c'est le contraire aujourd'hui. En

"12, les exportations ont été de 1,0 millions. ..

Nos mines de fer, qui fournissaient, en 1789, 1 million 960,000

uintaux de fonte en gueuse et 160,000 quintaux de'fonte mou

ie, donnent aujourd'hui ,? millions 860,000 quintaux de cette

remiere matière, et 400,000 quintaux de la seconde. C'est une

ngmentation d'une moitié en 'sus.

Les mines de charbon donnent de même un produit de 50 mil-

'oos. C'est cinq fois la valeur de celle que la France exploitait

' 1790; mais la plus grande partie de- cette augmentation pro-

ient'des réunions à l'empire.

Dans cet aperçu des produits de notre industrie, je n'ai pu par-

er que de quelques objets principaux. J'ai nécessairement négligé

e grand nombre de ceux qui, moins importants si on les envisage

"parement, offrent une grande valeur par leur réunion.

Le total est une. valeur de 5 milliards 31 millioris que produit

usuellement notre beau sol en matière brutes et premières seu-

«nent.

(82) Par exception vons pourriez bien dire : appartenante a VEtat.

13*
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CHAPITRE HI,
' M . * I" "i. ' '

MÀNWACTURES.

On a déjà remarqué que la, matière première des soieries est

pour la France un objet de 30 millions. Nous recevons du

royaume d'Italie pour 10 millions de soies filées et organsinées.

Cette valeur de 40 millions donne lieu à une -fabrication d'étoffes

pour 124 millions. C'est donc pour nous un bénéfice .de main-

d'œuvre de 84 millions , qui triple la valeur de la matière pre

mière.

, Nous avons exporté en 1812 pour 70 millions de soieries es

étoffes pures ou mélangées. La ville de Lyon entretient au

jourd'hui 11,500 métiers. En 1800, il n'y en avait que 5,500.

Le nombre de nos manufactures de, draps s'est sensiblement

augmenté. L'aisance plus généralement répandue a beaucoup in

flué sur la consommation intérieure, particulièrement en lainages

moins grossiers.

Le nombre des métiers ét des ouvriers fabriquant (•*) le>

draps , bonneteries et autres étoffes de laine a plus que doublé

depuis 1800. . -

Nous vendons annuellement à l'étranger pour 28° millions de

draperies. .

L'année moyenne de nos anciennes .exportations en draperl

n'était que de 19 millions.

Nous avons naturalisé chez nous la fabrique des casimirs:

nous avons perfectionné, par des machines ingénieuses, lés di

vers procédés de la manufacture.

Les toiles de coton se sont multipliées sans que nous ayoni

cessé 'd'employer les chanvres et les lins de notre sol.

La valeur totale des lins et chanvres (M) fabriqués en France

est de 232 millions ; mais la matière première entre dans cene

valeur pour 80 millions de produits de notre sol et pour 13 millions

(83) Fabriquant est participe , fabricant est adjectif. De même vaqi-,

et vacant, convainquant et convaincant, intriguant et inh,igant offr

(tes différences grammaticales bien sensibles.

(84) L'ommission de l'article fait réunir les lins et les chanvres sons P

mime point de vue. De même : l'administration des eaux etforêts.



CHAPITRE III. 197

('importations. Ce geure de manufacture alimente notre com

merce extérieur pour une somme annuelle de 37 millions. Cette

.aleur de 37 millions était la même avant 1790. Mais jadis nous

•ecevions de ces tissus de l'étranger pour 18 millions par an;

aujourd'hui nous en recevons seulement pour 7 millions. L'épo-

1ue actuelle a donc un véritable avantage.

Le coton offre dans la manufacture de grandes facilités qui lui

iont propres.

Des machines ingénieuses ont porté la filature du coton au plus

but degré de fin. Le gouvernement a proposé le prix d'un mil-

ion à l'inventeur d'nn mécanisme qui perfectionnerait la filature

lu lin autant que celle du coton , et qui diminuerait ainsi le prix

ie la main-d'œuvre nécessaire à l'emploi de nos matières pre

mières.

Mais jusque-là les cotonnades conservent des avantages qu'il

eût été dangereux de se dissimuler. Le gouvernement a dû s'oc

cuper des moyens de ne recevoir du moins, de l'étranger, que

la matière brute , et de réserver à la France tout le bénéfice de

la manufacture. . .

Longtemps on a répété que la partie la plus importante de

cene main-d'œuvre ne pouvait point nous appartenir; que le tis

sage, que le filage même seraient toujours plus parfaits chez l'é

tranger. Nos lois ont repoussé d'abord tous les tissus de l'é

tranger. On s'était alarmé de l'effet que devait produire cette

prohibition ; mais bientôt de nombreux métiers ont fabriqué chez

nons les toiles de coton avec une perfection à laquelle nos con

!urrents étrangers n'ont pas même pu atteindre.

Cependant ils nous fournissent encore le fil avec lequel nous

Armions ces tissus. La prohibition a été décrétée. Depuis lors

«ons sommes affranchis de tout recours à l'étranger pour telle

partie que ce soit de la manufacture des cotons , et loin de rece

voir aujourd'hui des objets manufacturés de ce geure, nous en

fournissons au dehors.

Avant 1790, on introduisait annuellement en France pour 24

millions de cotons soit filés soit en laine. Cette valeur représen

tait 12 millions de livres de coton ; nous recevions pour 13 mil
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lions en objets fabriqués, et la contrebande des toiles et de,

mousselines était considérable.

70,000 ouvriers étaient alors employés aux diverses mains-

d'œuvre du coton en France.

Après nos troubles, depuis l'an X jusqu'en 1806, l'on a intra

duit en France des cotons pour une valeur annuelle de 48 millions.

Nous recevons, outre cela, des tissus pour une valeur de 46

millions.

Les importations de toiles ou fil ont d'abord été réduites à ua

million, et depuis deux ans elles ont entièrement cessé. Nons

avons au contraire exporté, et l'année moyenne des exportations

a été de 17 millions.

La main-d'œuvre des cotons occupe aujourd'hui 233,000 ou

vriers.

La méthode qui substitue la bouille au ebarbon de bois dans

les forges et hauts fourneaux est devenue certaine.

Les autres mines, celles de cuivre, d'alun, de gypse, les car

rières de marbre, etc., produisent 12 millions.

, Les manufactures qui ont pour matières premières les métaux,

•la quincaillerie, la coutellerie, l'orfèvrerie , la bijouterie , l'hor

logerie, les glaces, les verreries, les porcelaines, ne sont pas

devenues l'objet d'exportations annuellement très-considérablesI

mais réunies elles forment une masse qui, avant 1790, fournis

sait 30 millions par an à nos exportations , et qui aujourd'hui

leur donne 42 millions.

Tous ces objets sont pour nous une richesse purement indus

trielle d'un, milliard trois cents millions.

NOUVELLE INDUSTRIE.

La volonté de subvenir à nos besoins sans recourir à l'étran

ger , le perfectionnement des arts mécaniques et chimiques, l'es

prit ingénieux et industrieux des Français , ont amélioré par des

inventions utiles, par de nouveaux procédés, nos anciennes cul

tures, nos anciennes fabrications.

Remplacer dans nos consommations le sucre , l'indigo , la co

chenille des colonies; trouver dans le midi de l'Europe les c'
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tons , et chez nous la sonde qui alimente nos marchés, parais

iaient choses impossibles. . •.m '. n 'i /r•.•.. l

Dès cette année , les manufactures de sucre qu'on extrait de

la betterave nous donneront sept millions de livres pesant de

lette deurée. Elle est préparée dans 334 manufactures, qui pres-

[ue toutes sont en activité. I ,.l j .. t, •••!l . , \l ri. .1

L'indigo tient le premier rang .parmi les substances tinctoria-

es. Jadis la France , q«i en recevait de grandes quantités , en

lonservait pour une valeur annuelle de 9 millions 500,000 francs.

Dans les six années !§ni oat commencé en 1802, cette valeur

moyenne a été annuellement de 18 millions. Dans les cinq années

{ni ont commencé en 1808* elle est desceddue à 6 ou 7 millions.

On est parvenu à extraire du pastel de la propre fécule de l'in

digo. Dès à présent plusieurs manufactures sfrnt en activité;

elles donnent un indigo en tout semblable au plus bel indigo de

l'Inde ; il revient à 10 francs la livre. Nos teintures consomment

11 millions de livres d'indigo ; c'est une. valeur de 120. millions

de francs.

L'écarlate n'etait donné que par la cochenille. Le rouge de la

garance , moins beau , était d'ailleurs moins solide. Les frères

Gonin de Lyon ont réussi à produire avec la garance les mêmes

effets qu'avec la cochenille. La France employait autrefois pour

un million de cochenille.

Depuis quelques années on cultive le coton dans le départe

ment de Rome; les récoltes ont produit jusqu'à cent milliers de

livres pesant, et la naturalisation de cette plante est assuree.

La France reçoit an&aellement trois aillions de livres, pesant de

cotoa du royaume de Naples.

La soude est un produit essentiel' à nos manufactures que le

commerce maritime pouvait seul nous donner. Il y a vingt-cinq

ans, n'eus. ea tirions de l'étranger pour 3 taillions 500,000 francs.

L'année moyenne de l'introduction, daUs les neuf années qui

ont commencé en 1802, a été de 5 millions 300,000 francs. La

chimie est jiarve»ue à créer cette substance avec des matières

premières de botté set , tellement abondantes , etl dont, les prix

sont si peu élevés que la soude a baissé de deux tiers dans le

commerce , malgré la prohibition absolue des soudes étrangères.
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' L'ensemble des nouvelles' productions de notre sol et de notre

industrie s'élève donc à 65 millions, susceptibles d'augmenter

dans nne proportion très-rapide ; et nons nous sommes affranchis

dn paiement annuel de 90 millions que nous donnions à l'étranger,

principalement à l'Angleterre-' • .l-. . ,, • .

Les autres parties de notre agriculture et' de notre indnstrie

ne recevront ancane diminution. Les 70*000 arpents qui produi

ront la betterave fussent restés «n jachère; les 30*000 arpents

cultivés en pastel sont une bien faible portion de notre territoire,

et recevront d'ailleurs des engrais qui rendront plus productives

les récoltes qui succéderont à cet assolement.' > ' ' . i. • a

La garance existe chez nous au delà de tous nos besoins ; nous

en exportons pour un million 600,000 fr. Bile ne fera que rece

voir un emploi plus,utile..l . • >i!l1 ,il,, /•:.'; n .

Nos marais salants fournissent indéfiniment la matière de li

soude; et c'est un avantage de plus de devoir à cette découverte

des moyens d'exploiter davantage la précieuse mine de nos sels.

'..i. '

il . .-i • .7 . . ' . . « •, ,i ^ . ii. 'i"n •.'

, ' l' .l.. . • ", '.'', t I ..• . .•' fil '

'I' CHAPITRÉ I'V:

I., '..'. B«.î! *

COMMERCE. ( j ' l

Le commerce d'un empire qui compte pour plus dè 7 milliards

de produits annuels , sans entrer en considération de tant d'ai-

tres valeurs réelles ou fictives que les calculateurs en économie

,politique font entrer dans' leurs appréciations, est nécessaire

ment immense, ,i • '!' , .,n lit.'.-. I i.'Unq 9niiii!Kin •••,v.i ..

Si nons avions cherché des valeurs purement commerciales , j<

ne eraios pas de le dire , «km valeurs se seraient élevées à 10

milliards. •• ii •.b •'l'.• ' , '.'OJ'l n i 'Viir,iinu»'i .

En 1789, l'une des années où le commerce extérieur de h

France a été le pins considérable , il ne s'est élevé qu'à 357 mil

lions en exportations , et à 400 millions en importations ; car il

ne faut pas compter comme importations les 236 millions qot
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lns recevions de nos colonies , qui faisaient alors partie inté-

an ie de la France. ., .,»,. 4 ,, :Bi. .•,..... :u,•:\

On doit retrancher des importations le numéraire qui est le

dement fait par l'étranger de quelques-unes de nos. expor

tions.; . r, ••; .l .'.\.l„ ... .: ,. iiiut;, ,• \., •;!

En retranchant 55 millions d'espèces d'or et d'argent, les im-

irtations en France n'étaient donc réellement en 1789 que de

ii millions; les exportations étaient de 357 millions : c'est un

immerce de 360 millions, soit que l'on considère l'actif, soit

te l'on considère le passif. Il n'était pas la quinzième partie de

ttrt commerce intérieur. .l , : l . . l ».t>: i 'i

Comparons notre commerce extérieur à cette époque avec ce

i'il est aujourd'hui. ,, ,,l . ;, , ..l

Je considérerai nos colonies comme faisant partie de la France,

l notre commerce avec elles comme intérieur.

En 1788 , les exportations se sont élevées à . 365,000,000

Les importations à 345 millions , dont 55 mil

lions en numéraire , ce qui les réduit à 290

millions. • i . )•'. : . S l'' . 290,000,000

Les exportations ont donc excédé les importa

tes de . . . . . ....... . . . 75,000,000

Nous venons de voir qu'en 1789 les importations ayant été plus

onsidérables qu'en 1788, l'excédant des exportations n'avait

té que de 12 millions. • • "

En 1812, la somme des exportations s'est éten

due à . . . :'. l.'. ;' ✓ . 383,000,000

Celle des importations à . . . . . . . . 257,000,000

non compris 93,000,000 de numéraire.

L'excédant des exportations a été de .... 126,000,000

En 1812, l'exportation des produits de notre sol a donc excédé

îs plus fortes sommes auxquelles elle se soit élevée à d'autres

poques.

Les importations, au contraire, ont toujours été en diminuant;

Iles sont moindres aujourd'hui qu'avant 1 790.

La balance du commerce qui, eu 1788, à l'époque ancienne la

lns favorable , n'était que de 25 millions à l'avantage de nos

xportatioas, est aujourd'hui de 126 millions.
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L'année moyenne des importations en numéraire, dans les

trois années qui ont précédé la révolution , déduction faite deqj

exportations, est de 65 millions ; l'année moyenne est de 114

millions. ,!, '.'•nac.tac:, :.l i'.g«*]i !

C'est à la situation territoriale dont je viens de faire V-t

que nous devons l'état de nos finances, la jouissance du

système monétaire de l'Europe, l'absence de tout papier-monni

une dette réduite à ce qu'elle doit être pour les besoins des

pitalistes. C'est une telle situation qui nous permet dé faire face

à la fois à une guerre maritime et à deux guerres continentales,

d'avoir constamment 900,000 hommes sous les armes, d'entrelet

nir 100,000 hommes de matelots ou d'équipages maritimes,

voir 100 vaisseaux de ligne, autant de frégates à l'entretien

construction, et de dépenser tous les ans 120 à 1 50 millions

travaux publics, ,'tvuni ,i ilh »n mi" .t,

•' '''tW.t'. iK . 3. -vw,I » }:tr- i*. *tu).ihi\ ..j/'t , • .

i:m \ •riWx mttcs. ' *•••" ' .' :

 

ntrete

i ou e'

»ns ei

.
«

Depuis l?avénement de S, M. au trône impérial on a dépensé : j

Pour les palais impériaux et bâtiments de .la cou- .

ronue .......................... 62,000,00l]

Pour les fortificaiiofls .,qW{ ,~,\ JHHît in •:,,. ,•. i.. 144,000,00»

Pour les ports maritimes hmliW VI ,WI .t. ' • . J 17,000,004,

Pour les routes .... > . 277,000,004,

Pour les ponts ,«.i''-,.• Mim«nin .«'.':.. «. • 3.1,000,000:

Pour les canaux,, la navigation et les desséche- B ... .

ments.. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .,,.123,000,004

Pour les travaux de Pari«, ,„ . i, . iu.OuO.SU - u.n 102,000,00«

Pour les édifices publics des départements et des

principales, villes ... . . . . „ . . : . , 149,000,001

Total 1,<M)5,000,00|

Valais iMfÉMAUX et Travaux de la codtioiwé.

«Il?' i i .it'Hp iiul'i ^i,ibi,.,m Jh... ,.ia;

Le Louvre s'achève ; il coûtera 50 raillions de francs, y com

pris la valeur des maisons à abattre. 21,400,000 fr. sont dé

pensés, '...plin .',.'! .'[i ii .• . : . »n ,,IMii.
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Les Toileries ont été dégagées de tous les bâtiments qui en

itmaient les abords ; 6,700,000 francs y ont été employés.

Le palais du roi de Rome est fondé en face du pont d'Iéoa.

)n répare Versailles; 5,200,000 francs y ont été dépensés.

La machine de Marly qui lui donne des eaux se remplace par

9 pompe à feu. La dépense sera de 3 millions ; on a fait

,50,000 francs de travaux.

Fontainebleau et Compiègne sont restaurés; 10,600,000 francs

int été dépensés. i. . .

Les palais die Saint-Cloud , de Trianon , de Rambouillet, de

ipinis , de Laeken , de Strasbourg, de Rome ont employé

,800,000 franc*;. ' .

Les diamants de la couronne , engagés à l'époque de nos trou-

)s , ont été retirés ; des acquisitions pour les compléter ont été

ites.

Le mobilier de la couronne, qui doit, conformément aux sta-

ts , être de 30 millions , a été également complété.

Trente millions ont été employés en tableaux, en statues, en

jets d'art et d'antiquité, qui ont été aujoutés à l'immeuse col-

:tion du Musée-IVapoléon.

Toutes ces dépenses ont été acquittées sur les fonds de la

uronne et du domaine extraordinaire.

»!. ..,;•.."".•• .

TRAVAUX MILITAIRES.

Le soin d'assurer nos frontières n'a pas été un instant perdu

i vue. . . .'!„'., •. 4

De grands travaux ont consolidé le systéme de défense du

elder, qui est la clef de la Hollande ; ils ont employé 4,800,000

ancs. Cette place peut désormais être considérée comme inatta-

iable. Les forts Lassale, de l'Écluse, Duquesue et Morland, qui

.fendent l'entrée dn Zuyderzée, et le fort du Texel, peuvent se

îfendre pendant 60 jours de tranchée ouverte. Cette année ils

tquerront les 90 jours de résistance. qu'ils doivent avoir. Si ces

avaux eussent été faits il y a quinze ans , la Hollande n'ent pas

srdu deux flottes.

Les travaux qu'on a faits pour achever de creuser le bassin
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d'Anvers s'élèvent à 8,400,000 francs. C'est aujourd'hui une

nos plus fortes places.

Flessingue a été l'objet des soins de nos officiers du géi

Depuis 1809 nous y avons dépensé 11,300,000 fr. Cene pu

peut soutenir 100 jours de tranchée ouverte; plus de 6,000 h*

mes y ont des casemates à l'abri de la bombe. Il n'y avait ri

en 1809. ' •{

Ostende a reçu de grandes améliorations. On a construit ila

forts en pierre sur les dunes ; on y a dépensé 4,000,000. <

Le port de Cherbourg est maintenant renfermé dans une «ii.

enceinte, qu'une dépense,de 13,700,000 francs a mise en et

de soutenir un siége. Quatre forts sur les hauteurs ont été t(

minés au commencement de cette année.

Brest, Belle-lsle, Qurberon, La Rochelle, ont été améliora

de nouveaux forts s'élèvent à l'île d'Aix, à l'île d'Oleron , à l'«

bouchure de la Gironde, àToulou, aux îles d'Hières, à laSpezù

à Porto-Ferrajo.

Sur tous nos postes , les batteries les plus importantes ont et

fermées à la gorge par des tours voûtées à l'abri de la bombe I

armées de canon.

Chaque année voit augmenter la force deCorfon. Des camps H

tranchés couvrent la place. ' . .

Du côté de terre', notre ligne de défense du Rhin a part"

reçu un nouvel accroissement. Kehl «st achevé. On a fait P"

5,700,000 francs d'ouvrages à Cassel , et à Mayence p«I

3,800,000; à Juliers , à Wesel, pour 4,700,000 francs.

Enfin les travaux d'Alexandrie (") , où l'on a dépensé 23l"

francs, ont continué à recevoir les mêmes amélioràtions.

Les places d'une moindre importance ont reçu les forts q'

réclamaient leurs besoins. Leur dépense a été de 71,000,000.

' . • .•...:«' .... ' . ' I

.•• . ' \ i. . . \ , i

TRAVADX DE LA MARINE ET DES fORTS.

Les vastes projets que S. M. a adoptés pour rétablissement '

Cherbourg s'élèvent à 73,000,000. Un port creusé dans le rot.l

88) Voir Noie 31.
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pieds de profondeur au-dessous des basses mers , recevra

s quelques mois nos vaisseaux de haut bord. 26 millions ont

dépensés. La digue qui rendra la rade aussi sûre contre les

iques de lennemi que contre l'action des tempêtes , et tous les

ices nécessaires à l'établissement d'un grand port seront

evés avant dix ans.

nvers n'avait aucun établissement maritime. Cette ville ren

ne aujourd'hui un arsenal où 20 vaisseaux de ligne se con-

iisent à ta fois, et un bassin à flot où mouille toute notre

te ; 42 vaisseaux de ligne y .trouveraient dès à présent un

e commode et sûr. Ces travaux ont coûté 18,000,000.

«lessiugue est rétabli; avec une dépense de 5,600,000 francs

a reconstruit les quais et les magasins ; le radeau de l'écluse,

ssé de quatre pieds , a donné au bassin l'avantage qu'il n'eut

lais , de recevoir des vaisseaux de premier rang. Six vais-

ux peuvent entrer ou sortir dans une marée.

nature a iudiqué le Nieuw Dyp pour être l'arsenal, le chan-

r et le port de la Hollande: mais, bordé de mauvaises digues,

ve de quais , il ne présentait aux vaisseaux qu'une station

1 assurée. On y a fait des travaux pour 1,500,000 francs; 25

sseaux de ligne pourraient aujourd'hui s'amarrer à quai , et y

;ter en sûreté. Dans trois ans les travaux du Nieuw Dyp se

rt terminés. . "m . . '•'

Le port du Havre était rarement accessible à des frégates. Un

ic de galets se renouvelait sans cesse à l'entrée du chenal,

i écluse de chasse a été construite, elle maintient la liberté

la passe. Les quais et les bassins se continuent. Le montant

s travaux faits est' de 6,300,000 francs. Dans deux ans les

«strnetions seront achevées.

Une partie considérable du territoire qui. couvre la plage de

mkerque n'était qu'un marais ; son port était encombré. 5 mil-

ns ont été destinés à construire une écluse à l'extrémité du

e°al, et à assurer l'écoulement des eaux du marais. 4,500,000

mes ont éte dépensés ; 500,000 francs achèveront les travaux

an' la fin de l'année.

L'envasement du chenal d;Ostende avait fait de grands pro-

esl toutes les parties du port avaient souffert d'une longue
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négligence; la belle écluse de Slikens avait besoin d'être |

tablie. 3,600,000 francs ont été employés à ces travaux. La e«

struction d'une écluse de chasse assure la libre navigation dj

chenal.

Le port de Marseille, déjà très-étroit, devenait insuffisant 1

l'accumulation des vases. 1,500,000 francs ont été dépensés.

Outre les grands projets que je viens de rappeler, 50 millio

ont été distribués aux autres établissements maritimes, à Bre

à Roehefort, à Toulon, à Gènes, à la Spezzia, à Dieppe, à G

lais , à Saint-Valery , à Bayonne , et à ce grand nombre de pur

moins considérables qui couvrent tontes nos oôtes.

....... i

CHAPITRE V.

Dans les Alpes la route de Paris à Milan par le Simplon , ctt

de Paris à Turin par la Maurienne et le mont Cenis , celle i

l'Espagne en Italie par le mont Genèvre , sont entièrement ■

vertes. Ces routes ont coûté 22,400,000 fr-. Les projets généra'

étaient de 30,600,000 francs. La construction des hospicei*

quelques perfectionnements emploieront les 8,200,000 francs f<

restent à dépenser. . •• •• . . i ..' •

La route de Lyon à Gênes par le Lantares a dépensé 1,800,1)4

francs, sur 3,500,000 fr. qu'elle doit coûter.

Celle de Cézanne à Fénestrelles parle col de Sestrière devifl

dra le complément de la précédente ; elle sera terminée en \m

elle aura coûté 1,800,000 franes. ' ' «. i .

La route de INice à Gênes coûtera 15,500,000 frans; l'en»

de 6,500,000 francs a déjà établi la communication de Nit« I

Vintimille et de Savone à Gênes; les 0,000,000 restant à iim

ser termineront cette route , qui conduira de Marseille à Ro*1

sans quitter le climat doux et tempéré.. !

Dans les Apennins, la route de Savone à Alexandrie est'i'
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rte. Le projet général est de.4,000,000 ; on a dépensé 2,600,000

mes.

La route de Port-Maurice à,Ceva, celle de Gènes à Alexandrie

r 1« col de Giovi , celle de Gènes à Plaisance, celle de 1«

ezzia à Parme , communiquant (i6) toutes des bords de la mer

os l'intérieur de nos départements italiens, se construisent;

l projets réunis s'élèvent à 13,600,000 francs; il y a pour

100,000 de travaux faits. On ira de la Spezzia à Parme à la fin

cette année. •' . . .« • •>• . n.«., il

Aucune route ne conduisait de Bordeaux à Bayonne; les sables

s Landes ne se franchissaient qu'avec des peines et des retardi

lalculables ; f,000,090 ont été destinés à y construire une

ute pavée. 4,200,000 francs de travaux ont été faits; la route

ra achevée en t814; elle le serait actuellement si l'on avait

«ouvert plus tôt les carrières de grès qui en assurent la bonne

solide construction. ' i-, '! '.m-l..

D'Anvers à Amsterdam, des sables et des marais coupés de

;ues et de fossés rendaient les communications lentes et diffi-

[es, lorsqu'elles n'étaient pas entièrement interceptées. Déjà

) deux tiers de la route qu'il a fallu ouvrir sont pavés ; elle

ra terminée en 1813. Sur 6,300,000 francs qu'elle doit coûter,

a dépensé 4,300,000 francs.

La route de Wesel à Hambourg n'existait pas il y a trois ans,

le est ouverte partout, et terminée sur plusieurs points; elle

ùtera 9,800,000 francs. Déjà l'on a fait pour 6,000,000 de tra-

ax. 'De Maestricht àWesel aucun chemin constant n'était tracé

ns les sables; une route qui a coûté 2,100,000 francs est con

duite. l i: l . l ' " '-' .':n,ii.r, . . .i .

La route de Paris en Allemagne était à peine ébauchée entre

etz et Mayence; 5,000,000 en ont fait une des plus belles

utes de l'empire. '' li . .i'^,r •' . -,\l . i : ..,

Outré tels dépenses , 219 millions ont été employés dèpuis neuf

is à ce grand nombre de routes qui traversent l'empire dans

us les sens, et dont chaque année voit améliorer la situation,
•..iiu?. !•«... • v ..i..,., i. . .

(86) Communiquant, raais: communication , voir Note 83.
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roim.

Douze millions ont été employés à la construction des poi

entièrement achevés de Verceil et de Tortone , sur la Sesia

sur la Scrivia , de Tours sur la Loire , de Lyon sur la Saii

près de l'Archevêché , et à celle de tous lès ponts de la route i

Lyon à Marseille , jadis si incertaine par les rivières et les ti

rents qui la traversent. .'.!,'., 'll 4

Deux grands ponts se construisent dans nos départements i

delà des Alpes ; celui de Turin sur le Pô ; on y a dépeti

1,850,000 francs, il doit en couter 3,500,000; et le pont d'il

dissone sur la Doire; il sera achevé cette année. Sur 1,100,l)1

francs , 820,000 sont dépensés. v . 1

Une 'culée de plusieurs piles du pont de Bordeaux déjà coi

struites garantissent une réussite entière ; elles ont coil

1,000,000. Ce pont, jadis réputé impossible, coûtera 6,000,001

Le pont de Rouen coûtera, avec les quais à retablir, 5,000,00

300,000 francs sont dépensés. ,. i. -i,. . . . , , . \

Le pont eu pierre de Roanne , sur la route de Paris à Lyon,

eoûté déjà 1,500,000 francs; on l'achèvera avec 900,000 fraoa

Douze autres millions ont été employés à des ponts d'une mii

dre importance.

,' .li. ' '' , •:l ' '' '.i ,'! ' j .

CANAUX.

Le canal de Saint-Quentin a réuni le Rhône à l'Escaut, An*"

et Marseille , et a fait de Paris le centre de cette grande cm

munication. Sa construction a coûté 11,000,000. La uavigalii

de ce canal , souterrain sur trois lieues de son cours, est eutièr

ment ouverte. Dans les huit premiers mois de l'année 1812,

bateaux chargés de charbon , et 231 chargés de blé , ont soi*

cette route nouvelle qu'ont frequentée de même les autres btà

ches de commerce. w , .

Le canal de la Somme, qui joindra celui de Saint-Quentin '

pont de Saint-Valery, coûtera 5,000,000 ; on y a fait pour l,200,Of<

fraucs de travaux.

Le canal de Mons à Coudé , le débouché des riches houille"'
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Jemmapes dans l'Escaut , coûtera 5,000,000 ; 3,000,000, sont

iensés.

9e nombreuses écluses oat été construites pour perfectionner la

'igalioa de la Seine, de l'Aube, de la Marne. On continue

te amélioration, dont le projet s'élève à 15,000,000; 6,000,000

été employés. Parmi les écluses construites, celle du pont

l'Arche est remarquable par ses grandes dimensions.

ie canal Napoléon sera terminé dans quatre ans; il joindra

ithdne au Ithin; il coûtera 17,000,000; 10,500,000 fr. sont

lensés: les fonds des 6,500,000 francs restant sont créés et

trés.

je canal de Bourgogne , communication importante entre la

ine et la Loire, entre le canal Napoléon et Paris, coûtera

080,900; 6,800,(l00 francs ont été employés jusqu'à la fin de

'2; les 17,200,600 francs de travaux à faire ont des fonds

toux, et seront achevés dans dix ans.

iientôt on communiquera de Saint-Malo à l'embouchure de la

iine sans doubler la Bretagne. Le canal de la Rama sera ter»

ié dans deux ans ; il coûtera 8,000,00U, dont 5,000,000 sont

'Cnsés.

* Blavet a été canalisé ; la navigation de la nouvelle ville de

ioléon (Pootivy) est en activité; 500,000 fr. qui restent à dé-

.ser formeront, avec les 2;800,000 fr. de travaux faits, les

00,000 francs , estimation générale du projet,

-es travaux du canal de Nantes à Brest viennent d'être entre-

1 ils coûteront 28,000,000. 1,200,000 fr. sont dépensés.

,e canal de Niort à La Rochelle , , utile au desséchement d'une

liée ,asse,ï ^tendue, autant q,«'à Ja .navigation , coûtera

00,Oti,O j , 1.5|fly,U,0,0 francs employé*.

)e semblables avantages so,nt attachés à l'exécution du canal

rtel. ; Avec le part de Bouc, aiufueJ il aboiutit, il coûtera

00,UOO francs ; .3,8011,000 fraoes sont dépensés.

In canal doit établir une navigation cvautode dans toute la

lée àVCher; il rapprocèena de la Loire des eouiilères .et .des

BU d Ji»e difficile exploitation; il coûtera 6,000,400; il y a

C IrWi^QOO francs de dépenses faites. 'i

'uni as, Napoléon. 14
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DESSECHEMENTS.
. . .1

Les principaux desséchements entrepris administrativemea

sont ceux de Rochefort et du Cntentin : les projets sont i

11,500,000 francs. Les travaux faits ont coûté 5,600,000 fraa«

Rochefort surtout en a déjà recueilli de grands avantages.

Des travaux pour 5,800,000 francs ont rétabli les digues l

l'Escaut et de Blankenbcrg; celles du Pô ont coûté l,O00,0(M

ces digues protégent des contrées entières contre l'invasion de

mer ou des fleuves. ..... .i -...!,, 'h1 i. 4

La presqu'île de Perrache , qu'on avait destinée à l'agrandii

sèment de Lyon, était couverte par les eaux de la Saône. L'ex

cution d'un projet qui coûtera 4,000,000 la mettra à l'abri de c

inconvénient. Deux millions , ont été employés à la construclii

d'une levée de garantie et, à. commencer l'exhaussement do so

Outre les 67,000,000 employés aux travaux que je viens (

parcourir, 55,000,000 ont été répartis à de nombreuses entre

P«ses. ... . ,,.„,... , ,.„(. ... A

I .. . • : i ., ,'t,. ti•• l M I

. .1

. ' ,.~ .l . •

• i • v ' l ,

„. • ' .' ']'' • •I ' ' .' II' .'II'l'.. i . l

CHAPITRE VI. ••' l-."I»•' «'•«"

, . : •.-..l M, . . . .

TRAVAUX DE PARIS., „ •

Là capitale manquait d'eau circulant dans ses divers quartiers,

de halles et de marchés, de moyens d'ordre et de police poi

quelques-uns des principaux besoins de sa consommation.

Les rivières de Beuvronne , de Thérouenne et d'Ourcq sero«

conduites à Paris ; déjà la première y arrive. ! Trois fontaine:

principales versent continuellement ses abondantes eaux ; 60 fcir

taines secondaires les distribuent.

La réunion des eaux conduites à Paris alimentera le canal te

l'Ourcq achevé sur presque tout son cours jusqu'au bassin de l'

Villette. De ce bassin une branche déjà creusée réunira ce canii
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ila Seine, prise à Saint-Denis. Une autre branche le réunira à

a Seine près le pont d'Austerlitz. ,

Ces deux dérivations abrégeront la navigation de trois lieues

le sinuosités que forme la Seine, et de tout le temps qu'exige le

iassage des ponts de Paris.' ,

Ces travaux coûteront 38,000,000 francs ; ils seront achevés

lans cinq ans. Les travaux faits sont de 19,500,000 francs; la

fille de Paris fournit anx dépenses sur le produit de son octroi.

Cinq vastes bâtiments sont destinés à recevoir, à leur intro-

Inction dans Paris, tous les animaux destinés à sa consommation,

jeur construction coûtera 13,500,000 francs; la moitié de cette

iomme est dépensée.

Une halle assez grande }>our abriter 200,000 pièces de vin ou

l'eau de-vie coûtera 12,000,'000 de francs. Le commerce jouit

i'une partie de cette halle ; la dépense faite est de 4,000,000

ie francs. ' . .

Li coupole dumarché aux grains vient d'être reconstruite en

fer; elle a coûté 80V), (100 francs.

Une halle aux comestibles occupera tout l'espace qui se trouve

!'tre le marché des Innocents et la halle aux grains; elle exigera

12,000,000 de francs ; 2,600,000 francs ont payé les maisons que

'on démolit. (87)

Tous les autres quartiers de Paris auront leurs marchés

urticuliers. Les constructions faites s'élèvent à 4,000,000;

U00,000 francs sont nécessaires à l'exécution du projet général.

Les 46,800,000 francs que coûtera à la ville de Paris l'exécu-

'«n des halles, des abattoirs et des marchés, lui produiront un

«venu de près de 3,000,000 de francs; sans grever les deurées

1,aucunes nouvelles charges. Les prix de location, que paiera le

ioramerce des combustibles seront inférieurs à ce qu'il lui en

!«ute dans l'état actuél des choses.

La construction des greniers de réserve, celle des moulins et

les magasins de Sainl-Maur, compléteront le système des édifi

as relatifs aux approvisionnements de Paris.

 

14 •
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Les greniers de réserve sont un objet de 8,000,000. On y

dépensé 2,300,000 francs..

Les moulins el les magasins de Saint-Maur coûteront une sei

Diable somme de8,OtM),000. Il y a pour 1,000,000 de travaux fait

Les ponts d'Austerlitz, des Arts, d'Iéna, rapprochent («s qua

tiers de Paris que séparait la Seine ; ces constructions ont en

plové 8,50(1,000 francs.. Le pont d'Iéna exige encore poi

1,400,000 francs de dépenses accessoires.

Onze millions ont été employés à la construction des quais

avec une dépense de 4 millions ils seront achevés sans interrj]

tion .sur les deux rives de la Seine. ,

Cinq nouveaux lycées s'établissent ; on a dépensé 500,000 fi

en acquisitions. La dépense totale sera de 5,000,000.

L'église de Sainte-Geneviève . celle de Saint,Denis , le fialai

de l'archevêché et de la métropole sont restaurés. Des 7,500,000 h

affectés à ces édifices, 6,7(10,000 fr. sont dépensés; 8oO,000

termineront, cette année, tous les travaux.

L'on construit des hôtels pour le ministre des relations exté

Heures et pour l'administration des postes; les fondations son

achevées; elles ont coûté 2,800,000 fr., «,200,000 fr. Forment I

complément des projets. .

Un palais où sera le dépôt des archives générales de l'empin

coûtera 20,000.000 de francs. Des approvisionnements pour m

million ont été faits.

La façade du Corps législatif, la colonne de la place Vendôme,

le temple de la Gloire, la Bourse, l'obélisque du Pont-Neuf, Vtn

de triomphe de l'Etoile, la fontaine de la Bastille, les statues q«l

doivent décorer ces monuments, coûteront 35,900,000 francs

19,500,000 francs ont ou avancé ou terminé leur construction

Une somme de 16 millions a été dépensée aux autres travaui

de Paris. • . ,

TRAVAUX DIVERS nES DEPARTEMENTS.

Dans les déparlements, les dépôts de mendicité et les prisoi*

ont particulièrement fixé l'anention du gouvernement. Cinqnantl

dépôts ont été construits et snut en activité ; trente et no sont "
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nstroetion ; les projets de quarante-deux s'étudient. Sept dé-

rtements paraissent jusqu'à présent ne pas en avoir besoin :

,000,000 ont été employés à ces travaux ; 17,000,000 sont en-

re nécessaires pour les achever.

Les prisons les plus importantes sont les maisons destinées à

cevoir les condamnés à plus d'une année de détention.

Viugt-treis établissements de ce geure suffiront à tout l'em-

re ; ils contiendront 16,000 condamnés. Onze de ces maisons

nt en activité; neuf sont prçs du terme de leur construction ;

ois ne sont encore qu'en projet. . • ' '

Lorsqu'elles seront terminées, les prisons ordinaires , les mai-

ins de correction, d'arrêt et de justice , cesseront d'être encom-

rées; elles pourront être plus facilement et plus convenablement

istribuées.

Le nombre de ces dernières maisons est de 790: 292 ont été

estaurées ou se trouvent en bon état; 291 sont à réparer; 207 à

econstruire. • .

Les dépenses faites sont de 6,000,000, celles restant à faire de

4,000,000.

Douze millions 500,000 francs ont été affectés à la construe-

ion de la nouvelle ville de Napoléon dans la Vendée, et à l'ou-

erture des routes qui .y aboutissent. Sept millions 500,000 fr.

lot été dépensés.

Un million 800,000 francs de primes ont été accordés aux ha-

iitanls de ce département et de celui des Deux-Sèvres qui recon-

itruiraient les premiers leurs habitations; 1,500,000 francs ont

îté jusqu'à présent distribués.

Sur 3,600,000 francs que coûtera la restauration des établisse

ments thermaux, ils ont déjà reçu 1,500,000 francs.

H était essentiel de préserver de toute nouvelle dégradation les

ruines de Rome ancienne. Ces travaux, ceux de la navigation du

Tibre, et l'embellissement de la seconde ville de l'empire, coûte

ront 6,000,000. Deux millions ont été réalisés.

Les 118 millions dépensés aux autres travaux des villes et des

départements ont été employés à ce grand nombre d'édiBces né

cessaires à l'administration, au culte, à la justice, au commerce,

Vù, dans toutes nos cités, réclament les soins du gouvernement.
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Tel a été l'emploi du milliard consacré aux travaux publics de

tout geure depuis l'avénement de S. M., et des 80 millions qui ont ,

complété le mobilier et augmenté les riches collections de la,

couronne. • i

485 millions ont été plus spécialement affectés à ces entre

prises qui laissent de grands et durables résultats.. ^

L'évaluation générale des projets de ce geure est de un milliard .

61 millions; une somme de 576 millions sera encore nécessaire)

pour les terminer. L'expérience du passé nous'apprend qu'un pe- ,

tit nombre d'années suffira. . \

Ces travaux, messieurs, sont répandus sur toutes les parties de

ce vaste empire. Délégués de tous les départements qui le com

posent, vous savez qu'aucune contrée a'est oubliée; ils vivifient la

nouvelle France comme l'ancienne; Rome, les départements an-

séatiques, la Hollande, comme Paris et nos anciennes cités. Tout •

est également présent et cher à la pensée de l'emfiereur; sa sol-

ADMINISTRATION INTERIEURE.

Les divers cultes ont reçu des marques d'intérêt et de protec- 1

tion. Des suppléments sur le trésor impérial ont été accordés 1

aux curés au delà des Alpes, qui n'avaient pas un revenu suffisant. :

Le décret du 7 novembre 1811 , en soumettaut les communes

au paiement des vicaires qui'leur sont nécessaires , a assuré la ;

jouissance de la totalité de leurs revenus et de leur traitement

à d'anciens curés, que l'âge ou les infirmités mettent hors d'état

de remplir seuls leurs fonctions.

Des palais épiscopaux, des séminaires ont été achetés.

' Tout est prêt pour l'organisation définitive des cultes réformé

et luthérien dans le Nord; leurs pasteurs ontreçu des traitements

provisoires.

Le nombre des procès civils a diminué sensiblement; leur ju

gement est plus prompt; les discussions sont moins embarras

sées; c'est un des bienfaits de notre nouveau code civil. Chacun

désormais connaît ses droits et sait mieux quand et comment il

peut les exercer.
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Le gouvernement a reçu des plaintes sur les frais excessifs

i'occasionnent les honoraires des avocats et les salaires des

liciers de justice. L'empereur a donné an grand juge l'ordre de

occuper des moyens de diminuer ces frais. .: • ,

Les procès criminels sont pins sensiblement réduits encore que

s procès civils. En 1801 , la population était de 34 millions

individus; cette année présentait 8,500a£faires criminelles dans

squelles 12,400 prévenus (e8) étaient impliqués. En 1811 , une

ipulatiou de 42 millions n'a plus présenté que 6,000 affaires,

ins lesquelles 8,600 prévenus étaient intéressés.

En 1801, 8,000 prévenus ont éte condamnés; en 1811 , 3,500.

n 1801, il y a en 882 condamnations à mort; en 1811, 392 seu-

ment. Cette diminution a été progressive chaque année ; et s'il

ait besoin de prouver davantage l'influence de nos lois et de

itre prospérité sur le maintien de l'ordre public, nous remar

ierions que cette progression décroissante a lieu surtout dans

s départements réuais, et devient plus grande à mesure que leur

corporation à la France devient plus ancienne. .r .

L'administration des départements, celle des communes et des

ablissements de bienfaisance est active et surveillante ; ellecon-

mrt avec zèle aux améliorations dont s'occupe le gouvernement.

Les caisses municipales sont tenues avec le même soin que cel-

s de tous les antres comptables. ' - .

Huit cent cinquante villes ont (89) plus de 10,000 francs de re

mua; la majeure partie de leurs budgets de 1813 est arrêtée.

r '•'.•I. . i . M 'n • . . ..

. •onnr.'- '.. ili .•. ...'!!..

' " CHAPITRE VII.
. ' i. '•i . . • i- l. .-i . ••.' -ii- • .• l . h' i

INSTRUCTION PCBLIQUI. T '

En 1809, le nombre des élèves des lycées n'était que de 9,500.

mt 2,700 externes et 6,800 pensionnaires.

(88) Prévenu de crime, b« VagcRogtC.

(89) Elles ont, chacune, plus de 10,000 fr. de revenus.
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Aujourd'hui le nombre de' élèves! est de 18,000, dont 10,0011

externes et 8,600 pensionnaires-

Cinq cent dix collége* donnent l'instruetièn à 5ft/)6t) élèveij

dont 12,000 pensionnaires. I.:.

Dix-huit cent soixante et dix-sept pensions on institutions fif

tieulières Sont fréquentées par 47,'00 élèves. 'i .

Trente et on mille étales primaires donent l'instruction dt

premier degré à 930,000 jeun. ,s garçons. Ainsi 1 ,000,000 fle je'

nes Français reçoit le bienfait de l instruction publique.

L'école normale de l'université forme des sujets distibiiiél

dans les sciences, dans les lettres, dans la manière de les m

seigner. Ils portent chaque année dans les lycées les bonnes tri

ditions, les méthodes perfectionnées. . ..,'ii' ,• l f

Les treBte-cinq académies de l'université ont 9,600 auditeurs)

les deux tiers de ces élèves suivent les cours de droit et de ne'

decine. — . . • i 'l• •

L'école polytechnique donne tous les ans aux éeolcs spéoiala

du génie, de l'artillerie, des ponts et chaussées (9°) et des

150 sujets déjà recommandables par leurs connaissances.

Les écoles de Saiat,Cyr, de Saint-Germain, de la Fléche foar

nissent tous les ans l,500 jeunes gens pour la carrière milite"*

Le nombre des élèves des écoles vétérinaires est doublé. Le!

intérêts de l'agriculture ont dicté une meilleure organisatioi*

ees écoles. l ;:

L'académie de la Crnsca de Florence, dépositaire dn pins P"

idiome de la langue italienne, l'institut d'Amsterdam, l'acadewl

de Saint-Luc de Rome, ont reçu de nouveaux règlements et il'

dotations suffisantes. •

Les travaux de l'Institut de France se continuent: le tiers*

son dictionnaire est fait, il peut être achevé dans deux ans; le

recherches sur notre langue, sur notre histoire, oceupentungrao

nombre de ses membres. , ' i•l . h

Les traductions de Strabon et de Ptolémée honorent les savant

qui en ont été chargés. Le 16fe volume du Recueil dés Ordonnât

ces des rois de France à ê'te publié.

(90) Voir Noie 84.
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i . • .

MARINS.
. »..», i , . « , .

La France a éprouvé, par les événements, des pertes très-gran

ds. Les meilleurs officiers de sa marine , l'élite des contre-mai

res et des équipages y ont péri.

Nos escadres, depuis cette époque, ont été montées par dea

qnipoges peu exercés. L'insuffisance de l'inscription maritime

été reconnue , et toutes les années, les moyens qu'elle offrait

nt été décroissants ("), résultat inévitable de la constante supé-

iorité de l'ennemi et de la destruction presque entière de notre

ommerce maritime.

Il n'y a plus eu moyen de se dissimuler qu'il fallait ou déses-

,irev de la restauration de notre marine en temps de guerre , ou

ivoir recours à des mesures nouvelles. En prenant le premier

wrti, on eût agi comme l'a fait l'administration sous Louis XIV

n Lonis XV. Découragé par la défaite de La Hogue et par les

miles de la guerre de 1756 , à l'une et à l'autre époque on re-

ionç' à la marine ; on cessa de construire ; on porta les ressour-

lcs des finances sur l'armée de terre et sur les autres départe-

aeots. Mais les résultats de cet abandon furent bien funestes à

t gloire et à la prospérité de la France.

Presque rien n'est possible à Brest, ou du moins tout y est ex-

rèmement difficile lorsque ce port est bloqué par une escadre su-

«Heure.

La bonne administration des finances de l'empire nous met en

itat de faire face aux dépenses qu'entraine l'établissement d'une

T>nde marine, et de satisfaire aux frais de guerres continen

ces; enfin, l'énergie de notre gouvernement, sa volonté ferme

!t constante étaient seules capables de lever de plus grands ob-

itacles. . .

L'administration de la marine sentit pourtant la nécessité d'a-

lopter un système fixe et calculé, qui fit marcher de front la

;réation ou le rétablissement des ports, la construction des vais

ieaux, et l'instruction des matelots.

Dans la Manche, la nature a tout fait pour l'Angleterre : elle

(M) Les moyens août allé' en décroissant, ils ont été ea décroissant.
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a tout fait contre nous. Dès le règne de Louis XVI on avait senti

l'importance d'avoir un port sur cette mer. Le projet de Cher

bourg avait été adopté, et les fondements des digues avaient été

jetés. Mais, dans nos temps de troubles civils, tous ces .ouvra

ges, interrompus, s'étaient détériorés. Tout avait été remis en

problème, jusqu'à la convenance (92) du choix du local ; et on

demandait si l'on n'aurait pas mieux fait de préférer La Hogue à

Cherbourg. ', •. l , r ,'m .« r . . . .• un' .• .' .

L'administration fixa ses regards surces importantes questions.

La décision en faveur de Cherbourg fut confirmée, et on travailla

sans délai à rehausser la digue pour abriter la radevm •l

Mais cette rade avait les inconvénients d'une rade foraine; le

carénage des vaisseaux y était impossible ou difficile. L'adminis

tration ne s'arrêta ni à la dépense ni à la difficulté des localités,

et on entreprit un port creusé dans le roc, pouvant contenir cio

quante vaisseaux dé guerre et des chantiers suffisants pour la

construction d'une escadre. . " I - 1, ., .

Après dix ans de travaux, le succès a justifié tontes ces entre

prises. Une escadre est sur le chantier deCuerbourg, et les bas

sins pourront recevoir cette année l'escadre la plus nombreuse.

C'est beaucoup d'avoir satisfait au besoin senti depuis le combat

de La Hogue, d'avoir un port dans la Manche; mais il n'était pas

moins important d'avoir un port dans la mer du Nord, et de pou

voir profiter des rades nombreuses et sûres de l'Escaut.

Le bassin de Flessingue , celui d'Anvers ont coûté bien des

millions. Vingt vaisseaux peuvent être construits à la fois dans

les chantiers d'Anvers, et plus de soixante trouver un abri dans

les ports d'Anvers, et de Flessingue. . •• , > l I . ni

L'administration sentit qu'il n'y avait dans la Hollande qu'un

seul port, un seul chantier, un seul remède à tous les inconvé

nients des localités, et elle porta les farces maritimes de la Hol

lande au Nieuw Dyp. Quoique ce projet n'ait été conçu que de

puis deux ans, nous jouissons déjà de tous ses avantages, et, par

ce moyen, un nouveau port se trouve être en notre pouvoir à l'ex

trémité de la mer du JNord. . : . ' b! i '1

(1)2). Même la convenance du choix du local. Voir Note 49. • . * •



, . CHAPITRE VII. 219

Les ingénieurs de l'armée de terre ont poussé les travaux avec

plns grande et la plus louable activité. LeHelder, Flessingue,

nvers et Cherbourg sont dans une situation telle, que (,3) nos

cadres y sont à l'abri de toute insulte et peuvent donner à nos

•mées de terre le temps d'arriver à leur secours, fussent-elles

I fond de l'Italie ou de la Pologne. Ce que l'art pouvait ajouter

ix avantages naturels de Brest et de Toulon avait été fait par

incienne administration.

II n'en était pas de même de l'embouchure de la Charente. La

ide de l'île d'Aix n'était pas propre à contenir un grand nombre

ï vaisseaux. L'administration a senti le besoin d'avoir un abri

:us sûr dans la mer de Gascogne.

La rade de Saumouard a été reconnue et fortifiée. Les rades

e la Gironde l'ont été également , et une communication inté-

ieure pour les plus grands vaisseaux a été perfectionnée, de

orte que les rades de l'île d'Aix , dq Saumouard , de Talemont,

t les rades de la Gironde forment, pour ainsi dire, un même port.

Après Toulon, la Spezzia est le plus beau port de la Méditçr-

anée. Des fortifications du côté de terre et du côté de mer de-

enaient nécessaires pour y mettre nos escadres en sûreté. Ces

Krtificalions offrent déjà une résistance convenable.

Ainsi, à peine six ans se sont écoulés depuis que le système

ermanent de guerre maritime a été arrêté , que les ports du

'exel , de l'Escaut, de Cherbourg, de Brest, de Toulon et de la

pezzia sont assurés, et offrent sous le point de vue maritime et

iilitaire toutes les propriétés désirables.

En même temps qu'on construisait et qu'on fortifiait les ports,

n pensa à établir des chantiers pour construire des vaisseaux,

ous l'ancienne dynastie , nous étions réduits à moins de vingt-

inq. . .

Brest pouvait, tout au plus, offrir les moyens de radoub. On

ut renoncer à tout projet de construction, ou établir sur l'Es-

aut un chantier où 20 vaisseaux à trois ponts de 80 et de 74

.nssent se construire à la fois.. Ce chantier, approvisionné parle

(93) Quelle ponctuation faudrait-il pour telle dans la traductiou de cette

,hrase allemande: fit ftnb in émet folà)en Sage. ttie iutr toûnfdjen. Voir

«ote 8. . . . .
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Rnla et la Meuse, et par tons les affluents du continent del

France et de l'Allemagne, est constamment pourvu abondammei

et à bon marché.

Où reconnut la possibilité de construire, sur les chanliei

d'Amsterdam et de Rotterdam , des frégates et des vaisseaux d

74 , de notre modèle , en attendant que les chantiers et les éti

blissements fussent formés sur le Nieuw Dyp.

Sur les chantiers de Cherbourg on construit des vaisseanx

trois ponts de 80 et de 74.

On construit des vaisseaux à Gènes et à Venise, profitant aim

de toutes les ressources de l'Albanie , de l'Istrie , du Frioul , di

Alpes-Juliennes et dès Apennins.

Les chantiers de Lorient, de Rochefort et de Toulon contint

ent à avoir l'activité dont ils sont susceptibles, et d'employer loi

les matériaux que leur offrent les bassins des rivières destinées

les alimenter. ' •

En peu d'années, nous serons arrivés à voir 150 vaisseau

dont 12 à trois ponts, et un plus grand nombre de frégates.

La marine française, dans sa plus grande prospérité, n'a ji

mais eu plus de 5 vaisseaux à trois pouts.

Nous pouvons facilement construire et armer 15 à 20 vaisseau

de haut bord par an.

L'administration a donc réussi sous le point de vue des con

structions; mais le plus difficile restait à faire.

On se demandait où trouver les matelots pour monter «se«

cadres. Des camps, des exercices forment en peu d'années o*

armée de terre; mais où trouver de quoi remplacer des canrpse

des exercices pour les troupes de mer?

L'administration conçut l'idée de recruter les armées navale

de la même manière que l'armée de terre; d'avoir recours à I

conscription, sans abandonner les ressources que pouvait pr*

D'aire l'inscription maritime.

Les départements littoraux furent en partie exemptés de Il

conscription de l'armée de terre, et toute leur jeunesse fut app*

lee à la conscription maritime.

Les hommes de mer les plus expérimentés voulaient qu'où ap,

pelat cette conscription dès l'âge de dix à douze ans, prétenda''
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u'il était impossible de faire un homme de mer d'un homme

Krmé.

Mais comment concevoir la possibilité d'entasser dans des vais-

taux 60 ou 80 mille enfants?

Les dépenses qu'il fallait faire pour leur instruction pendant

ix ans , mais surtout la consommation d'hommes , devenaient

(frayantes.

Oa prit na terme moyen ; ou appela à la conscription maritime

es jeunes gens d« 16 et 17 ans. On pouvait espérer qu'après

mitre ou cinq années de navigation, lorsqu'ils seraient parvenus

l'Âge de 21 ou 11 ans, on aurait îles matelots habiles.

Mais .comment faire naviguer us si grand nombre de jeunes

lcns, lorsque la mer nous était presque partout interdite?

On construisit des flottilles. Cinq ou six cents bâtiments, bricks,

ihaloupes canonnières, goelettes ('»). naviguèrent sur le Zuyder-

tée, l'Escaut, les rades de Boulogne, de Brest et de Toulon, pro-

iégèreot et alimentèrent notre cabotage.

Eu même temps on arma nos escadres dans les ports de Tou-

on, de la Charente, de l'Escaut et du Zuyderzée. Les équipages,

oujours consignés à bord, évoluant en présence de l'ennemi, ont

.empli l'espérance qu'on en avait conçue. Les conscrits se sont

ormes. Les jeunes gens de 18 ans, après cinq années de naviga-

ion , ont aujourd'hui atteint leur vingt-troisième ou vingt-qua

trième année , et servent dans les hautes manœuvres avec une

igilité et une adresse remarquables, et nos escadres évoluent

ivec autant de promptitude et de précision qu'à aucune (95) épo-

pie de l'histoire de notre marine. " ' * .

(04) Comme goeland et goemon , oë étant diphlhongue semblable à oè

poète , poème, poète, poëme). Il n'en est pas de même du nom de noire

Goethe, où l'on prononce oë comme notre ô , oe sans tréma équivalant à é,

ï. e. Edipe, Oedipe.

(95) Aucun suivant autant que , aussi qûe fart sonsentendre plns qu'on ne

dit, c'est-à-dire que les escadres evoluent avec plus de précision qu'à aucune

époque. Les anciens grammairiens diraient qu'aucun se dit ici « in pra^nan*

ter t&<bcutuna,«» C'est qu'aucun, personne, m'en ,et nul expriment cousiam-

ment quelque chose de négatif: ù aucune époque nos escadres n'évoluaient

avec autant de précision. Il y a en français des négations expresses et for»

melles, et des négations moyennes et incomplètes.
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Depuis cinq ans que ce système a été adopté , 80 mille jeunei

gens tirés de la conscription sont venus ainsi augmenter notn

population maritime. •

11 a fallu bien (96) de la constance pour se résoudre à tous le!

sacrifices qu'un pareil système nous a coûté.

Sur nos 100 vaisseaux , nous en avons aujourd'hui 65 armés;

équipés, approvisionnés pour six mois, constamment en partance;

appareillant tous les jours, et dans une situation telle , qu'aocui

ne sait, au moment où on lève l'ancre, si c'est pour un exeriit

ou pour une expédition lointaine.

L'Angleterre peut avoir le nombre de vaisseaux et de tronpet

de terre qu'elle voudra; elle peut donner à sgn commerce la dk

rection qui lui convient; mais nous prétendons rester dans le!

mêmes droits. . . '•

Il m'a paru, messieurs, que le simple exposé de notre situation

intérieure, appuyé sur des états et sur des chiffres (-''), l'exporf

de notre situation maritime , étaient suffisants pour faire com

prendre l'immensité de nos ressources , la solidité de notre sys

tème, et les grâces que nous avons à rendre au gouvernement

vigilant, dont les travaux sont constamment consacrés à tout ce

qui est grand et utile à la gloire de l'empire.

 

Tous ces travaux n'étaient rien auprès de ceux que

l'empereur: il ne rêvait rien moins que l'association européen'

«Tant qu'on se battra, eo Europe, disait-il, ce sera une guerr

civile.' Autant qu'il était en lui, il exécutait cette vaste penséei

il créait des prix européens pour récompenser les inventions utiles,

les grandes découvertes de la science. En pleine guerre, l'An

glais Davy, le Prussien Herrmann furent couronnés par l'Institut.

Je ne puis terminer ce chapitre sans citer l'apologie que Ns,

(96) Peu, assez, trop, pas, beaucoup de constance, mais — seule exception

à lantde cas—bien de la constance. Pour en expliquer la canse, joignez bù«

au verbe : il a bien fallu de la constance. Voir Note 58.

(97) De quel geure chiffre est-il î
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riéon faisait lui-même de son gouvernement, dans un de ces

iouvementâ sublimes qui furent la seule réponse du captif aux

isultes et aux calomnies de ses geôliers.

' J'ai refermé le gouffre de l'anarchie et débrouillé le chaos,

ai dessouillé la révolution , ennobli les peuples et raffermi les

iis. J'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mé

les, et reculé les limites de la gloire ! Tout cela est bien quel

ie chose. — Et puis, sur quoi pourrait-on m'attaquer qu'un

storien ne (,a) puisse me défendre? Sur mon despotisme? Mais

démontrera que la dictature était de toute nécessité: il prou

va que la licppce, l'anarchie,! les grands désordres* étaient en-

lre au seuil de la porte. M'accusera-t-on d'avoir trop aimé la

«erre? Mais il montrera que j'ai toujours été attaqué. D'avoir

oulu la monarchie universelle ? Mais il fera voir qu'elle ne fut

te l'œuvre fortuite des circonstances , que ce furent nos enne-

iis eux-mêmes qui m'y conduisirent pas à pas. . . De l'ambition?

•Il! sans doute, il m'en (,") trouvera, et beaucoup ; mais de la

lns grande et de la plus haute qui fut jamais ! celle d'établir, de

onsacrer enfin l'empire de l'intelligence, le plein exercice, l'en-

ère jouissance de toutes les facultés humaines ! Ici, peut-être,

historien se trouvera réduit à regretter qu'une telle ambition

ait pas été pleinement satisfaite. . . '

Que dire encore? Les Anglais avaient raison: celui qui avait

'il. eelui qui méditait de pareilles choses, n'avait pas besoin

'épitaphej•• . «n .,'•• . .!' i '• r ., . .•i . !.

L' i ►i''H'«1 Ii m ,,].!' .•' . ', » iU ",.•(, Vi» ' K ' •."

(98) Que ne, en latin quin. Voir Note 44. : "n l 'l'*•••h •l . •' • '

(99) >;ll en trouvera à moi, dans moi. ,I t i 'imjlr;, !ï,'I.'.;

I . •:«'•!. ii' , l. .••<uu'i iul m • . u". . . •rir*'
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.1 '. . I

Napoléos.

'lii . • .
Cejourd'hui, {'") 15 avril 1821 , à Longwood,

île 4e Sainte-Héiène.

,ii , . : , », . • :l• i i: , i.'i I '' .} .'I i,

Ceei est mon testament , ou acte de ma dernière volonté.

I " • ' ' ' i.•: • 4

i, . . .. : .• ! .l■■.,l / .' ••••i..,,H,. ••

.l'.jle meurs dan3 la religieJi apostolique et romaine, clans 11

sein de laquelle (i°iJ je suis né , il y a plus de cinquante ans.

2° Je désire que mes cendres reposent sur les bords de II

Seine, au milieu de ce peuple fraoçai* que j'ai tant aimé.

3° J'ai toujours eu à me louer ('oi) ée ma très^chière épouse,

Marie-Louise; je lui conserve jusqu'au dernier moment les plu

tendres sentiments, je la prie de veiller pour garantir mon fil

des embûches qui environnent encore sou enfance.

4° Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est «

(100) Nui venant (Phodie forment au-jour,d'hui , et, dans le style du pi

lais , ce jour d'àui.

(101) Voir Note 24.

(102) Se louer de qch. , louer qch. ; s'applaudir de qch. , applaudir qce

se rire de qch. , rire qch. ; s'apercevoir de qch., apercevoir qch.
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rince Français, et de ne jamais se prêter à être un instrument

Ure les mains des triumvirs qui oppriment les peuples de l'Eu-

ipe. Il ne doit jamais combanre, ni nuire en aucune autre ma-

ière à la France ('°3); il doit adopter ma devise : Tout pour le

mplefrançais.

5" Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie an-

aise et son sicaire; le peuple anglais ne tardera pas à me

lnger.

6° Les deux issues si malheureuses des invasions de laFrance,

rsqu'elle avait encore tant de ressources, sont dues aux trahi-

ms de Marmont, Augereau , Talleyraud et Lafayette. Je leur

irdonne ; puisse la postérité française leur pardonner comme

oi!

7° 3e remercie ma bonne et très-excellente mère, le cardinal,

es frères (i°4) Joseph, Lucien, Jérôme, Pauline, Caroline,

'lie, Hortense, Catarine, Eugène, de l'intérêt qu'ils m'ont con-

:rvé; je pardonne à Louis le libelle qu'il a publié en 1820: il

it plein d'assertions fausses et de pièces falsifiées.

S0 Je désavoue le Manuscrit de Sainte-Hélène et autres ou-

'ages sous le titre de Maximes, Sentences , etc. , que l'on s'est

u à publier depuis six ans : ce ne sont pas là les règles qui

it dirigé ma vie. J'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien,

n'ce que cela était nécessaire à la sûreté, à l'intérêt, et à l'hon-

eur du peuple français , lorsque entretenait, de son aveu,

iixante assassins à Paris. Dans une semblable circonstance,

agirais encore de même.

II

1° Je lègue à mon fils les boites, ordres, et autres objets tels

"'argenterie, lit de camp, armes, selles, éperons, vases de

'a chapelle, livres, linge qui a servi à mon corps et à mon

sage, conformément à l'état annexé, coté (d). Je désire que ce

* ' b le legs lui soit cher, comme lui retraçant le souvenir d'un

'ro dont l'univers l'entretiendra.

(103) Disconveaance grammaticale très-rare dans le style de Napoléon :

Knbullre la France , ni nuire à la France.

(104) Mes frères ei sœurs.

Dumas, Napoléon. 15
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2° Je lègue à lady Holland le camée antique que le pape Pie VI

m'a donné à Tolentino.

3° Je lègue au comte Montholon deux millions de francs,

comme une preuve de ma satisfaction des soins filiaux qu'il m'a

rendus depuis six ans, et pour l'indemniser des pertes que son

séjour à Sainte-Hélène lui a occasionnées.

4° Je lègue au comte Bertrand cinq cent mille francs.

5° Je lègue à Marchand , mon premier valet de chambre,

quatre cent mille francs. Les services qu'il m'a rendus sont ceux

d'un ami. Je désire qu'il épouse une veuve, sœur ou fille d'un

officier ou soldat de ma vieille garde.

6° Idem, à Saint-Denis , cent mille francs.

7° Idem , à Novarre (Noverraz) , cent mille francs.

8° Idem, à Piéron , cent mille francs.

9° Idem , à Archambaud, cinquante mille francs.

10° Idem , à Coursot, vingt-cinq mille francs.

11° Idem, à Chandelier, vingt-cinq mille francs.

12° A l'abbé Vignali, cent mille francs. Je désire qu'il bâtisse

sa maison près de Ponte-Nuevo di Kostino.

13° Idem , au comte Las-Cases, cent mille francs.

15° Idem , au chirurgien en chef Larrey, cent mille franci.

C'est l'homme le plus vertueux que j'aie connu.

16° Idem , au général Brayer, cent mille francs.

17° Idem, au général Lefèvre-Desuouettes , cent mille francs.

18° Idem, au général Drouot, cent mille francs.

19° Idem, au général Cambronne , cent mille francs.

20° Idem, aux enfants du général Mouton-Duvernet, cent mille

francs.

21° Idem, aux enfants du brave Labédoyère, cent mille francs.

22° Idem , aux enfants du général Girard , tué à Ligny, cent

mille francs.

23° lde,n, aux enfants du général Chartrand, cent mille francs.

24° Idem , aux enfants du vertueux général Travot, cent mille

francs.

25° Idem, au général Lallemant l'ainé , cent mille francs.

26° Idem, au comte Réal, cent mille francs.

27° Idem, à Costa de Bastelica en Corse, cent mille francs.



TESTAMENT DE NAPOLÉON.

28° Idem , au général Clausel, cent mille francs.

29° Idem, au baron Menneval, cent mille francs.

30° Idem , à Arnault, auteur de Marius, cent mille francs.

31° Idem, au colonel Marbot , cent mille francs. Je l'engage

à continuer à écrire pour la défense de la gloire des armées fran

çaises, et à en confondre les calomniateurs et les apostats.

32° Idem, au baron Bignon, cent mille francs. Je l'engage

à écrire l'histoire de la diplomatie française de 1792 à 1815.

33° Idem, à Poggi di Talavo, cent mille francs.

34° Idem, au chirurgien Emmery, cent mille francs.

35° Ces sommes seront prises sur les six millions que j'ai pla

cés en partant de Paris en 1815, sur les intérêts à raison de cinq

pour cent depuis juillet 1815. Les comptes en seront arrêtés avec

le banquier par les comtes Montholon, Bertrand et Marchand.

36° Tout ce que ce placement produira au delà de la somme

de cinq millions six cent mille francs, dont il a été disposé ci-

dessus, sera distribué en gratifications aux blessés de Waterloo,

et aux officiers et soldats du bataillon de l'île d'Elbe , sur un

état arrêté par Montholoo , Bertrand, Drouot, Cambronne et

le chirurgien Larrey. •

37° Ces legs , en cas de mort, seront payés aux veuves et en

fants (l°5), e' au défaut de ceux-ci , rentreront à la masse.

111

1° Mon domaine privé, étant ma propriété, dont [aucune loi

française ne m'a privé, que je sache, le compte en sera de

mandé au baron de La Bouillerie , qui en est le trésorier ; il doit

se monter à plus de deux cents millions de francs; savoir:

1° Le portefeuille contenant les économies què j'ai, pendant qua

torze ans, faites sur ma liste civile, lesquelles se sont élevées

à plus de douze millions par an, si j'ai bonne mémoire; 2° le

produit de ce portefeuille ; 3° les meubles de mes palais, tels

qu'ils étaient en 1814 ; les palais de Rome, Florence, Turin

compris. Tous ces meubles ont été achetés des deniers des re

venus de la liste civile ; 4° la liquidation de mes maisons du

royaume d'Italie', tels qu'argent, argenterie, bijoux, meubles,

(105) Voir Note 90.

15*
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écuries; les comptes en seront donnés par le prince Eugène et

l'intendant de la couronne, Campagnoni.

Napoléon.

Deuxième feuille.

2° Je lègue mon domaine privé , moitié aux officiers et soldats

qui restent de l'armée française, qui ont combattu depuis 1792

à 1815 pour la gloire et l'indépendance de la .nation ; la réparti

tion en sera Faite au prorata des appointements d'activité ; moi

tié aux villes et campagne d'Alsace , de Lorraine , de Franche-

Comté, de Bourgogne, de l'Ile de France, de Champagne , Forez,

Dauphiné, qui auraient souffert par l'une ou l'autre invasion. Il

sera de cette somme prélevé un million pour la ville de Brienne.

et un million pour celle de Méri.

J'institue les comtes Montbolon , Bertrand et Marchand mes

exécnteurs testamentaires.

Ce présent testament, tout écrit de ma propre main , est signé

et scellé de mes armes.

(Sceau.) Napoléon.

ÉTAT (À) JOINT A MON TESTAMENT.

Lougwood, île de Sainte-Hélène , ce 15 avril 1821.

I

1° Les vases sacrés qui ont servi à ma chapelle à Longwood.

2° Je charge l'abbé Vigoaiï de les garder et de les remettre i

mon fils quand il aura seize ans.

II

1° Mes armes; savoir . Mon épée, celle que je portais à Aus-

terlitz , le sabre de Sobieski ,' mon poignard, mon glaive, mon

couteau de chasse, mes deux paires de pistolets de Versailles.

2° Mon nécessaire d'or, celui qui m'a servi le matin d'Ulm,

d'Austerlilz, d'Iéna, d'Eylau, de Friedland, de l'île de Lobau,

de la Moskowa et de Montmirail; sous ce point' de vue, je désire

qu'il soit précieux à mon fils. (Le comte Bertrand en est dépo

sitaire depuis 181,4.) "

3° Je charge le comte Bertrand de" soigner et conserver ces

objets , et de les remettre à mon fils lorsqu'il aura seize ans.
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III

1° Trois petites caisses d'acajou, contenant: la première,

trente-trois tabatières on bonbonnières; la deuxième, douze

boîtes aux armes impériales, deux petites lunettes et quatre boî

tes trouvées sur la table de Louis XVIII , aux Tuileries , le 20

mars 1815; la troisième , trois tabatières ornées de médailles

d'argent, à l'usage de l'empereur, et divers effets de toilette,

conformément aux états numérotés I, II, III.

2° Mes lits de,camp dont j'ai fait usage dans toutes mes cam

pagnes.

3° Ma lunette de guerre.

4° Mon nécessaire de toilette, un de chacun de mes uniformes,

une douzaine de chemises, et un objet complet de chacun de mes

habillements, et généralement de tout ce qui sert à ma toilette.

5° Mon lavabo.

6° Une petite pendule qui est dans ma chambre à coucher de

Longwood. .

7° Mes deux montres et la chaîne de cheveux de l'impératrice.

8» Je charge Marchand, mon premier valet de chambre, de

garder ces objets , et de les rémettre à mon fils lorsqu'il aura

seize an.

IV

1° Mon médaillier.

2° Mon argenterie et ma porcelaine de Sèvres dont j'ai fait

usage à Sainte-Hélène (état S et G).

3° Je charge le comte Montholon de garder ces objets, et de

les remettre à mon fils quand il aura seize ans.

V

1° Mes trois selles et brides, mes éperons qui m'ont servi a

Sainte-Hélène.

2° Mes fusils de chasse, au nombre de cinq.

3* Je charge mon chasseur Noverraz de garder ces objets et de

les remettre à mon fils quand il aura seize ans.

VI

1° Quatre cents volumes choisis dans ma bibliothèque, parmi

ceux qui ont ie plus servi à mon usage.
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2° Je charge Saint-Denis de les garder, et de les remettre à

mon fils quand il aura seize ans.

Napoléon.

état tA).

1° [1 ne sera vendu aucun des effets qui m'ont servi; le surpins

sera partagé entre mes exécuteurs testamentaires, et mes frères.

2° Marchand conservera mes cheveux , et en fera faire un bra

celet avec un petit cadenas en or , pour être envoyé à l'impéra

trice Marie-Louise; à ma mère, et à chacun de mes frères,

sœurs , neveux , nièces, au cardinal, et un plus considérable

pour mon fils.

3° Marchand enverra une de mes paires de boucles à souliers,

en or , au prince Joseph.

4° Une petite paire de boucles, en or, à jarretières, au prince

Lucien.

5° Une boucle de col, en or, au prince Jérôme.

état (A). .

Inventaire de mes effets, que Marchand gardera pour remettre

à mon fils.

1° Mon nécessaire d'argent, celui qui est sur ma table, garni

de tous ses ustensiles, rasoirs, etc.

2° Mon réveille-matin : e'est le reveille-matin de Fréderic 11,

que j'ai pris à Potsdam (dans la boîte n° III).

3° Mes deux montres, avec la chaîne des cheveux de l'impé

ratrice , et une chaîne de mes cheveux pour l'autre montre.

Marchand la fera faire à Paris.

4° Mes deux sceaux (un de France, enfermé dans lajboite

n° III).

5° La petite pendule dorée qui est actuellement d'ans ma

chambre à coucher.

6° Mon lavabo, son pot à eau et son pied.

7° Mes tables de nuit, celles qui me servaient en France, et

mon bidet de vermeil.

8° Mes deux lits de fer, mes matelas et mes couvertures, s'ils

se peuvent conserver.
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9° Mes trois flacons d'argent où l'on mettait mon eau-de-vie

ue portaient mes chasseurs en campagne.

10° Ma lunette de France.

11° Mes éperons (deux paires).

12° Trois boites d'acajou, nos I, II, III, renfermant mes taba-

ières et autres objets.

13° Une cassolette en vermeil.

Linge de toilette.

6 chemises.

6 mouchoirs.

6 cravates.

6 serviettes.

6 paires de bas de soie.

4 cols noirs.

6 paires de chaussettes.

2 paires de draps de batiste.

2 taies d'oreillers.

2 robes de chambre.

2 pantalons de nuit.

1 paire de bretelles.

4 culottes-vestes de casimir blanc.

6 madras.

6 gilets de flanelle.

4 caleçons.

6 paires de guêtres.

1 petite boite pleine de mon tabac.

1 boucle de col en or ]
1 paire de boucles à jarretière en or ( "Armees dans la

1 paire de boucles en or à souliers ) Pet,te bo,te n° ,IL

Habillement.

1 uniforme de chasseur.

1 dito de grenadier.

1 uniforme de garde nationale.

2 chapeaux.



232 TESTAMENT DE NAPOLÉON.

1 capote grise et verte.

1 manteau bleu (celui que j'avais à Marengo).

1 zibeline pelisse verte.

2 paires de souliers.

2 paires de bottes.

1 paire de pantoufles.

6 ceinturons.

Napoléon.

État (2?).

Inventaire des effets que foi laisses chez M. le comte de

l'urenne.

1 sabre de Sobieski. (C'est par erreur qu'il est porté sur 1 e,

lat A ; c'est le sabre que l'empereur portait à Aboukir qui est

entre les mains de M le comte Bertrand.)

1 grand collier de la Légion d'bonneur.

1 épée en vermeil.

1 glaive de consul.

1 épée en fer.

1 ceinturon de velours. \

1 collier de la Toison d'or.

1 petit nécessaire en acier.

1 veilleuse en argent.

1 poignée de sabre antique.

1 chapeau à la Heuri IV et une toque , les dentelles de l'em

pereur.

1 petit médaillier.

2 tapis turcs. ,••••• ''

2 manteaux de velours cramoisi brodés , avec vestes et cu

lottes.

1° Je donne à mon fils le sabre de Sobieski.

Idem, le collier de la Légion d'honneur.

Idem, l'épée en vermeil. .. ' . •

Idem, le glaive de consul.

Idem, l'épée en fer. . i : . • •. : •

Idem, le collier de la Toison d'or.
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Idem, le chapeau à la Heuri IV et la toque.

Idem, le nécessaire d'or pour les dents, resté chez le

dentiste.

2° A l'impératrice Marie-Louise, mes dentelles.

A Madame, la veilleuse en argent.

Au cardinal, le petit nécessaire en acier.

Au prince Eugène, le bougeoir en vermeil.

A la princesse Pauline, le petit médailler.

A la reine de Naples, un petit tapis turc.

A la reiue Hortense, un petit tapis turc.

Au prince Jérôme, la poignée de sabre antique.

Au prince Joseph, un manteau brodé, veste et culotte.

Au prince Lucien, un mantean brodé, veste et culotte.

Napoléon.

Ce 24 avril 1821, Longwood,

Ceci est mon codicille, ou acte de ma dernière volonté.

Sur les fonds remis en or à l'impératrice Marie-Louise , ma

.ès-chère et bien-aimée épouse , à Orléans, en 1814, elle reste

e devoir deux millions, dont je dispose par le présent codicille,

lin de récompenser mes plus fidèles serviteurs, que je recom-

iande du reste à la protection de ma chère Marie-Louise.

1° Je recommande à l'impératrice de faire restituer au comte

ertrand les trente mille francs de rente qu'il possède dans le

nché de Parme, et sur le mont Napoléon de Milan, ainsi que les

•rérages échus.

2° Je lui fais la même recommandation pour le duc d'Istrie , la

Ile de Duroc, et autres de mes serviteurs qui me sont restés

dèles et qui me sont toujours chers; elle les connaît.

3° Je lègue, sur les deux millions ci-dessus mentionnés , trois

ent mille francs au comte Bertrand, sur lesquels il versera cent

tille francs dans la caisse du trésorier, pour être employés,

slon mes dispositions, à des legs de conscience.

4° Je lègue deux cent mille francs au comte Montholon, sur

:squels il versera cent mille francs dans la caisse du trésorier,

our le même usage que ci-dessus.
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5° Idem, deux cent mille francs au comte Las-Cases , sur les

quels il versera cent mille francs dans la caisse du trésorier, pour

le même usage que ci-dessus.

6° Idem , à Marchand , cent mille francs , sur lesquels il ver

sera cinquante mille francs dans la caisse , pour le même usag«|

que ci-dessus.

7° Au maire d'Ajaccio, au commencement de la révolution, JeanJ

Jérôme Lévi, ou à sa veuve, enfants ou petits-enfants, cent mille!

francs.

8° A la fille de Duroc, cent mille francs.

9° Au fils de Bessières, duc d'istrie, cent mille francs.

10° Au général Drouot, cent mille francs.

11° Au comte Lavallette, cent mille francs.

12° Idem, cent mille francs; savoir:

Vingt-cinq mille francs à Piéron, mon maître d'hôtel;

Vingt-cinq mille francs à Noverraz, mon chasseur;

Vingt-cinq mille francs à Saint-Denis, le garde de mes livres;

Vingt-cinq mille francs à Santini, mon ancien huissier.

13° Idem, cent mille francs ; savoir:

Quarante mille francs à Planat, mon officier d'ordonnance ;

Vingt mille francs à Hébert, dernièrement concierge à Rambouil

let, et qui était de ma chambre en Egypte ;

Vingt mille francs à Lavigné, qui était dernièrement concierge

d'une de mes écuries, et qui était mon piqueur en Egypte ;

Vingt mille francs à Jeannet-Dervieux, qui était piqueur des écu

ries, et me servait en Egypte.

14° Deux cent mille francs seront distribués en aumône ao\

habitants de Brienne-le-Château qui ont le plus souffert.

Les trois cent mille francs restant seront distribués aux ofl-

ciers et soldats du bataillon de ma garde de l'ile d'Elbe , actuel

lement vivants, ou à leurs veuves ou enfants, au prorata des ap

pointements , et selon l'état qui sera arrêté par mes exécuteurs

testamentaires , les amputés ou blessés grièvement auront le

double. L'état en sera arrêté par Larrey et Emmery.

Ce codicille est écrit tout de ma propre main, signé et sceller

mes armes.

Napoléon.
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Ce 24 avril 1821, Longwood.

Ceci est mon codicille, ou acte de ma dernière volonté.

ur la liquidation de ma liste civile d'Italie, telle qu'argent,

ix , argenterie , linge , meubles , écuries dont le vice-roi est

isitaire , et qui m'appartiennent, je dispose de deux millions

je lègue à mes plus fidèles serviteurs. J'espère que , sans

toriser d'aucune raison, mon fils Eugène Napoléon les acquit-

fidèlement ; il ne peut oublier les quarante millions de francs

je lui ai donnés, soit en Italie , soit par le partage de la suc-

ion de sa mère.

l Sur ces deux millions, je lègue au comte Bertrand trois cent

: francs , dont il versera cent mille francs dans la caisse du

irier pour être employés, selon mes dispositions, à l'acquit

igs de eouscience.

Au comte Montholon, deux cent mille francs, dont il versera

mille francs à la caisse , pour le même usage que ci-dessus.

Au comte Las-Cases, deux cent mille francs, dont il versera

mille francs à la caisse , pour le même usage que ci-dessus.

A Marchand, cent mille francs, dont il versera cinquante

i francs à la caisse, pour le même usage que ci-dessus.

Au comte Lavallene, cent mille francs.

Au général Hogendorf, Hollandais, mon aide de camp ré-

i au Brésil, cent mille francs.

A mon aide de camp Corbineau, cinquante mille francs.

A mon aide de camp Cafiarelli, cinquante mille francs.

A mon aide de camp Dejean, ciuquante mille francs.

° A Percy, chirurgien en chef à Waterloo, cinquante mille

:s.

0 Cinquante mille francs ; savoir :

mille francs à Piéron, mon maître d'hôtel ;

mille francs à Saint-Denis, mon premier chasseur;

ni! le francs à Noverraz;

mille francs à Cursot, mon maître d'office;

mille francs à Archainbaud, mon piqueur.

° Au baron Menneval, ciuquante mille francs.

°Au duc d'Istrie, fils de Bessières, cinquante mille francs.
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14° A la fille de Duroc, cinquante mille francs.

15° Aux entants de Labédoyère, cinquante mille francs.

16° Aux enfants de Mouton-Duvernet , cinquante mille

17° Aux enfants du brave et vertueux général Travot, ci

mille francs.

18° Aux enfants de Chartrand, cinquante mille francs.

19° Au général Cambronne, cinquante mille francs.

20° Au général Lefèvre-Desuouettes , cinquante mille fran«

21° Pour être répartis entre les proscrits qui errent en p'1

étrangers, Français, ou Italiens, ou Belges, ou Hollandais ,

Espagnols, ou des départements du Rhin, sur ordonnances de m

exécuteurs testamentaires, cent mille francs.

22° Pour être répartis entre les amputés ou blessés grièven ••

de Ligny, Waterloo, encore vivants , sur des états dressés p

mes exécuteurs testamentaires, auxquels seront adjoints L'ai

broone, Larrey , Percy et Emmery, il sera donné double à

garde, quadruple à ceux de l'île d'Elbe, deux cent mille franfl

Ce codicille est écrit entièrement de ma propre main , signé

scellé de mes armes.

Napoléon.

Ce 24 avril 1821, Long»,,

Ceci est un troisième codicille à mon testament du 15 avril

1° Parmi les diamants de la couronne qui furent remis en 181

il s'en trouvait pour cinq à six cent mille francs qui n'en étaie

pas, et faisaient partie de mon avoir particulier; on les :'

rentrer pour acquitter mes legs.

2° J'avais chez le banquier Torlonia de Rome deux à trois

mille francs en lettres de change , produits de mes revenns d'I

d'Elbe, depuis 1815: le sieur de la Perruse, quoiqu'il ne fût pli

mon trésorier, et n'eût pas de caractère, a tiré à lui cette sommi

on la lui fera restituer.

3° Je lègue au duc d'istrie trois cent mille francs dont setl

ment cent mille francs réversibles à la veuve, si le duc était m*
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de l'exécution dn legs. Je désire, si cela n'a aucun inconvé-

it, que le duc épouse la fille de Duroc.

°Je lègue à la duchesse de Frioul, fille de Duroc, deux cent

e francs ; si elle était morte avant l'exécution du legs ; il ne

i rien donné à la mère.

"Je lègue au général Rigaud , celui qui a été proscrit, cent

e francs.

°Je lègue à Boisuod , commissaire ordonnateur, cent mille

ics.

° Je lègue aux enfants du général Letort, tué dans la cam

ne de 1815, cent mille francs.

0 Ces huit cent mille francs de legs seront comme s'ils étaient

tés à la suite de l'article 36 de mon testament, ce qui porterait

ix millions quatre cent mille francs la somme des legs dont je

pose par mon testament, sans comprendre les donations faites

mon second codicille.

^eci est écrit de ma propre main , signé et scellé de mes

nes.

Napoléon.

(Sceau.)

dos :

,eci est mou troisième codicille à mon testament, tout entier

ma main, signé et scellé de mes armes.

îera ouvert le même jour et immédiatement après l'ouverture

mon testament.

Napoléon.

Ce 24 avril 1821, Longwood.

Ceci est un quatrième codicille à mon testament.

Par les dispositions que nous avons faites précédemment, nous

vous pas rempli toutes nos obligations, ce qui nous a décidé à

re ce quatrième codicille.

léguons au fils, ou petit-fils du baron Dutheil , lieute
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nant général d'artillerie , ancien seigneur de Saint-André, qtil

commandé l'école d'Auxonne avant la révolution , la somme

100,000 (cent mille francs), comme souvenir de reconnaisse

pour les soins que ce brave général a pris de nous , lorsque ni

étions comme lieutenant et capitaine sous ses ordres.

2° Idem , au fils , ou petit-fils du général Dugommier , qui'

commandé en chef l'armée^de Toulon , la somme de cent mil

francs (100,000); nous avons, sous ses ordres, dirigé ce siéf

et commandé l'artillerie ; c'est un témoignage de souvenir p4

les marques d'estime, d'affection et d'amitié que nons a donné!

ce brave et intrépide général.

3° Idem. Nous léguons cent mille fraucs (100,000) au filsl

petit-fils du député à la convention , Gasparin , représentant \

peuple à l'armée de Toulon , pour avoir protégé et sanctionné!

son autorité le plan que nous avons donné, qui a valu la prise!

cette ville , et qui était contraire à celui envoyé (i°t) par le f|

mité de salut public. Gasparin nous a mis, par sa protection ,1

l'abri des persécutions de l'ignorance des états-majors qui co«

mandaient l'armée avant l'arrivée de mon ami Dugommier.

4° Idem. Nous léguons cent mille francs (100,000) à la venit

fils ou petit-fils de notre aide de camp Muiron , tué à nos côtés!

Arcole, nous couvrant de son corps.

5° Idem, (10,000) dix mille francs au sous-officier Cantillo)

qui a essuyé un procès comme prévenu d'avoir voulu assassin'

lord Wellington, ce dont il a été déclaré innocent. Cantillouavf

autaut de droit d'assassiner cet oligarque, que celui-ci de m'a

voyer pour périr sur le rocher de Sainte-Hélène. Wellingti

qui a proposé cet attentat, cherchait à le justifier sur l'intérêt

la Grande- Bretagne , Cantillon , si vraiment il eût assassiné

lord, se serait couvert, et aurait été justifié par les mêmes «

tifs, l'intérêt de la France , de se défaire d'un général qui, d'J

leurs, avait violé la capitulation de Paris , et par là s'était re'

responsable du sang des martyrs Ney, Labédoyère, etc., etI

crime d'avoir dépouillé les musées , contre le texte des trait!

6° Ces 400,000 fr. (quatre cent mille fr.) seront ajoutés«

(106) Voir Note 42.
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millions quatre cent mille francs dont nous avons disposé, et

eront nos legs à six millions huit cent dix mille francs ; ces

:re cent dix mille francs doivent être considérés comme fai-

partie de notre testament, art. 35, et suivre en tout le même

que les autres legs.

Les neuf mille livres sterling que nous avons données au

te et à la comtesse MontHolon , doivent, si elles ont été sol-

, être déduites et portées en compte sur les legs que nous

faisons par nos testaments; si elles n'ont pas été acquittées,

billets seront annulés.

Moyennant le legs fait par notre testament au comte Mon-

>n , la pension de vingt mille francs accordée à sa femme est

iiée; le comte Montholon est chargé de la lui payer.

; L'administration d'une pareille succession , jusqu'à son en-

; liquidation , exigeant des frais de bureau, de courses , de

ions, de consultations, de plaidoires , nous entendons que

exécuteurs testamentaires retiendront trois pour cent sur

les legs, soit sur les six millions huit cent mille francs, soit

les sommes portées dans les codicilles, soit sur les deux

s millions de francs du domaine privé.

° Les sommes provenant de ces retenues seront déposées

les mains d'un trésorier, et dépensées sur mandat de nos

nteurs testamentaires.

° Si les sommes provenant desdites retenues n'étaient pas

tantes pour pourvoir aux frais, il y sera pourvu aux dépens

rois exécuteurs testamentaires et du trésorier , chacun dans

oportion du legs que nous leur avons fait par notre testa-

et codicille.

0 Si les sommes provenant des sousdites retenues sont au-

is des besoins, le restant sera partagé entre nos trois exé-

irs testamentaires et le trésorier, dans le rapport de leurs

respectifs.

0 Nous nommons le comte Las-Cases, et à son défaut, son

et à son défaut, le général Drouot, trésorier,

présent codicille est entièrement écrit de notre main, signé

ellé de nos armes.

Napoléon.
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Première lettre. — A M. Laffitte.

Monsieur Laffitte, je vous ai remis eu 1815, au moment

mon départ de Paris, une somme de près de six millions, d'i

vous m'avez donné un double reçu; j'ai annulé un des reçus

je chargé le comte Monlholon de vous présenter l'autre n

pour que vous ayez à lui remettre, après ma mort, ladite somi

avec les intérêts à raison de cinq pour cent, à dater du lerjmll

1815, en défalquant les paiements dont vous avez été chargé

vertu d'ordres de moi.

Je désire que la liquidation de votre compte soit arrêtée d«

cord entre vous, le comte Montholon , le comte Bertrand, eI

sieur Marchand , et, cette liquidation réglée, je vous donne, p|

la présente, décharge entière et absolue de la dite somme.

Je vous ai également remis une boite contenant mon «e*

lier; je vous prie de le remettre au comte Montholon.

Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, monsieur Ij|

fille , qu'il vous ait eu sa sainte et digue garde.

Napoléon

Longwood, île Sainte-Hélène , 25 avril.

Seconde lettre. — A M. le baron Labouillerie.

Longwood, île Suinte-Hélène , ce 23 avril 181

Monsieur le baron Labouillerie , trésorier de mon donn*

privé, je vous prie d'en remenre le compte et le montant, ipl

ma mort, au comte Montholon , que j'ai chargé de rexécution

mon testament.

Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, monsieur le^

ron Labouillerie , qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

NapolÉon,

FIN.
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A.

ibandooner, oerloffen.

banoir, m. ©l$ladjtljauê.

banre, abijcmen, Ijminterfdjlctî

jen, nm|aucti, bemûtfyigen.

bbaye,/. Slbtei.

biliquer, fteittillig entfagen, (bie

Jttone ober ein SHmt) nieber=

Itgen.

bdomen, m. tlnterletb.

beille,/. SBicne.

bondance , /. Ueberflujj.

bord , m. 3ugang.

bordage, m. 3ufammenjlojjeu

jtoeier ©('biffe.

border, an 33ovb fcmmen, anre=

>m, ftcb, nàbern.

boutir, angrenjen.

kri, m. Dtt, Dbbadj , ©d)ufc,

à F—, gefdjûfct, in @il!&erljeit.

ie'ter , fdjùfcen.

isolu , ne , unumfdjtânft.

«cabler , nieberbritcfen.

ccédw, b«itteten, beiftimmen.

«élérer , befdjleunigen.

cessible, juganglidj.

ccessoire , fyinjuîominenb , 9le=

fcnt...

.cclamation,/. 3uruf.

Du m a», Napoléon.

Accomplir, boKenben ; s' — ,

firf! etfûUcn.

Accourir, ljetbeilaufen.

Accroissement, m. SSermeljrung.

Accroître, sergtôfern, sermebren,

ftdj sermefyren.

Accueillir, cmpfangen.

Accumulation,/. SlnJjâufung.

Acharner, blutgierig madjen, m

bittern; s'— , ergtimmt feiu,

evMttctt fêta.

Acheminement, m. 2Beg, ©djritt.

Acheminer, s'—, ftdj auf benSBeg

begcben.

Achever, boIïenb« ju ®runbe

ririjtm.

Acquérir, ertnerben.

Acquisition , /. (Stroerbung.

Acquiner, bqabicn, — une dette,

eine ©4ul* aofûljren,

Aetif, ive, tfyâiig; dettes acti

ves , 3lcti»frfiulben.

Additionnel, elle, jugtfeÇt.

Adjoindre , jugefelten.

Adjonction , /. SBetorbnung.

Adjudication , ./'. 3ufpredjung,

geridjflicfye 3uerfenitung.

Admettre, oufnebmen.

Administrativement , bettoat

ttmglmâjsig.

Adopter, atmefimcn.

16
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Adossé , ée , angeïeljnt.

Adresser, an einen ttdjten.

Aérien, enne, lufttg.

Affable, leutfelig , freunbttrfj.

Affaiblir, fdjroâdjem

Affaisser, entfrâftcn, fdjn)âdjen.

Affecter, ftdj jleltcn, befltmmen.

Affection , /. (Stnnrirfung, Siebe.

Affectionner, 8icbe, SJldgung ju

etnxrô Ijaben.

Affermer, ijadjten.

Affermissement, m. 93efejligung.

Afficher, anfcfylagen.

Affirmativement, bejflïjenb.

Affluence , /. 3ujlnfî, 3ulauf.

Affranchi , ie, befreït.

Affreux, euse , ft^rerfïidb.

Affront, m, grobe SSeldbtgimg,

SSefdjtmpfung.

Agiter, beunrub^igen,—une ques

tion , eirte grage auf bte 93aljrt

btingen, eine Srage «erfyanbetn.

Agonie,/. îobe«fampf.

Agonisant, te, mit bem ïobe

ringenb.

Agricole , Slcferbau iretbenb.

Aguerrir, anben.frieg ge»i;ljnen.

Aide,/. Pft.

Aigu, uë, fdjmerjljaft.

Air, m. fiuft.

Alarme ,/. Sârm, donner 1' — ,

8àrm fdjlagen.

Alarmer, etfdjtecfen.

Aligner, nadj bet ©djnut ab=

ftetfen.

Alimenter, befojltgen, untttfyaU

Un.

Alliance,/. 93erbtnbung, 93ûnb=

nijj.

Alternative,/. 2BedbfeItoafil,Um=

Ibertjfelung.

Alun , m. SUaun.

Ambitieux , euse , eljrgetgtg.

Ambitionner, begierig »etlnngen.

Ambulance, /. JtMnfennmgen.

Amélioration , /. 9Serbefferung.

Améliorer, serbefletn, ftdj W*

beffern.

Amener, Ijerbeifûljren, fierbeibr»

gen.

Amertume, ,/. SBtttetfeit, ®rant

Ancre,/. Slnfer, lever 1'—, la

Slnfet lidjten.

Anéantir, Cernic&ten.

Angle , m. SBinfeU

Animad version ,/. ^ap.

Animer, befeelen, beleben.

Anneau , m. Sting.

Annexer, anljângen.

Anniversaire , m. 3aljreêtag.

Annuel, elle, jâljtig,

Annuller, fût nidjttg erHaten.

Antédiluvien, ienne, Wai W

ber ©ûnbflutr) luar.

Antre , m, unterirbifdje $8fit-

Apaiser, beftiebtgen, f'—,fi

befànftignt.

Apogée, m . Ijôdjfte *|5«nFt,

Apostat, ate,Slbtrûnmge,Slt;ciW,

Appareiller, ftCy fegelfertig B*

djen.

Apparence, /. ©rfjcin, Slnfdjtify

en—, bem Slnfeljen nadj.

Apparent, te, frfyeiubar.

Appartenir, getjôren.

Appliquer, aujlegen.

Appréciation , f. lSrf)â£imi1.

Apprendre, serncljmen, RM

Apprêter, jnbereiten, s'—, H

rûjlen, ftdj sorbeteiten.

Approche, / Slnnâljerung.

Approcher, nàljetn, s'— , P

Appuyer, flûjjen, jicmmen, teljncn,

s'—, ftdj jiû&en, ftrb

Aptitude,/, gâhigfett, ïûdjtif

fett.

Aquilon , m. 9lorbh;inb.

Arbitre, m. l3djieb8iïdjier.

Arborer, aufpjlanjen, auftidjtw,

Arcade, /. ©djroibbogen.
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Arche ,f. Q3rûcfenbogen.

Archives,//'/. UtFunben,SIt(bi».

Ardeur, /. §<ftigfdt, Seibens

Ardu , ne , fdjnuetig.

Arène,/ Jtampfplajj.

Arguer, befcijulbigen, twroerfen.

Arme , /. SBiiffe, rendre les —,

ba« ©eroefjr jiterfcn.

Vrmemeat, m. Slu«rûjhmg,

iîrieg«rûftung. ,

Armistice, m. SBaffenjliUjlanb.

Armure,/. SRûftung.

Armurier, m. SBajfenfcljmieb.

Arpent, m. SJJorgen Sanbe«.

Arrérages, m. pl. rûdjîânbige

3infen.

Arrestalion,/. Sîertaftneljmung.

Arrêt , m. Uttljeil.

Arrêter , anfbalten, abfdjjiejlen,

beftimnun, mietljen.

Arrière, m. SXuctjlanb, en —,

rûcfroâtt«.

Arriver, anfanben, anfommen ;

il m'est arrivé un grçind mal

heur, e« ift mit ein gtojje« Un=

glùcf wiberfctljren.

s'Arroger, ftdj $ufdjteiben.

Asile , m. gtetjlâtte, Bujlucljt.

Assaillant, m. îlngteifet.

Assaillir, lebljaft angreifen, ûber=

fatten.

Assassinat, m. 3Jîeudjelmorb.,

Assassiner, ermorben.

Assaut, m. SBe^urmung.

Asseoir, griinben.

Assertion ,/. Sidjauptung.

Assigner, anweifen, atijeigtn.

Assolement , m. (Smtfietlung in

©rf)lâge.

Assujetir, untettoetfen.

Assurance,/. ®eft)ifjheit , ©ii

djerfieit.

Astre , m. ®ejiirn.

Astreindre,»er(i1lidjten, nôtljigen,

jroingen.

Astuce , f. Slrglift.

Atteindre, emidjen.

Atteinte,/ ffierûljrung, SlnfaU,

Slngriff.

Atteler , anfpannen, sorfpannen,

befaannen.

Attendre , roartm , ettoa« »ermu=

ttfen; s' — , etwat »ermutljen.

Attendu , in 9îûcfftdjt, — que,

toeit.

Attentat, m. greoelthat.

Attente , ./'. <$rttartung.

Attester, bejeugen.

Attirer, anjieben.

Attitude,/. ©tellung, §altung.

Attribuer, jufdjteiben, jueignen.

Attrister , betrûben.

Augmenter, sermeljten,
Aulique, adj. conseil —, 9teidj«= •

bofratIj.

Autoriser, bebotlmâdjtigen, ges

' nebmigen, ftdj in S(nfeb.en fefcen.

Auxiliaire , bcifenb.

Avancer, borrûcfen, s' — , sots

ttâtt«gehen.

Avénement, m. Oelangung.

Avenue , /. 3ugang. , .

Avertissement , m. 9tadjridjt,

Slnfùnbigung.

Avis, m. 3>îeinung.

Avouer , befennen, gefteljen.

B.

Baignoire ,/. Sabetoanne.

Baisser, niebriger madjen, Ijer=

nnterlaffen.

Balancer, fdjaufeln, se—, ftd)

fdjaufeln.

Balayer , feljren.

Ban , m. Sïd)t«erflatung, mettre

au—de l'empire, in bie Steidjft:

ltd)t erflâten,

16*
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Bandière,/. galjne.

Baraque ,/. -gelbljûtte.

Barricade , /. ©pmung.

Barricader , »etffcerten.

Bas, niebet, mettre — les armes,

bie SBaffen nieberlegen.

Base,/. ®tunblage.

Bastide,/. 8anbljau«.

Bastion , m. .'flaftci.

Bastionné , ée , mit 33o((toetfen

»etfeben.

Batelet, m. ©djiffdjen.

Bâtir , bauen, — sur qeh. , auf

etoa« bauen.

Battre, fdjlagen, — un habit,

ein jtleib an«flobfen; — eo

retraite , ftdj juiûtfjteljen.

Bélier, m. Êlauexbxtfyet.

Bénir, fegnnn

Berceau, m. SCtege , fiembe.

Bercer, tàufdjm.

Bergerie , /. ©djâferei.

Besace , ). Cuerfacf , SBettelfacf.

Besoin , m. 9lctlj.

Betterave , /. roeifje dtùie.

Biais, m. ©djtage; en— febrâg,

. W«f-

Bicoque,/. fdjtedjtbefeftigteOrt,

crbatmiid'c .Ôau iciien.

Bidet, m. ©tuIjl mit einetn SSkfdjs

betfen, ïffiafdjbccf.

Bien-être, m. Sffieljlftanb.

Bienveillance , /. SBofilwolten.

Biscaïen , m. ©tanbbûdjfe, wrili

tragenbe (Benjeftv.

Bissac, m. £;uerfalï, SBettelfacf.

Bivouaquer, unter fteirm Rimmel

in ®etod)t fteljen , bisouafiten.

Bizarre, feltfam, wunbetlidj.

Bloquer, einfdjliejien, etefaetmt.

Bonbonnière, /'. 3ucfetfrfiarfjtcU

cij en.

Bondit', auffsttngen.

Bord , m. 9tanb , vaisseau de

haut— , Ijodjborbige ©djiff,

vaisseau de bas —, niebetiors

bige ©djiff ; mettre à — , ani

fianb feÇen.

Border, einfaffen , umgeben.

Borner^ begtenjen ; se - , ftd)tc

gtiûgen, ftdj oefdjtânfen.

Boucherie , /. SBlutbab.

Boue , /.

Bougeoir, m. £anblrudjtct.

Bourbeux , euse , fdjlammig.

Bourreau, jn.9la^ri(htet,@d)aii'

ridjter.

Bout, m. (Snbe, tirer à— por

tant, ?ganjtiaIje ans 3M bate.

Branche.,/. Slbet.

Braquer, ridjten.

Bravoure , /. ïapferleit.

Brèche, / SRifj , «Brueb, battre

en — , 33refd)t fïhiejien.

Brièveté,/ furje îDauer, Jî'ti',

Brigandage , m. (Strajicnraufc.

Brise ,/ Mùfye,

Briser , jtrfdjtagen.

Broiement, m. Steiben.

Broyer , jermalmen.

Bruit, m. ®erâufdj; fe — s'est

répandu, baê ©erûdjt ÇatM

serbreitet.

Brumaire , m. SRebelmonat.

Brume,/. bic&te Siebel.

Brut, t« , unbearbeitet.

Bruyant, te, braufenb, lâtmeA

Bulletin , m. tâgttdje SBerid)t.

Buste, m. Sbrufibtlb.

But, m. 3iel, 3iel»unft.

Butin , m. 33eute.

Butte,/ Srbfiaufen, Grb6tigeil

être en—à qch., einet ©artl

auêgefefct fein.

c.

Cabotage , m. Jtûftenfd>ifff«H-

Cabrer, bâumen; se — , H

bâumen.

Cadavre, m. Setdjnam.
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Cadre, m. SRaljmen, — d'un ré

giment, Stamm einc« StegU

ment*.

Caduc , gebtertjIidj.

Calculateur, m. 9lertjenmeiftet,

Stertjmmg«fûljret.

Calculer, beredjnen.

Calme , jiitt; ruïjige ffîetx.

Camée , m. Jtamee.

Campagne,/ offene (Sbene; se

mettre en — , beu Selbjug bes

gtnnen; entrer en —, inêgelb

rûcfen.

Campement, m. faget.

Canicule,/ ^unb«toge.

Capitulation, /. Capitulation,

SScrtrag, Untetljanblung.

Carénage, m. ^olfatetn.

Carrière,/ ©teinbrudj.

Carton , m. ^appe.

Cas , m. Çall, en — de guerre,

im galle eincë ^ttege«.

Casemate , /. Scifematte , Mcmvî

nenfellet.

Casine ,/. 8onbIjâu«djen. •

Cassolette, / SRieajbûdj«djen.

Catéchisme, m. $atedjii3mu«.

Causer, «erurfadjen.

Céder , ûbttlaffen, abtreten, nadjj

geben.

Ceinturon , m. $)egengel)enf.

Célébrer , fêtera.

Célébrité, / geiet, Seierlidjfett,

93erûIjmtljeit.

Céréales , /. pl. ®etwibearten.

Cérémonial , aie , bem fëetemoî

niell gentâfs.

Cerner , nmtingen.

Chamarrer, serbtâmen, befefcen.

Chambellan, m. .Kammerljert.

Chamois, m. ®etnfe.

Chance, / gall, ©tûcfêfaU.

Chandelier , m. 8eudjtet.

Change, m. ïaufclj , SBedjfel,;

donner le — , irre fuljreti , ei=

nen lifliger 3Beife tâufdjen.

Chantier, m. ^oljb^of.

Chanvre , m. ^onf.

Chaos, m. St)ao«.

Chapiteau , m. .Rnauf.

Charge,/, 8aft, Slngtiff; re

venir ou retourner à la — ,

ben Sfngtiff erneuern.

Chargé-d'affaires, m. @«fdjaft«=

fûfyrer, - tràger.

Charnu , ue , fteifdjig.

Charroi , m. ?uljte.

Chauffer, wârmen, ettoârmcn,

Jjeifj madjen , tyeijen.

Chaussette, / Unterftrumpf.

Chaussure, / Sujjbefleibung.

Cbebec , m. ©djebecfc.

Chef-d'œuvre, m. SBleifierflûcf.

Chenal , m. 3Mjlbadj.

Chélif, ive, armi'elig, fdjlcdjt.

Chevaleresque , abenteuetlidj.

Chilfo.n , m. Sumpen; — de pa

pier, Stficfdjen SPafctet.

Choc , m. ©tofj , SKnfioJ.

Cingler, mit sollen ©egeln faljren.

Clairvoyant, te, fdjarfftdjtig.

Clameur , /. grofje ®efdj«t.

Clause,/ Gilaufel, Sebingung.

Clément, te , gnâbig.

Clouer, nageln.

Coalition ,/. SSetbtnbung, 33er=

eimgung, Coalition.

Coche , m. grojje Sanbfutfrtje.

Cochenille , /. ©djarladjnntrm.

Cocon , m. ©etbengeljâufe.

Codicille, m. Slnljang ju einem

Seftament . Sobicitl.
Cœur , m. 2JKtte. •

Cohue , /. lârmenbe 2Jlenfd)en=

rnaffc.

Coiffé , ée , part, et adj. aufge=

fejjt , gepnÇt.

Coin , m. SBinfel.

Col, m. £al«binbe, enge $af.

Collet, m. .Rragen, prendre qn.

au-, citien beitn .Rragen faffen.

Collier, m. ©rbenêfette.
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Colonisation, / (Srrtdjtung.

Combinaison , /. 3ufammenfûî

gung, Sufammenfejsung.

Comble, m. Uebermafj, de fond

. en —, son ®runb aui ; mettez

le — à mon bonheur , madjen

©te midj scllenb« ganj gtùcflidj.

Combustible , »erbrennlidj.

Comestible, efjbar; comestibles,

(îfjttaaren.

Commission ,/. Sluftrag.

Comparer, sergleieljen.

Compenser, au«gleidjen.

Compléter, soUflânbtg madjen.

Composer, jnfmnmenfefjen.

Comprimer, jufammenbrûcten.

Compris , se, begriffen ; y—, mit

barunter begriffen ; non—,nidjt

mit baruntor begriffen, nidjt

mitgeredjnet.

Compromettre, aufs" Sbtelfefjen.

Comptable, iedjnung«pftid;tig.

Compte, m. Medjnung.

Concentrer, auf einen $unft ju=

fammenbtangen ; se — , ftdj

sereinigen.

Concilier ,- sfrfôljnen.

Concis , ise , furjgefafjt.

Concision , ®ebrângtfyeit.

Conclure, abfcfyliefjen.

Concordat, m. SBertrag, Son=

. ccrbat. .

Concourir, beitragen, mtlnnrfen.

Condition,/. 93cbtngung.

Conférence, /. 3ufammenfunft,

93eratljung.

Conférer, gwâfyren , geben.

Confiance,/. 9Sertrauen, 3us

tïauen.

Confiant, te, sertrauenb.

Confidence, / sertraulidje SiïliU

tfyeilung.

Confier, sertraucn, ansertrauen,

Confirmer, beftâtigen.

Confondre, bcrmcngen , sernedj=

felh, ju ©djanten madjen.

Conformément, gemâjj.

Congé , m. Slbfdjieb, prendre —

de qn. , son einem &bf($teb

nefymen, .

Congélation, / ®efrietert.

Congrès , m. ©taat«»erfamm.-

ïung.

Conjointement, gemetnfcijaftlidj.

Conquérir, erobetn.

Conquête,/ (Sroberung.

Consacrer , .roibmen.

Conscrit , m. S)tenflBflidjtige.

Conséquence , /. gclgerung,

' Soïge.

Considérant, te, bebâdjtig.

Considération , /. SSetradjtung,

' en —, in 33eiracljt.

Consigne , /. 9BadjtbefeIjI.

Consister, befleben.

Consolider, befefttgen; se —, v.

pr. ftdj fcefefligen.

Consommation ,/. SBerjeljnmg.

Consommer, sotlenben,

Conspiralcur,ffi.95iitserfdjroorne,

ffierfdjtsorne.

Constamment, befîânbig.

Constance,/ Stanbfyaftigfeit.

Constant, te, flanbljoft , juoers

lâffig; il est —,que..., et tfl

ge»ifj, bafj....

Constater, erteeifen, aufjer3tt«=

fel fejsen.

Constructeur, m. (Srbauer.

Construction , /. (Srbaunng.

Construire, bauen, erridjten

Contenir , jurûcfIjalten.

Continent, jra. fefle fianb.

Continental, le, Sontinentdl. . . ;

système — , éontinentalfberre.

Contingent , m. 93eitrag.

Continuer, fovtfejjen.

Contradiction, / SBiberfprudj.

Contraindre, jttingen.

Contraster, entgegenftellen , ah

fledjen.

Cbntre-maître,m.gabtif»uffefyer.
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Contrevent, m. genflettaben.

Contribuer, beitragen.

Contrôle,/, ®egenregtjler.

Contusion,/. Guetfdjung.

Convaincre, ûberjeugen.

Convenance , /. Uebereinflimî

mung. ,

Convenir, ûbminfommen.

Conventionnel, m. SMttglieb beê

9tationalcon»entS, .

Conviction, /. ùberjeugenbe 93^

totit, Uebetjeugung.

Convoquer, jufammenbetufen.

Coopérer, mittoirfen, mitfyelfen.

Coordonner, jnfammcnotbnen.

Cordon, m. SErupfcenfdte.

Corporation,/. jîôrperfdjaft.

Corps , m. ftôfytx, — de logis,

'£auptgebaube.

Cortége, m. ®efolge.

Côté , m. ©dte, mettre qch. de

— , etwaê bci ©eite fcfcen.

Coter, mit Shimmcra bcjeidjnen.

Coterie, /. gefcfylcffene ®efelt

f*«ft.

Coucher, meberlegen, niebertoerî

fen , nieberfdjlagen.

Coude , m. (Slbcgen ; .Unimnu'.

Couler, Ijindnflecfen, ï;metnfdjie=

bcn.

Coup, m. ©djIag; — d'œil,

qSticf, Stnblict.

Couper, fctjneiben; — chemin à

qch., cinerSacfye Sinfyalttljun;

— les ennemis, bie geinbe abî

fdjneiben.

Coupole,/, .ftujjpet.

Courant , m. §tutb\

Courber, ftûmmenj se — , ftdj

biegen.

Cours , m. Sauf, Slbflujj.

Course ,/. fiaufen; aller an pas

de course, in ®efd)nnnbf(britt

matfdjirtn.

Court , te , fut».

Courtois, se, çôjlidj.

Courtoisie,/ £ôfltdjfeit, gmmbî

liefefeit.

Coutellerie, /. SWejfetfdjmieb=

ttaate.

Couvrir , beefen.

Cramoisi, ie , carmejinrctb\

Craquer, fradjcn, fnarten, fnacfen.

Création , /. ©djôffung.

Créer, fdjaffen, erridjten, (u

nennen.

Créneler, auêjacfen.

Crépuscule, m. 3)âmmerung.

Crête , /. SRûtfen etne« Setgeê.

Creuser, graben, auêfyôljlen.

Creux , se, {joJjl.

Croiser , freujen ; se — , ftrtj

freujen.

Croisière, /. .Rmtjfaljtt.

Croissant , te , juneljmenb.

Croissant, m. ïûrfifdje fReidj.

Croître, wadjfen, juneljmen, ftdj

sermefyren.

Crue, / 2Badjfen; — des eaux,

©teigen be« SSojfet«.

Culbute,/ ©tu», gatt.

Culbuter , umn>crfen , ju ®runbe

ttdjten.

Culée, /. SKHberlagc, Skurfenî

mcuier eim Ufer.

Cupidité,/ SBegterbe.

D.

Daigner, toûrbtgen.

Débander, abfpmmen; se — ,

au«einanbnlaufen.

Débarquement, m. SIuëfdjiffen.

Débattre, bejheiten; — son

droit, fein SRedjt »erfedjten.

Déblayer, auftâumen, roegtâu=

mm.

Déborder , ben SKanb abttenncn.

Débouché , m. Slu6»eg.

Déboucher, auê einem <§ngilaffe
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Ijer»ortûtfen, IjetauSinarfdjiren,

m. §er»ortûcftn.

Débris , m. ïrûmmer, Uebetteft.

Débrouiller , in Dtbmmg btin=

gm, enttmcfeln.

Débasquer, settreiben, setjagcn.

Débat, m. Slnfang, etftc ©ebtitt.

Décamper, ba« Sager abbredjen,

ftdb bason tnadjen.

Décharge , /'. Guittung.

Déchiffrer, erflâten.

Déchoir, setfailen; être déchu

de qch., einet ©adje seiluftig

fetn.

Décider, entfdjeiben; se — ,

ftdj entfdjeiben, |td;) entfdjlte=

jjen.

Décimer , um ben jeljnten SDîann

lofen.

Décisif, ive, entfdjetbenb.

Déclaration,/. (Srflâtung.

Décombres, m. ©d}utt, Slbtaum,

Déconcerter, in Unorbnung bxhte

gen, au« betSaffung Bringen,

Décret, m. oBrigfetrttdje SSetî

orbnung.

Décréter, gericfytïicb, befdjliejjen.

Décrire , befdjreiben, fdjilbern.

Décroître , abndjmen.

Dédier, toibmen.

Déduction , /. Slbpg.

Défaire , jetftôten.

Défaite,/. 9tiebnlage.

Défalquer, ctbredjnen.

Défaut, m. Sefyler , SDÎongeï ;

au—, in (Srmang«iung, anftatt.

Défection , /. 8bfaïï.

Défectueux, euse , mangelljaft.

Défensif , ive, jnt 93ettb)eibigung

bienenb ; se tenir sur la dé

fensive , blo« nertfydbigungdî

toeife ju SSStrfe geljen.

Déférer, ûbertragen.

DéB, m. Slu«fotbetung.

DéBnitif, ive, entfdjeibenb ; en

définitive, burdj em®Htmrti)ril,

fdjliefïi*.

Dégager, lo«madjen, fret Hta* en.

befreien.

Dégarnir, bie SBefeÇung h;egnefj=

men.

Dégel , m. auftljauen..

Dégénérer, auêavten.

Dégoût, m. (Sfel, Slbfdjeu.

Dégoûtant, te, efelljafr.

Déjouer , seteitetn, ju nict)te ma=

djen.

Déléguer; beauftragen.

Délibérer, berntbfdjlagen.

Délire , m. ®eifk«»ern;irrang.

Démarche,/, ©ang, ©djritt.

Démolir, ntebetteifjen.

Démonstration,/. 33en;eiS, Sfeus

jierung.

Démonter, »om $ferbe roerferi,

abfefcen.

Démontrer, uberjeugen, beroeifen.

Deurée,/. Sffiaare.

Dépasser , jusorfommen , âbers

fyolen.

Dépécer, in ©tncfe fttffautn.

Dépendre , af,ljângen.

Déplorable , be»einen«h;erir).

Déployer, an«breiten, entfalten)

— la colonne , in offener Qe=

lonne abmatfdjiten.

Déporter, serbannen.

Déposer , abfejjen.

Dépositaire, m. 9Scttoo^tet.

Déposséder, aui bem îBeft^c

fefcen, sertteiben.

Dépôt, m. SBerteoljrungêort.

Dépouiller, berauben.

DépuUttion , /. îttfenbung.

Déranger, in Unotbnung bringen,

ftctjiêten.

Dérivation ,/. Slbkituinj.

Dériver , Ijerjiatnmen.

Dérobé , ée , gctichlen ; à la dé

robée , beintlicb.

Dérouler, abwirfelrt, aufteUen;
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se — , fklj afltou*en, auêeinan=

betrollen.

éroute , /. SSerhnrnmg.

ésarmer, enhtaffnen.

ésastre, m. Unfall, Unglûd?.

ésastreux , euse, unbeilbrm=

gent; , uRgtncflidb.

escendant, m. 3îa(i)fomme.

.sert , m. SBitfte.

éserter, au«reifjen.

ésbonorer, entef)ren.

ésigner, bejeidjnen, beftimmen.

ésintéressemeut, m. Unetgen=

nû^igfeit.

ésordre , m. Unorbmmg, 33er=

roitrung.

ésorganiser, in Unorbnung

brmgen.

essécliement, m.Sluê'troctnung.

estinée, /. 58erljângnijj.

estiner , bejltmmen.

étacher, abjiefyen, abfdjicfen,

trennen.

étail, m- (Sin^eïne, en — , im

.Rieinen, im Sinjelnen.

étention, m. ®efangenljaliung.

stériorei-, serberben.

éterminer, entfdjeiben.
étour ,• m. Umroeg.

îtourné, ée , abgelegen; che-

m ï ri — , 9lebemr,eg.

îtourner, abbtingen, ableiten.

itremper, toeidj madjen.

Hruire., jerftôren, oernidjten.

avancer, sovfommen, jusovs

fommen.

Aviation ,/. Slbtoeidjung.

;vioer, nxthrfagen, erratljen.

jvise , /. Œaljlfbrudj , £)e»ife.

lvoir, ju otrbanftn baben.

•vorant, le, frejfenb , »erjelj=

rcnb.

•voué , ée , ergeben.

• vouement , m. Sufcpfening.

aboliqae , teujlifdj.

Diagonalement, flJ^râg, n«dj ber

Dtagoncillime.

Dictature, /. SMctatur.

Diète ,/. SSanbtag.

Digue,/. 35amm.

Dimension,/. Slu«beljmmg,

Direct, te, gerabe.

Direction, /. Stidjtung.

Diriger, tidjten, leiten; se —,

gertrtjtet fcin.

Discrédit, m. SDlifjetebit ; tomber

dans le — , in SDÎifcrebit »er-

faden.

Discret, ète , sorftéttg.

Discrétion , /. SBelieben.

Discussion , /. genaue Unterfus

djung, (Srûrterung.

Discuter , unterfudjen, etôttern.

Dispenser, au«tIjeilen, freif»re=

djen.

Disperser, ftdj jerjlreuen, jîdj »er=

tf)ei(en.

Disponible, Mrfûgltdj, serfûgbat.

Disposer, einrtdjten, serfûgen;

se — , ftdj anfdjicfen , jîdj

sorberetten.

Disposition,/. Slnorbnung, (Sin=

ridjtung ; à la — , }ut 9}erfû=

gung.

Disproportion , /. SDÎifioerljâltî

ntjj , Ungleidjljeit.

Disputer, jiteiten; se — , ftd)

fIretten.

Dissidence,/ ©paltung, Xren*

nung.

Dissimuler, berbergen ; se — ,

jîdj felbft oerbergen.

Dissoudre , trennen.

Distance,/ (Sntfernung.

Distinct, te , unterfdjteben.

Distraction , /. 3etftû(feiung.

Distribuer, aueUljetten.

Divers , se , eerfdjieben.

Diversion, /. Slblenfung, SXbs

roenbung, Stblcnfung«nngtiff.
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Divertissement, m. SBelujiigung,

«ujlfcarfeit.

Diviser, tb/tlen ; se — , [ià) tljeu

len.

Domaine, m. ®ut, ©taatêgut.

Domination,/. .£ertfdjaft.

Dominer, Ijerrfrfjen.

Dompter, eejroingen.

Donation , /. geridjtttdje ©djen=

fung.

Dos, m.îftû&en, — à—, mit bem

SHûcfen gcgen einanber gefeljrt.

Dotation,/. Sluêjkttung , 2)c=

taticn.

Douane, /. 3off , 3ottljauê.

Doubler, umfegetn.

Doute, m. 3roetfel ; laisser en

— , in 3i»etfel laffen, lever un

— , etnen 3nleifel fyebcn.

Douter, jweifeïn; se — , |»er=

mutfjen.

E.

Ebranler, erfdjûttern ; s' — ,

roanfen, ft* in SSetoegung

fefcen , ft$ in SJÎarfch fejjen.

Ecarlate,/. ©cljariacfyfarbc.

Ecarteler , »iertf)eilen.

Echange, m. ïaufcfi ; eu — , b(t=

gcgen , bafûr.

Echanger, auêmedjfetn.

Echapper, enfrinnen, entnjifchcn.

Echarper, einen Ouerhieb geben;

ce régiment a été écharpé,

bas' Oiegiment ifi pifammengeî

Ijaucn toorben.

Echec, m. 9Sttluji, ®djabe.

Echoir, jufallen, setfalien.

Echoppe ,/. .Krambube.

Echouer , mifjfingen.

Eclaircie,/. ljetle Streif bet bun=

fclm Rimmel , belle ©tetlt.

Eclater, jum Slu«btucfee fommu

auebredjen, htixtâjen.

Ecluse,/ ©djleufe.

Econduire , Ijmauêfuijren.

Ecoulement, m. Slblauf.

Ecouler , serjîiefjen.

Ecraser, jerfdjmettern, »erni(f

ten.

Ecuyer, m. ©tallmeifier,

casalier.

Edifice , m. (Bcbàube.

Effacer , sertilgen , setbunfdn.

Effectif, m. roirflicbe SBetï4

Effectuer, auêfûljvcn.

Effort, m. Slnftwngung, 99d

bung.

Effrayer, etfdjrecfen ; s' — ,«

fdjtecfen.

Egard, m. SRûcfftdjt, Stdjfimg. ,

Elaborer, auêbilben, s' -, M

auôbitben.

Elan , m. ©tmmg.

Elancer, (ïecben ; s' — , P

fiûtjen, ocrwàrtêfptingw.

Elargir, brciter madjcn; i-

ftcf) au«bvciten.

Election, / 3Baf)(, Qttobtym

Elégamment, jierltdj.

Elégant, te, jierlich.

Elite, f. «nOerlcffltfU.

Eloge , m. 8ob.

Elu , m. Sluêerniâfilte.

Embarrasser, «erfperren; i-

ftdj sctmtrten , ftcfe »«tirilf*

Embellir, serfcfiônern.

Emblée, im ©tnrme, mit ©turr.

Embouchure,/. SKûnbnna.

Embourber, in ben ScMafi

fiibten ; s' — , in ben 8W«*

gerafljen.

Embrasser, umfaffVn.

Embûche, / ©djlinge.

Emétiser, mit einem SBrcdjm*'1

bermifdjen.

Emettre , etu§ern.

Emeute ,/. 21ufjilmb.
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îminence,/. Slnljûlje.

ruinent, te, erbaben , sortreffs

liâ).

imissaire, m. geljêime Slbge;

fanbte.

'Emparer, ftdj bemâdjtigen.

impirer , oetfdjlimmern. ,

implacement, m. $la1j.

imployer , amoenben.

impoisonneinent , m. 93ergif=

tung.

ïmporter, roegtetfjen.

'Empresser, fief) beeifern.

ïmulation,/. 3iîettftreit.

ïoceinte,/. Umfrei«.

Sncombrer, serfperten.

înergie,/. .Sraft.

Enfermer, einfctoliejjen.

înfiler, einfâbeln ; — un che

min , einen 3Beg einfdjlagen.

enflammer, cmjûnben ; s' — ,

pr. ftdj ent$ûnben, ftdj-erfytjjen,

entbtennen.

infoncer, tief ljincinfdjlogen,

etnbredjen, setfenfen, sertiefen ;

— on bataillon, ein QJataiflon

burrfjbredjen ; s'— , tief Ijinein=

geljen, ftcb sertiefen, tief cm=

geIjen.

îngagement, m. ®eferf)t.

ïngager , »er[efsen, seranlajfen;

— le combat, bai ®efecbt be=

ginnen.

ïnglober, setanigen.

îngloutir, setfcljïingen , burdjs

bringen.

ïngourdissement,wf.(Srjktrung.

îngrais, m. SDÎaftung.

înivré , ée , betrunfen.

înjoindre, auBbiucflidj anbefei)=

len.

Enlever , aufljeben.

ïurichir, beteid;ctn> s' -, ftt&,

bereidjern.

Ensemble,/. ®anje.

Entamer, anbtedjen, angveifen,

anfangen.

Entasser , anljâufen.

Entourer , umgeben.

Entrailles , /. pl. Snnete.

Entraîner , fortteifjen,[Ijinreijjen,

Entrée , /. (Singang ; faire sod

— dans une ville, feinen(£in=

gug in eine ©tabt (jalten.

Entrefaites,/.^)/, dans ces —,

sur ces —, mittlertoeite, untera

beffen.

Entrepôt , m. SHieberlage.

Entrevue,/ 3ufammenfunft,

Entr'ouvert, te, ljalb effen.

Envahir, ftch mit ®ewalt hemâà)î

tigen.

Envahissement, m. getoaltfame

33emâcljtigung.

Envasement, m.SBerfdjIûmmung.

Envelopper , einhncfeln.

Euvironner, umgeben.

Envisager, berradjten.

Eparpiller, jerftreuen, serjetteln.

Ep.iulement , m. SBruftwebr,

©djuttertueljr.

Epée, /. $)egen; passer au fil

de 1' —, ûbet bic Jîlinge fprini

gen laffen.

Epigastre, m. Dbeibtiudj.

Eprouver , fûbjen, entyfmben,

erlèben.

Epuisement, m. ©vfdjôpfung.

Epuiser, auêfrljôpfen, erfrtjopfenj

s'—, (tcIj erfdjôpfen.

Equilibre, /«. ®leirfjgeundjt.

Eriger, ertidjten.

Errer, Ijetumtrrm.

Escalader , mit ©turmtettern ers

fteigen, erjlûrmen, ûberfteigen.

Escarmouche, / ©djarmùjjel.

Escorter, geleiten, begletten.

Espoir, m. §offnung.

Essayer, inobiten, Derfudjen.

Essentiel, m.SBefentltdbe, içaupU

farbe.
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Essor, m. SCufjîug; donner V—

à son esprit, fcinetn Ociftc et=

nen ©djttung geben.

Estimation, /. ©d?àÇung, Sln=

frfjlag.

Etablir, foftfeÇcn.

Etalon , m. ^etigft.

Etape ,/. Staixnptfl^.

Etat, m.3nftûnb ; être hors d'—,

aufjcr ©tanbe fein.

Eteindre, auêlofdjen; s' — ,

oedôfdjen, erI6fdjen; yeux

éteints , motte, erlofdjenc Stu=

gen.

Etendard, m. ©tanbarte, îfttu

tetfnljnc.

Etendre, auêbreiten, au«beljnen ;

s'— , ftdj auëbebnen, ftc$ auês

breiten, ftdj au«ft«(îen.

Etendue,./'. Slu«beïjnung, Orôjje.

Eternel, elle , erot'g.

Etinceler, funfeln , blifjcn.

Etiqueter , jeicfcnen.

Etonner, in (Srftaunen fc|en;

s'— , jîdj rounbern.

Etouffer, etflicfen, au0(ôfc^en.

Etrange, fonberbar, feltfam.

Etreindre, fcft jnfammenjteIjen.

Etrier, m. ©teigbitgel.

Etroit, te, cnge, fdjmaï.

Evacuer, abfûljten.

Evaluation,/. ©djâçung.

Evaluer, beredjnen.

s'Evanouir, serfcfywmben.

Eveiller, toecfen, aufweden ; s'— ,

aufrocirijen, etttacIjen.

Evénement, m. SSorfall, (Sreigs

nifj.

Evident, te, augcnfdjeinlid).

Eviter , sermeiben.

Evoluer, (Ssolutionon matfyen.

Exagéré, ée , ûberttwben.

Exalté, ée, bcgeiflert, nUu

ftinnnt.

Excédant , te , ûbtrftfyûfftg.

Excéder, ûbetfcÇreiten.

i Excessif, ive , ùbetmâfHg.

; Exciter, erugen, aufmuntent.

Excommunication,,/. .rçirdvr.

bann.

Exécuter, nue'fûljren, solljieljtn

s'—, auêgefuljrt hjctben.

Exécuteur , m. ffioKjieljer.

Exécution,/. Stu«fûljrung, 5Bi

jieljung ; mettre à —, in St

fufirung btingen.

Exercer, ûben, auêûben.

Exhaussement , m. (Srlu'buno

Exhorter, ermaljnen.

Exigeant, te, anftjrudjSsofl.

Exigence , /. (Stforberniji.

Exiger, forbern, serlangen.

Exister, erifliten.

Expédier, abfrtben.

Explication,/. Srffârunj, (tr=

lâuterung.

Exploit, m. £e(bent{jat.

Exploitation, /. SîuÇung,

nujjung.

Exploiter, benufen, anbaucn.

Exportation,/. Slu«fufyr.

Exposé, m. Slnbtingen, 9Scrfte:

lung.

Exposer , uu*fef;en.

Exprimer, auêbrûtfen.

Extérieur, m. 3leu§ere.

Exterminer, auêrctten, settilgen.

Externe , m. ©rtraner.

Extirper, au«retten, sertilgot.

Extraction , /. $rrau0]iritex;

— des métaux , Slu«grabtit,

(Setvinnen bet SJÎetalle.

Extrait , m. Slu«jug.

Extrême , âufjetj}.

f.

Façade , f. ffiorberfeit...

Face,/. Slnfeljtn, ©tjlalt, ©rib,

gronte ; faire — , §ronte mo--

djen, gegenûber fiet)en.
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acilité,/. Seicfyttgfeit.

acuité ,/. .Kraft,

agot , m. SBûnbel, 93unb.

«iseur , m. fflafya.

al si fier , serfâlfdjen.

aatôroe, m. ®efyenft, ©rf)atten.

astueux , euse , prunfsoll.

atalité,/ 93«(jângni^.

ausser, serbiegen.

avori, m. ®ûnjiling, Stebling.

écond , de , frudjtbar.

écondant, te , befrurfjtenb.

école,/. ©târfemebl.

édéré , ée , setbûnbet.

élicité , /. ®lûo?feligfeit.

éodal , le , lebnbar ; droit — ,

8eIjnredji.

ermentation , /. ®âljnmg.

érocité , /. 2Biloljeit, ©caufantî

feit.

'ertilité , /. grudjtbarfett.

'en, m. Seuet; prendre — ,

geuer faffen; mettre le —, in

93ranb ftecfen.

euille, /. S3latt; — volante,

fliegenbe SBlott, gtugfdjtift.

ictif , ive , erbitbtet.

igurer, ûbbUbtn; se — , ftdj

ootficKen, fjdj benfen.

il, m. gaben; passer au — de

l'épée, ûber bie Jîltnge fyringen

laffen.

in, ne, jart.

ixer, befeftigen, beftimmen.

lacon , m. Heine gkfdje,

lagrant, te, en — délit, auf frù

fcfjer Stjat.

lanc , m. ©ette ; prendre ou

attaquer les ennemis en —,

ïen geinb in ber ghnfe an=

gteifen.

'lanqueur, m. $lânfler.

'latter , ft^meict»eln ; se —, ftdj

fcfcnwidjeln.

'lèche,/, ^feif, $ljurmfpi&e.

îétrlr, entebien,.

Flétrissure,/. 93etn)elfen.

Fleuron , m. 93lumennlerf.

Floréal, m. SBIumenmonot.

Florissant, blûfyenb.

Flottant , te , fltegenb , jlatternb.

Foi , /. ®laube ; ajouter — à

qch. , etnet ©aclje ®lauben

beimeffen.

Foie , m . Sebet.

Fomentation , /. SBâljung.

Foncier , ère , griinblidj.

Fonder, griinben.

Fonderie,/ ®ief)ereù

Fondre, giefsen, einfallen.

Fonte,/. Sdjmeljen.

Forain, ne, auslanbifdj ; rade

foraine , offene Wljebe.

Forçat, m. ©aleerenffla«e.

Forcer , jnnngen.

Forfaire, pftidjtaibrig Ijanbeln.

Forme,/ gorm , ©eftalt.

Formidable , furcfctbar.

Fors , au«genommen.

Fortuit , te , jufâtlig.

Fortune,/ ®lû(î, @djicffal.

Fossé, m. ®raben.

Foudroyer, mit bem Sonnet ers

fdjlagen.

Four, m. S8otîofen.

Fourmiller, toimmeln.

Frais , m. Jîoften.

Frais , fraîche , frifdj.

Franc , franche , aufrtdjttg.

Franchir , ûbetfteigen, ûberfdjteU

ten.

Frappé , ée , gefdj(agen.

Frapper, (Sinbrucf madjen, et=

fc&ûttern.

Fraterniser , brûberltcb, mit etn=

onbet umgefyen.

Frayé, ée, gebaljnt.

Frémir , jtttetn , fcljaubetn.

Frénétique , waljnftnmg.

Fréquenter, cft befucfyen.

Frimaire , m. Steifmonat.

Front, m. ©tint, îtonte.
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Frontière , /. (Srenje.

Fructidor, m. grudjtmonat.

Frugal, ie, mafjtg, einforfj.

Fur , — et à mesure , nad) 33er=

(jaltnifj, je nadjbem,

Furieux, euse, ttûtljenb.

Fusillade , ,/'. .Rleingetoeljrfeuet 5

Srfcljiejjen mit ber glinte»

Fusiller, mit ber glinte erfdjiejjen.

Fuyard, m. Slûdjtling.

G

Gage, m. $fanb, 93eh;ei«.

Gai , luftig , frôljlidj.

Gaieté , /. grôhlieljfeit, ïïflmtev

feit.

Gain, m. ®enunn.

Galet, m. ©tranbftetn.

Garance,/. Jîrapp, gârberrôtlje.

Garantie,/. ®ettâljrleiftnng.

Garder, aufbenjaljren ; se — ,

ftrfj in Sldjt neljmen.

Garnir , serfefyen , l>efe|en.

Gelée,/, groft.

Génération,/.9kc(jfommenfdjaft.

Geôlier, m. Jîerfermeiftet.

Germinal , m. Jleimmonat.

Gigantesque, riefenmâjjig , rie=

fenljaft.

Gisant, te, liegenb.

Glaise,/. Zifon, îôpfererbe.

Glaive, m. ©cbtoert.

Glisser, gleitenj se — , fdjlei=

rtjen.

Gorge, /. iteljte ; ®eMrgiSpafj,

SBergfdjlu(^t.

Gorgé, ée, sotlgeftopft, gei

fcfyv»otlen.

Gouffre , m. Slbgnmb.

Grâce, /. ®nabe; — à votre

bonté SDonf 3ljter ®ûte! faire

— à qu. , einen begnabtgen.

Gratification , /. 93eloljnung. •

Grave, ocnflljaft, toidjtig.

Gravir, Mettent.

Gravité,/. ©tb>ere, GSrnft.

Gré, m. gute SBille, savoir bon -

à qn. , einem gtcpen 3)anl

toiffen.

Grès , m. ©anbîiein.

Grever , Unrecht tfiun , brûcfen.

Grièvement, gefâhrlidj .

Griffe,/. iUaue.

Grossir, grofj madjen , »ergrfrl

fjern, setftâtfen.

Grotesquement , nuniberlidj.

Gué , m. Surto , feidjte 3Baff.t.

Guenille,/. Stnnpen.

Guéridon, m. Scudjterfhiljt,

Guerre , /. Jîrieg ; faire la — I

qu. de qch., einen mit etird

aufjiefcen.

Guêtre,/. ®amafdje.

Gueuse , /. (Sifengan«.

Guichet, m. 9Sfôrtrfjen.

Guider, ben SCeg toeifen, fûfiren.

Guise , /. SBeife ; en — , in ©r=

ftait, «ne.

H.

'Haie, / #e(fe, 3aun, fReibe.

Haleine, / SUfyem; prendre—,

Sltljem fcfyôpfen ; reprendre—,

wieber ju Sltbem fcntmen;

perdre —, ben Sltfiem petliere«.

'Haletant, te, feurtjenb , fdjna»

fenb , aujjer Situent.

'Hameau , m. 9Beiler, îDôrfdjra.

'Harangue,/ Slntebe,

'Hasarder, ttagen.

'Hâte, / ©le; en —, mit <5ili.

'Hausser, erljôfyen; — les épau

les , bie Sldjfeln jurfen.

'Hauteur , /. (Er&abenfKtt.

'Hennissement, m. SBieljern.

'Héraut, m. #eroIb j — d'armes,

Sffiappenljerolb.
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rétique , fejjetïfdj.

srissé , ée , borflig ; bataillon

— , 58atotl(cn mit gefâtltem

Bajcnnet.

siter, ftocfen, «nftcjjen, im

Jroeifel fteljnt.

iurler, ftopen, anfto1jen5 se—,

ufanunenftoflen.

sser , in bie £ûlje jieljen.

gneur , m. Qttjxe; il y va de

on — , e« (janbelt ftdjum feine

mteux, euse, fdjanbltdj ,

rrible , fdjretflidj.

irs auÇeiljalb, onget; —de

a loi , aufjer bem ®efe$e.

aile , femblidj.

itili'té ,/. getnbfeïigfeit.

millère,/. ©teinfotjlengrnBe.

ssier , m. (Seridjtëbote.

midité ,/. geudjtigfdt.

niliation , /. 2)emntljtgung.

nilier, bemûtljigen ; s' — ,

à) bentûtljtgen.

loeondre, m. SBeidje, 35nn=

ung.

I.

miné , ée, erlcndjtet.

sion , /. Sâufdjung.

iédiatement après, unmtttek

cit barauf.

iense , unermejjltrfj,

iensité , /. Unermejilidjfeit.

iinent, te, brofyenb.

ioler , aufotlfern.

iortaliser, seretoigen.

assible , leibenftei.

atient, te, ungebutbig.

éritie,/. Unerfa!§Knljeit.

étuosité,/. Ungeftum.

liquer, strtoitîeln.

Implorer, onfleljpn, anrufen.

Importance,/. 28idjtigfeit.

Importation,/. (Sinfuljt.

Importer, son SBidjtigfcit fcin.

Imposer , aujlcgcn.

Imposition ,/. S5efîeuerung.

Impraticable , unaudfûfyrbat.

Impression,/, ©inbrucf.

Imprévu, ue, unsorljergefeljen.

Improviste, à 1'—, unbetfefyen«,

unoetmutIjet.

Impuissant, te, tmsermôgenb.

Impulsion, / Slntrieb.

Inacceptable, mtanneljmbar.

Inaccoutumé, ée , lmgerooljnt.

Inaction,/ Untljâtigfdt.

Inactivité, / UntIjâtigfeit.

Inaperçu, ue , unbemerft.

Inattaquable, unangrcifbat.

Inattendu , ue , unermartet.

Incendier, in SSratib jletfen, em=

ôfdjern.

Incertain, ne,ungehn|j.

Incertitude,/ Ungettifjljdt.

Incessamment, UMierjûglidj, un=

aufljôrltdj.

Incessant, te, unauffyérltdj.

Incliner, neigen.

Incomplet, ète , unsou'jlânbtg.

Incontinent, te, unentljaltfam.

Inconvenant, te, unfdjicflidj.

Inconvénient, m. Unanne^mlidjî

ftit, #mberntjj.

Incorporation,/ (Sinsetleibung,

33eceinigung.

Incorporer , einberleiben.

Indécis , se , unentfdjieben.

Indécision , /. UnfdjIûffigfdt.

Indéfiniment , unbejiimmt.

Indépendance , /. Unabï)àngig=

feit.

Indication , /. Slnjeige.

Indice , m. Seidjen.

Indigné , ée, ummlltg.

Indigner, unloiflig madjen, aufs

btingen.
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Indiquer, anjeigen.

Indirect , te, ntdjt gerabeju, »ets

fletft.

Indispensable , notljnjenbig.

Indissoluble , unauflô«lidj.

Individu, m, Sinjelroefen , Sin=

jelbtng.

Indivisible, unt^eitbar.

Industrieux , euse , geroetbfam,

nftnberifdj.

Inégal , le , ungleidj.

Inertie , /. Xrôgljett.

Infaillible , unfeljlbar.

Infériorité, /. geringe ©tanb,

Sliebtigfeit.

Infernal, le , fyûllifdj.

Infester, vttfynm.

Influence, /. Sinjîufj, (SiMïits

fimg.

Influent, te , einffugmdj.

i Influer , (Sinflujj fiaben.

Informe, unsoIlfommen.

, Informer, benadjridjtigen ; s'—,

ftd) erfunbtgen.

Infructueux , euse, tmftudjtbar,

sergeblidj, uiurity.

Ingénieux , euse , ftnnretdj.

Inhumation,/. SBmbigung.

Inoflensif, ive, imanflôjjig.

Inopinément, unscrmutljet.

Inouï , ïe , unetljijrt.

Inquiéter, beunruljigen.

Inquiétude,/. Unrufye.

Insalubre, ungefunb.

Inscrire, einfdjreiben.

Insensé, ée , unftnntg.

Insensible, unemJ>ftnblidj.

Insensiblement, tmmerfUdj.

Inséparable , unjtrtrennlidj.

Insomnie,/, ©djlafloftgfeit.

Inspecter, beaufftdjtigen.

Inspirer, einftôfen.

Installation , /. (Sinfefcung, (Situ

toeifung.

Instance , /. SMite.

Instigation, /. (Singebung.

Instinctif, ive, injlinctmàjiti).

Instituer, einfejjen , etridjtfl

ftiften.

Institution,/. (Srridjtung, @ti

tung.

Insuffisance , /. Unjulâuglid!f«i

Insuffisant, te, unjuteidjetii

ungenûgenb.

Insulte , /. gtobe 93eleibiaunj

©cbjmpf.

s'Insurger , in SBîafie auffiefym.

Intact , te, unbetûljrt, utttetfe^t

Intégrant, te, junt @anjcn 9l

Ijôrenb.

Intégrité, /. Ootijfyeit, 3M

ftjànbigfeit.

Intelligence,/ ®eift, dintrad)

Intempérie,/. Utiregelnijpijfi'

Intempestif, ive , unjeih'g.

Intercepter, auffangen.

Interdire , untctjagen, betbieta

Interdit, m. 3nterbtct.

Intérieur, eure, inner, innniii

Interrogatoire, m. SBerljôr; si

birun —, einSBerljôt au«ftetja

Interrompre, unterbredjen.

Intersection , /. 3)utdjfdjmt

©urdjfdjnittêpunft.

Intervalle, m. Bnnfdjemanm.

Intervention,/ 3)ajttifdjmfuj

SBermittelung.

Intimité,/. 95ertraultdjfeit.

Intrépidité,/ Unerf^rodenbd

Introduction,/. (Sinfuljtunj.

Inventif, ive, etfinberifdj.

Invoquer, omufen.

Irrésistible , unrotberjlefyItd}.

Irrévocable , unnnbertuflidj.

Isoler , oljne Seiftanb lafftn.

Issue ,/. §lu«g«ng.

J.

Jachère ,/. 33radje.

Jadis , ïcrmatê.



VOCABULAIRE. 257

aillir, f>erau6f)mngen.

ambe,/. Sein.

arrêt, m. Jîniefeffle, Jtniebeuge.

eter, ftetfen;.— les yeux sur

qu. , bie S(ugen auf cm en »ers

fen- *. .

eu , m. 1»Jnel.

oindre , ftinjufefcen.

oncher, fcejîteuen, bebecfen.

onction, / 33ereinigung , 95erj

binbung.

ouet, m. ©piel.

our, m. £ag; se faire — , ftdj

Sutdjgang «erfdjaffen, burdj=

bredjen.

udiciaire , geridjtlidj.

nger, ridjten, urtfyeilen; jugez-

vous cela bien nécessaire?

luilfen ©ie ba« rooljl fut notljs

wenbig.

□ment, m. @tute.

uridiclion ,/. ®eridjt«beamten.

astifier , terijtfertigen.

nvénil , le , jugenbUdj.

L.

âche , feig.

âcher , lo«laffen.

ainage , m. SBuHetinxtare.

aisser , Iaffen ; ne pas — de

faire , nidjt unterlaffen ju tljun,

imbeau, m. Sappen, ©tûcf.

ancer, roetfen.

ivge , mndjttg.

asser, ermùben? se— , mûbe

toerben.

assitude,/. 2ïîûbigfett.

aurier, m. Sorbeerbaum, Sor=

beer.

ivabo ,. m. 3Bafdjtifdj.

îgislateur, m. ©efejjgeber.

igislature , /. gefeÇgebenbe

àSetfommïun'g,

Dumas, Napoléon.

Léguer , »ermadjen.

Lent, te, langfam.

Lettre, /. fflucfiftabe, ©djrift;

à la— , au pied de la — ,

budjftàblio) , nadj bem 93udjî

ftaben.

Levée,/. Slnroerbung.

Libelle, m. lSdjmâljfdjrift.

Libérateur, m. 33efreiet.

Lier , binben ; se — , ftdj binben,

fîdj serbinben.

Lieu , m. Dtt, SRaum. '

Limite,/. ®renje.

Liquidation , /. Stedjnungé'abî

fCylujj, SRidjtigmadjung.

Liquider , in Slidjtigfeit bringen,

liflutbiten.

Litigieux , euse , flreitig.

Littoral , le , jum Ufet geIjovig.

Livrer, liefern.

Longer , lâng« Ijin morfdjtten.

Longuement , lange.

Lourdeur, m. ©djtoere.

Loyal , le , âdjt , unserfâtfdjt.

Lueur,/. ©djetn, ©trabj, guns

fen.

Lutte , /. SRingen, jtam^f.

Lutter, tingen, fâmpfen.

Lycée , m. Dberfdjule.

M.

Madrague , /. grofje Sîefc jum

îljunftfrfjfang.

Magistrature , /. obrigfeitlidje

Slmt

Maintenir , fyalten.

Maîtriser, bemeiftern.

Malin , maligne , boêljaft.

Maltraiter , mtfjIjanbeln.

Mander , tnelben.

Manifeste, offenbar, augenfdjeinj

lidj.

Manifester, cffenbaren.

17
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Manufacturer, »erutbeften.

Marais , m. Sumpf.

Marche,/. ®ang , SWarfclj; se

mettre en — , ftd) in SWarfctj

fe£en , abmarfdjitrn.

Marécageux , euse , fumi;ftg.

Marée , /. (Sbbe uni gtutfy.

Marionnette, /. ©Iteberpuppe,

35ratb>ut»;e.

Marqueté, ée, gefletft.

Matinée,/. SKovgen.

Mèche,' /. 3unber, geuetî

fdjœamm.

Mécontent , te , unjufrieben.

Médaillier, m. 5D}ù«5fdjranf.

Médiation, / SSermittetung.

Médicament, m. Slrjneimittet,

$eilmittel.

Mêlée ,/. ^anbgemengc, fyeftige

©ttett.

Mêler , mifdjen ; se — , ftcfe, ser=

mifcfyen.

Même , fetbji ; être à — de , im

Stanbe fein.

Mémorable , benfroircbig.

Menacer, broljen.

Mendicité, / SBettelflanb.

Ménétrier, m. iDîuftciwt, Siers

ftebter.

Mention,/ (Stroàfinung.

Mentionner, erroâtjnen.

se Méprendre, jUb) sergreifen, jtdj

oerfeljen.

Merci,/ Sarmfi/rjtgfeit; à la—,

in bet ®et'a(t.

Merveille , / SSBunber.

Messidor, m. Qfrntemonat.

Mesure, /. 2J?a1j ; à — que, je

nadjbem.

Météore , m. 8ufterfdjetmmg.

Métier, m. ^anbwerf; mêlez-

vous de votre métier, mifdjet

eudj nidjt in frembe ©adjen.

Mettre, legen, fteUen; — la

main sur qu. , jjanb on einen

. Sufntte ûberlaffen; — fin à

qch. , einet Sadje ein Snce

madjen; se— à crier, anfan=

gen ju fcfjreten;. se — dans la

tête , jidj in ben jîopf fV(jm ;

se — à son aise, ti ftd) bos

quem mâdjen.

Meurtrier, m. SJÎôtber.

Meurtrissure,/ ûuetfdjung.

Meute ,/. .StotJpel.

Milice,/ Jîrtcg«funfi, îtuppcn.

Mince , bûnn, ftein.

Mine,/ mene, ®eftrfjt ; faire

— de ... , ftd) iletien.

Miner, ser^eljren.

Minime , febt flein.

Mire, / àcxri; point de—,

3lPerf, Slbfîdjr.'

Mitraille,/ jîartât[djen.

Modérer, mâpigen.

Modification,/. SSbonberung.

Moindre , geringer.

Moisson , /. (Stnte.

Mollir, njtidj roerben.

Momentanément, auf einen S(u-

genblicf.

Monétaire, m. SWûnjmeiflet ;

système — , SBhnijfug.

Montant, m. SBetrag, 93elauf.

Monter, jieigen.

Monticule , m. 'Çûgel.

Montrer , jeigen ; se —, fîdj jti=

gen.

Morceler, 3etftucfetn.

Mordre , greifen.

Mortellement, tôbUtdj.

Motif, m. SSeroeggrunb, Stntrùb.

Motion , f. ffiéroegung.

Mou , roeidj , fdjnjadj.

Mouiller, taudjen; — l'ancrr.

ben Slnfer roerfen.

Moulé , ée , geformt.

Mouvement , m. Setuegung ;

mettre en — , in 5Bewe<juna

fefcen
legen j — à l'aventure, bem | Moyen, eune, mtttelmâjiig.



VOCABULAIRE.

Moyen, jn . SDÎtttel ; par le — de,

uermitteljl.

Muet , ette, fîumm.

Mule ,/. 2Haulefelm.

Multiplier, sermefyren.

Munir, serfeben ; se — , ftrfj »er=

febtn.

Munitions, /. pl. .Rrteg«bebarf ;

pain de — , Sommifjbrob.

Muraille ,/. îDîauer.

Mûrier, m. 2>îaulbeirbaum.

Mutation ,/. 33etânberung.

Mutiler , serjlûmmeln.

Mystérieusement, geîjeimnifjsoU.

. N.

Naguère , »cr .Kurjem.

Naissance,/, ®eburt, Slnfang ;

donner — , Slnlag ju etwag

gebetn

Nappe,/, ïtfdjtm*.

Naturalisation,/, ©inbûrgerung.

Naturaliser, einbûrgern.

Naufrage, m. ©djiffbru(6.

Navigation , /. ©eefaljrt.

Nécessaire , m. Steifebeflctf.

Nécessiter , nôifttgen.

Négliger , sentadjlâfftgen.

Jégociation , /. Unterljanblunfl.

(eigeax , euse , befdjnett, mit

©cftnee bebetft.

(et, te, rein; mettre au — ,

int SJtetne fdjreiben.

feutralilé ,/. ^arteitoftgfeit.

igaud , de , einfâltig , bumm.

ivôse , m. ©djnetmonat.

oeud , m. 93ernnlfelung.

otable , anfefinlidj.

ouer , fnûpfen.

ourri, ie , flarf.

oyau , m. Mnn.

oyer , etttânfcn.

uméraire, boare ®elb.

0.

Obligation,/. $flie6t.

Oblique , fdjuf.

Obscurcir, scvbunfeln.

Observation,/. Slnnurfung.

Observer, beobacfettm.

Obstruer , »erfpetren.

Obtenir, erlangen, erfialfen.

Obus , m. Jp airbi^e,

Obusier, m. J&aHbijje.

Occuper, etnncljmen, befdjâftU

gen.

Octroi , m. (SingangôjoU.

Oeuvre, m. SBetf ; main d'—,

SIrbeitêlohin

Offensive,/. Wngtiff; prendre

1'— , angtetfcn, bie Dffenft»e

ergreifcn.

Oisif, ive, mûfjig, imtftâtig.

Oligarchie, /. Stegterung t»ent=

ger $etfonen, Oligarchie.

Olivier, m. Olisenbaum, ©et

baum.

Onction , /. Oelung , ©albung.

Onduler, ftdj roellenfôrmig be=

roegen , malien.

Opérer, roitfen, juroege bringetn

Opiniâtre , Ijartnâcfig.

Opiniâtrement.halêfkrtig, jlanb=

fiaft.

Opposé , ée , gegenûbettiegenb,

enigegengefejjt.

Opposer, entgegenfejjen ; s'— ,

ftdj œibetfe^en.

Opposite, m. ®egentljeil; à 1'—,

gegenûber.

Oppression , /. iDtûtfen.

Opprimer, untcrbrncfen.

Opprobre , m. ©djimpf.

Opter, rcàblen.

Ordonnateur, m. Slnorbnet;

commissaire — , Dbetftiegfc

commifiar.

Organe , m. Orgnn,

17'
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Organisation ©inricljttmg.

Organiser, b'Atm , einridjten.

Organsiner , boppelt jhrirnen.

Orner , fdjmûtfen , jieren.

Oter , toegnefymcn.

Oubli, m. 9Sergeffenljett; tomber

dans 1'— , in SlSergeffenljeit ges

ratljen.

Ouragan , m. Orfan.

Outrageant, te, fttyimpflïdj, be=

fdjimpfenb.

Outre, weiter; — cela, aufjerbem.

Ovation ,/. ïtiumplj.

P.

Pacifier, gtieben fiiften, ben gtie=

ben Ijetjlel(«n.

Pacte, m. 93ûnbnifï ; faire un —,

etnen Sîertrag fdjltejsen.

Parade,/. Çrunf ; faire—, mit

eiwat prunfen.

Parapet, m. Skufltoeîjr.

Parcourir, burdjtaufen.

Parer, »etfyinbern, fdjitf$en.

Parjure, tncineibig, eibbrùdjig;

— m. SDÎeineib,

Parricide, m. 93aterm3tber.

Parti, m. Cartei ; prendre son

— , feinen (Sntfdjlujj faffen;

tirer — de , SSortljeil au« eù

net @adje }ieb>n.

Parvenir, gelangen.

Parvis, m. 9Sorplafc.

Pas , m. ©djritt; — de charge,

Slngriff«fdjntt.

Passer, geljen, ûbergcljcn.

Passif, m. SPafffofdjutb.
Pastel, m. ^aRell, ipajleUfarbe.

Patriote, m. S8aterlanb«fteunb.

Patron, m. Sdjiff«Ijerr.

Pâture ,/. SBetbe, gutter, Olalj--

rung.

Paver, pflaflenu

Payer, jaIjten, btjablen.

Pêle-mêle , unieretnanbet.

Pelisse,/. ÎJetj.

Pelle,/ ©djaufel.

Pendant, m. ®egenfWtf, ©eu

toipcf.

Pénétrer, burdjbringen.

Penser, glouben.

Pensif, ive, nadjbenfenb.

Percer, butdjbofywn, butCvbre.-

cfyen.

Perche ,/. ©tange.

Périr, umfommcn.

Permanence,/, gortbauer, Stfc

tigfeit.

Permanent , te , fortroâljtenb.

Perspective, /. 5Petfpectroe, 31i*

ftc&t.

Persuader, ù&erreben, ûbeqeu--

gen.

Peser, rongcn, jut 8aft fein,

btûcfem

Pestiféré, ée , serpeflet;

franfe.

Pétillement, m. .fêmjlern, %m

teln.

Pétiller , Mifcen.

Pétition,/. SBittfdjnft.

Pic, m. ©pifcljaue; à— , gnobi

Ijerunter.

Pièce ,/. ©tûcf; mettre en piè

ces , in ©tûcle fdjlagen.

Piédestal , m. ©âulenfup.

Pile , f. 93rûcfenpfeilet.

Pilotis, m. Orunbpfabt, 5}fab>

wetf.

Pioche,/ ^aue, §acfe.

Piquer, fledjen.

Piqueur, m. 3àget ju ïPfetbe.

Plain , ne , eben*

Plaine , f. (Sbenc.

Planer , fdjtoeben.

Planter , pflonjen.

Plat, m. ©$Affel.

Plateau, m. ^odjebene.

Pléiades , /. pl. *jjlejaben.
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Plein, ne, bollj — pouvoir,

aSottmadjt.

Pluviôse, m. SRegenmonat.

Poids , m. 3Bid}tigfeit, fiaft, 93e=

fdjtoerbe.

Poignarder, etboldjen.

Poignée,/. etne£anbsol(, ®riff,

Poindre , fiers orfommen.

Point, m. ®tidj, 5)Junft, Sage.

Pointe, /. ©pifce; — du jour,

Slnbruclj be« îage« ; faire une

— , einen fuljnen SWotfdj maî

djen.

Pointer, ftedjen, ridjtc*.

Pont, m. 93ritcfe; équipage de

pont, SBrûcttngeratt; , SËagen

mit fflrtcfengeràtf;.

Population,/. 33t»ôlferung.

Portée , /. (Sntfernung , bii gu

toeldjer bie ©timme ic. reicfyt.

Porter , tragen , bringen ; se —,

ftdj rocJ)in begeben ; fldj auf

ettoai tterfen.

Poser, jlellen, legen.

Positif, ive, gettig, beftimmt.

Poster, ljinfiellen, aufftellen.

Postérité , /• 5Rad>fommenfdjaft.

Potion,/ Slrjnettranf.

Poursuite , /. 93erfolgung.

Poursuivre, serfolgen.

Pourvoir, forgen.

Pourvu que, im galle, bajj.

Puussière ,/. ©taub.

Poutre,/. iBalfen.

Pouvoir, in. ®et»alt, SWadjt.

Prairial , m. SBiefenmonat.

Praticable, au«fù(jrbar.

Pré, m. SBiefe, 91ue.

Préalable , «orgângig.

Préalablement, serlaufîg.

Précaution,/. SJorftdjt.

Précéder , ïïorauêgeljen.

Précepte, m. ïi.!orfcljrift, Megel.

Précipice , m. Slbgrunb.

Précipiter, ljinabfh'tqen ; se —,

ftdj fierabftûrjen, ftaj jhïrjen.

Précis , m. 3n6egriff.

Précision ,/. SBeftimmtfyeit, ®es

nauigfeit.

Précurseur, m. ffiortâufer.

Prédécesseur, m. JBerfaljr,

SBorgànger.

Prédiction,/ SBorauêfagung.

Prédire , borIjerfagen.

Préférence,/ Siotjug.

Prérérer, »orjteb>n.

Prélever, un 93orau8 abjiefyen.

Prélude , m. SBorfpiet.

Prématurémeut, tlor bet 3«t.

Prendre , neljmen 5 — en pitié,

SMitleib t;abeu.

Préoccuper, befangen madjen.

Préparatif, m. 9Sorbereitung.

Préparer , sorbereiten.

Présage,™. 9Sorbebeutung, 93or=

jeidjen.

Présager, porbebeuten.

Prescrire , scrfcljrciben.

Présint, te, gegennnirtig.

Présentation, /. $)ariW[ung,

33orfcljlagung.

Présenter, ûberreidjen, barbieten.

Préserver, bettaljren.

Présidence ,/ SBorft^.

Pressant, te, brângenb.

Pressé, ée, gebrangt, gebrûtft,

bebtângt.

Pressentiment, m. 93crempftn=

bung, SBorgefûljl.

Prestige, m. S3tenbn)etf , îâu*

fdjung.

Prétendre, fîrbern, serlangen,

beJjaupten.

Prétendu, ue , fogenannt.

Prétention , /. Slnfpvudj.

Prêter, barbieten.

Prétexte, m. SSornjanb; sons

— unter bem SBorioanbe.

Prévenir, juporfommen, benadj=

rîdjtigen.
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Prévenu , ongeftagt, angefrtjufc

bigt.

Prévision,/. S3orljerfeljung.

Prévoir, sorf)erfeijen.

Principauté, /. Sûtitenwûtbe,

gûrftenftanb, gûrftenthum.

Prise , ./'. Sffiegnahme, (ïinnaftme,

©trett; en venir aux —, vanb*

gcmein metbcn ; en être aux

prises , ficb; mit einanbet fdjta=

gen.

Privation , /. iDîcingel, ©ntbelj=

vung.

Privé , beranbt.

Probabilité, /. 2Bafitrdjeinlicfj=

feit.

Probable , ttaljvfd)eiu(idj.

Procédé, m. SDeifaljren, 33erfalj=

tung«art, SBetragen.

Procédure , /. redjtlidje SSetfalj=

ren.

Proche , natie ; de — en—, etnê

nadj bcm ancern, nadj einan=

bet, nnd) unb nadj.

Proclamer, ctuètufen.

Procurer , serfdjaffen.

Productif, ive , bersorbringenb.

Produire, Ijenierbringen , serutî

fadjen.

Produit , m. *Ptobuft.

Progressif, fortfcljreitenb.

Prohiber, setbieten.

Prohibition ./. 33etbot.

Projet , m. Sntmurf.

Projeter, entroerfen.

Prolongement, /n.SBerlângenmg.

Prolonger, setlângern.

Promulguer, ôjfentlidj befannt

madjen.

Proportionné, ée , betljàttnijjmâî

6ig-

Proposer, sortrcigen, sorfdjlagen.

Propre , «igen.

Propriété,/. (Sigentfiunt.

Prorata , nadj SBcrbâltnif.

Proscrit, te, geàdjtet, SBetÊanntc.

Prospérité, /. ®lùcf, 28o6lfa*rt.

Protéger, befdjûjjen.

Protester, betfyeuern, prcteftiven.

Provenir, fierfommen.

Provisoire , sorlâuftg , proBifc

rif*.

Provisoirement, Uortâuftg.

Publiciste , m. ©taat«redjtS-,

Ufjttx.

Pulvériser , Jmfoern , in $nhler

beraanbeln.

Pupitre, m. $ult, ©djreibcpult.

Purgatif, ive, teintgenb.

Q

Quincaillerie, /. feine ,stah>

unb 2J}cffïngh>aor*n.

Quintal, m. ©entnet.

R.

Rabattre , nieberfdjlagen , fM

wenben.

Rade , /. SRljebe.

Radeau, m. %lb$e, «Btctfft^iff.

Radieux , jlrahtenb.

Radoup , m. Sluêbefterung.

Raffermir, iuiebet befeftigen.

Railleur, fdjeqhaft, fpaffyaft.

Raison,/, fflernunft ; à — de...,

um ben ^Jteiê «on...

Ralentir, langfamer madjen , st

— , langfamet roerben , W

serminbetn.

Rallier, roieberfanum'In.

Ramification ,/. 21u«breitung.

Ramper, îttedjen,

Rançon ,/. Sôfegelb.

Rang, m. Sfteilje.

Ranger, in Drbnung brtngcn; st

— , ftdj flellen.
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Rapidité,/. ©djneHigfeit.

Rapine,/. Sîaub, Stàubetei.

Rappel , m. Burûcfberufung.

Rapport , m. iBeticrjt, SMelbung.

Rapporteur, m. Stnbringet , 3u=

hager.

Rase campagne , ebene , fteie

\gttt>.

Rassembler, »erfammetn.

Rassurer, nnebet beruljigen.

Ravager, fcerljeeten, »enoûjhn,

ju ®runbe ridjten.

Ravin , m. Jpobjœeg.

Rayer, rifjen, au«ffreirfjen.

Réaction,/. Stûcfiuirfimg.

Réagir, jurûtfwitfcn.

Réaliser, seririrflicljen.

Rebuter, entmutljigen ; se—, ftrf)

abfdjreden laffen.

Réciproquement, gegenfeitig.

Réclamation,/ Slnfprudj, ©tu

fprucfc.

Réclamer , anrufen, anjleIjen.

Reconnaissance, /. 3S}ieberctfen=

mtng ; faire la — , recogno«=

ciren.

Recourir, feine Snffucljt neïmien.

Récréation,/. (Itjûjjung, (Btf)0=

lung.

Recruter , au«ljeben, tuerben.

Recueillir, fammeln, aufneljmen.

Recnl , m. SRûtfflop.

Reculé, ée, entftrnt.

Reculer, jutûcffdjiebeB.

Reculons , tû(ft»ârt«.

Reddition,/. SBiebergabe.

Redemander, ttiebet begffyren,

nori? cinmal fragen.

Rédiger, abfaffen, Oerfaffen.

Redoute,/ lSdjretffdjonj«, Ste

boute.

Redouter , feljr fûtà^ten.

Réduire , notfytgen, bejtoingen.

Réel , rcirflid).

Réélection, /. roieberfeolte 3Sot>l.

Refouler , noct; eirrotal ttalfen.

Refroidissement, m. Jîaltftnnigs

feit.

se Réfugier, ftcfy jîùdjten, feine

3ufIudjt neljmen.

Refus, m. 93ettteigenmg.

Refuser, abfcbjagen.

Regard, m. JBlict; en—, gcgeiu

ûber.

Régénérateur, m. SBiebetfjers

fteftet.

Regretter, bebuuern.

Rejeter, jurûcfi»etfon.

Relais , m. 2Bert>ft'lpfetbe.

Relatif, bejûglidj.

Relativement , bejteljung'3TOeife,

in 39ejieljung.

Remaniement, m. SSteberbears

beiten.

Rembarquer, roiebet einfdjiffen ;

se — , ftclj roieber etnfdjjffen,.

Remédier, abljelfen.

Remettre, initier ljerfteUen.

Remonter, toiebet ljinauffleigen;

— la rivière, ben gluji njiebet

IjinauffaIjren.

Remords, m. ®eh>ifFen3bijj.

Remplir , auffullen , befeljen ;

— son devoir, feinc tyfiiàft

erfûtten.

Remuer, betoegen, auftegen.

Renaissance,/. SBiebergeburl.

Rencontre,/. SSegegrten ; aller

à la — de , eitiem entgegen=

getjen.

Rendre, wiebergeben; — compte,

Stedjetifdjoft geben ; — grâce,

banfcn ; se — , ftrb. ergeben.

Renfermer, roiebemnfrijltefjien ;

se — , ftdj rotebemnftv/liefjen.

Renforcer, oerfiàrfen.

Renfort, m. SSerjlârîung.

Renoncer, entfagen.

Renouer, enteuern.

Renouveler, enteuern.

Renseignement , m. SlnWetfung,

I Stiunbigtmg.



284 VOCABULAIRE.

Renverser, umflofîflt, umftûrjen.

Renvoi, m. 3utûtffenbung.

Réorganiser, fticbereinri^tcn.

Répandre, au«breiten, serbteitcit.

Reparaître, toiebeterfdjeinen.

Répartition,/, ffiertljetlung.

Reperdre, nodj ttnmal werlteren.

Répéter, nneberljolcn.

Repeupler, roiebetbebMfern.

Répit, m. Çrift.

Replacer, nneberljmftel[en.

Replier, nriebetfalten ; se — ,

jîdj toiebet falten , ftdj brefyen

unb toenben.

Répondre , anroorten ; bûrgen.

Reporter, toieberljinttcigen; jus

rûtftragen.

Reprendre, toiebetneljmen; —

le dessus , bie ©berIjanb taries

ber gcnrinneti.

Répression , /. ©teuern, tinter=

btûcfen.

Reprise,/. SBiebertoegneIjmung,

SBicbettjofung ; à plusieurs —,

gu »trfdjiebenen SDlnlen.

Reprocher, sorroerfen.

Réputer , fut itmat fyalten.

Réquisitionnaire , §um Slufgebot

gefyôrige ©olbat.

Réserver, sorbeljalten , se — ,

ftdj serbeljulten.

Résider, ttoljnen.

Résigner, abtreten; se — , fîif)

ergeben.

Résistance ,/. SBiberjlanb.

Résister, nriber(iel)en.

Résoudre, aufîôfen, beflimmen.

Respectif, ive, gegenfeitig.

Responsable, serantoortlidj.

Ressembler, gleidjen.

Ressentir , empfmben.

Resserrer , enger jufnûpfen , etu

ger einfdjltejjen.

Ressort , m. £lj«tigFett.

Ressortir , tarieber au«ge(;en.

Ressource,/ Jjûlf«mttttl, Stct;

tung«mittel.

Restaurer , nrieber fyerfletlen.

Restituer, tarieber Çetiielleti.

Résultat, m. Srgebniti, §olge.

Résulter, folgen, eutfîel}en.

Résumer, jufammenfaften , fan,

tmeberljoleiu

Rétablir, hrieberf/erftellen, toietn

in ©tanb fefctn.

Retard , m. 33er!,ôgerarig,

Retentir , toteberfyaUen.

Retentissant, te, ttietlet£)atletit.

Retirer, juritc!jieIjen; se—, pd)

jurûcfjieljen.

Retour, m. SJMcffeljr.

Retraite,/ SRûcEjug; sonner la

— , jum 9îûrfjug blafra.

Retrancher, »erfdjanjen.

Rétrograde, rûcfgângtg.

Retrouver , nrieberftnben.

Réunir, hriebeweteinigen, WW

nigen.

Réussir, gtûtïen, gelingen.

Réussite,/ (Srfolg.

Réveille-matin , m. 2Becfut)r.

Révélation,/ (Snrbecfung, Df'

fenbarung, "Slu«fage.

Revenir, noeb cinmal fommen.

Revers , m. ©djlag, Unfall, V»

glûcf«fc.il; battre à—, M

ÎJinten cmgmfen, im SRûcfen te-

fdjieftn..

Reversi, m. SReberjîfriel.

Reversible , rûtffallig.

Rien, nidjtê; il n'en est — , «

tfl'nidjt« baran.

Rigueur,/ ©ttenge, £ârte.

Rivage, m. .ftûile.

Rivaliser, toctteifetn.

Rivalité,/ SBebenbuJjlerfdjaft.

Roc , m. gelfem " ' <: '«^

Roidir, ftetf madjen; se-?rff«f

rcetben, ftdj ftanbfiaft »tberje$flt-

Rompre, bredjen , abbredjen ; —

les rangs ,• bie ®Iieber abtt'-'
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djen ; se — , Bredjen , entjtoei

geljen.

Ronde , f. SRunbe, SRunbttadje,

[langer, nagen.

ïouler , tollen.

îousseur,/ 9t6tf;e.

iouvrir , ïbteberôffnetu

Iner, fdjleubern; se— , ljerfalten'

tumeur, /. Sârm, Slufru^r.

lural , le , jum gelbe geljôrig.

S.

Sabord , m. ©tûtfyforte.

Jabot , m. #cl}fdjulj.

Sabrer, mit betn ©abeï Ijauen,

m'eberfâbeln.

Saccager, plûnbern.

sagacité,/, ©djarfftnn.

Saisir , faffen.

Salant , m. ©aljbrunnen.

ialine,/ ©aïjftebem, ©al}î

grube.

îaluer , gritgeiu

ialve ,/. ©aise,

ianction,/. 93eflatigung.

ia nitaire, auf (Srljaltung bct ®ts

funbljeit bejûgltdj.

arment , m. Stebe.

atellite, m. Seibwadjtet, ïras

bant.

atisfait,te, beftiebigt.

'auf, au«genommen.

.auveur , m. SRettet.

icellé, m. ©iegel; apposer ou

mettre le —, »etftegeln.

iceller, ftegeln, beftegeln,

Icrnpuleusement , ângjltidj), g«i

ttiffenljaft.

culpter, fdjneiben, au«b,auen,

93itbûauerarbeit madjen,

ec , ifltfreunblidj.

econdaire, 9îeben....

econder, bciftefyen, Ijelfen.

ecouer , etfdjûttern.

Secours, m. •èûlfe; prêter — ,

§ûlfe leifîen ; aller au — , ju

J^ûlfe fommen.

Section,/. Slbtljeilung.

Séduction,/ 3Setfûljrung , 93ers

leitung.

Seigle , m. Sloggeu.

Sein , m. ©djoof , Srniete,

Selle ,/. ©attel.

Semer , fâen, auêftreuem

Sens , m. 9tidjtung.

Sentence,/ ©innfpntdj, UttÇeil.

Sentier, m. gnffleig.

Séparer, trennen.

Sequin , m. 3edjme.

Serein, ne, Ijell ; ciel —, fieitère

Rimmel.

Série , /. étoffe , Slbtfyeilung.

Serment, m. (Sib ; prêter—, ei«

nen (Sib ablcgen.

Serre,/. Stlam, Utaïït.

Service , m. SMenft.

Sextuple, fedjsfadj.

Signal , m. Seidjen.

Signaler , ftgnaliftten, butd) 3eû

djcn anbeuten.

Signer, untetjeidjnen.

Silencieux, se, fîiH.

Sillonner, burdjfdjneiben.

Simple, einfadj.

Sinistre , unglûtflidj.

Sinuosité,/, .Rtûmmtmg.

Site , m. 8age, Oegenb.

Situer , anlegen.

Sobre , tnâfjig , nûdjtern.

Solennel, elle, feterlidj.

Sollicitude,/ ©orge, ©orgfalt.

Sommer, aufforbetn.

Sommet, m. ©pifce, ©tpfel.

Sommité,/ ®tpfel.

Sortie , / Sluêgang ; faire une

— , eineu Sluêfad tljun.

Soudain, ne, blôflirf).

Soude,/ ©aljfraut, ©oba.

Souder, lôtIjen , jufammenlotÇen,

Souhaiter , »ùnfdjen.
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Soulever , aufIjeben.

Soumettre, untertoetfen.

Soupçonner, argwbIjnen, 33et=

bad)t ïjegen.

Soupir , m. ©eufjer.

Souricière, /. SWâufefaH*.

Souscrire, unterfdjteiben.

Souterrain , ne, unteritbifdj.

Souvenir, m. Slnbenfen, (5tinne=

tnng.

Souveraineté,/. ljôdjfte (Seroalt,

Dberljetrfdjaft.

Spécial , le , befonber.

Splendide , glânjenb.

Spontané , ée , freinnflig.

Spontanément , fteiroillig.

Station , /. ©tiUjknb, Station.

Statut , m. (Statut.

Stipendier, befolben.

Stipuler, bebingen.

Stratégie , /. Çelbbettnf unft,

Strategie.

Stupéfaction ,/. SSetâubung.

Stupéfait, te, betimbt, beftûrjt.

Subir, auêftehen.

Subit, plôjjlidj.

Sublime, etfyaben.

Sublimité,/. (Stljabenbeit.

Subside , m. §ûlfsfteuet.

Substance,/, ©ubftanj, 3nftalt.

Substituer , untetfffejeben.

Succéder, folgen.

Succès , m. (Srfotg.

Successeur, m. 3îadjfolger.

Successif, ive, ununtetbrcdjen.

Succomber, etliegen, untetliegen.

Suffire , genûgen, Ijinteidjen.

Suffocation,/. (Stfticfen.

Suggérer, einflûftern.

Sujet, unterwerfen.

Supérieur, re , b/6!jete, r>ôdjfte.

Suppléer , ergànjen.

Supplice , m. 8eibe«fftafe.

Supplier , bemûthig bitte».

Supposer, sorauêfeçen, anneIjs

men.

Supprimer , aufljeben, abfrr/affen.

Suprême, (ber, bie, baê), fyôdjfte.

Surface,/. £)ber|â$e.

Surgir, anfommen.

Surhumain , ûbermenfdjlidj.

Surlendemain, m. btitte itag.

Surmonté , ée , ûber ftd) babcn:

bebetft.

Surnom, m. 33einame, 3uname.

Surplus , m. Ûbrige.

Surprendre, ertappen, ûberfaflen,

bintergehen.

Surveiller, ûbet ettoa« toadjen.

Sus , nodj binju getedjnet.

Susceptible , empfanglidj.

Suspect , te , brtbâdjtig.

Suspendre , aufffbieben.

Suspens, entfejst ; être en — ,

in 3n5etfel fein, unentfdjieben

fein.

Suspension , /. Slnffdjiebung;

— d'armes , Sfflaffenftittftanf.

Sycomore , m. SMauIbeerfeigm;

banm.

Symptôme, m. Jîranffyeit«jeidjei,

aîorjetdjen.

T.

Tàclic , /. Slufgabe; il a pris s

— de me nuire, er Ijat «è bat:

auf angelegt, mit ju fdjaben.

Taie, /. Ùeberjug ; — d'oreiller.

•Ropffiffenjiedje.

Taillis, TO.§o(jfdj(ag,9}ieberf1cl!,

Tàter , anfùljlen , setfudjen.

Taupinée , /. $Waulttutf«l)anf«i!

Teint , m. gâtben.

Teinture ,/. garben.'

Tempérer , mâptgen ; se — , ftd

mâjjigen.

Temporaire , einftweilig.

Temporisation,/. SSetjôgetun:.

Temps, m. 3eit; à— jnr MM

ten 3ett.
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Tendance,/. 8e1lteben.

'endre , fsannen.

'en ir , balten , . au«ljalien ; il

tient à mai , eï liegt an mit;

qu'à cela ne tienne , iaxan ifi

wenig gelegen.

'entative,/. SSetfudj.

'ente ,/ 3ett»

'enter, serfuttjen.

'ergiverser, 3luêjîûdjte madjen.

'errain , m. ffloben.

'erritoire , /. SSïgirf .

territorial, le, ta« ®ebiet be-

treffenb.

Terroriste, m. ©djte(fen«mann.

'éte, /. Âopf; perdre la — ,

ben Èdpf setlieren.

'extnellement , UJÔttlidj.

'herraal , m. ®efunbbtunnen.

'herinidor, m. ^(ijjmonat.

'hon , m. !£(junfîfc6.

'borax , m. 93vufl.

'inctorial , gâtbet....

'irailler, belôfligen, quoten.

'irailleur, m. fdjltdjte ©djû1je.

'issage , m. SBeben.

'issu , ne, gehiebt.

'ocsin , m. ©turmglocfe.

'oise,/. JÎIaftermajj.

'oison,/. ©cfieemolte ; ordre

de la— , Dtben beê golbencn

SBlicpe«.

'ombe , /. ®rab, ®tuft.

'omber, faUen, — sous la puis

sance de qu., inSemanbe« ®e=

walt geratljen.

'onner , tonnent,

'orrent, m. ©trom.

'orture,/. SDÎartet, $ottet.

'otalement, ganj, flânai ici).

Juchant, te, tûhtenb.

Toucher, betûftten.

'our, m. Umlauf; — à—, nartj

ber SRtibe.

'ourbillon , m. SBitbel.

Tournée,/. SRunbe.

Tourner, bteljm.

Tournure,/ ïffienbimg.

Trace , /. ©put ; marcher sur

les traces de qu., 3cmanbee"

83eif»iele folgen.

Tracer , jeidmen, »otjeicfynen.

Tradition , /. ©age.

Traduire, ûbetltefetn, ûbetfejjen.

Trahison, / 93ettâtlje«w

Traînée,/ £aufbul»et.

Traîner, jieljen, fdjleppen.

Traîneur, m. OJaajsûglet.

Trait, m. 3«g ; — de généro

sité , 3ug son ©tofjmutIj.

Traite , /. ©ttidj ; — des nè

gres, SîegeiljanbeL

Traitement, m. @eljalt.

Traître, esse , sertâtbettfdj.

Tranchée,/. ®raben,8aufgrabcn.

Tranquilliser, bettu)igen.

Transformer, »ertoanbeln.

Transiger, ftdj vergletdjcn.

Transmettre, ûbettragen.

Transport , m. (Sntjûcten.

Transportable, fortfffiaff&ar.

Transporter, fortfdjaffen, »ets

fejjen.

Traversée,/ Ueberfaljtt,'

Traverser, butdjfcljtjfen,

Trembler, jittern, beben.

Tremper, einroetdjen, Ijâtten.

Tréteau, m. ®efleK.

Trêve , /'. Shffenjlitlftanb.

Triangle, m. Stetect, bteiecftge

©djanje.

Trompeur, m. 95ettûget.

Tronçou,m. abgefdjntttene ©tM,

Trophée , /. ©iege«jetdjen.

Troquer , taufdjen.

Troubler , ttnben , beunntfyigen,

fiôten.

Trouée , /. Oefnung , Sûcfe.

Trouer, burdjlôdjetn, butdjbo^

ten.

Type , m. 2Kujîet,
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U.

Unanime , etnmûtljig.

Unité,/. ©inljcit.

Urgence, /. Sringlidjfeit.

User, anlsenben.

Ustensile , m. ®erâtlj.

Usurper, itdj anmafjen, ftdj tau

berredjtlidj jueignen.

Utiliser, benuÇen.

V.

Vacant, te, leerjleljenb.

Vague , /. 28etle.

Vague, unbcftimmt.

Vaguement, unbeftimmt.

Valiée ,/. Sbal.

Vallon , m. Heine Xfjal,

Vanter, tû(;men ; se—, flàj xHt)î

mm.

Vaporeux, euse, bunjlig.

Varier, serànbern.

Vase, m. ®efâjl ; vases sacrés,

Ijeilige ®efâfje.

Vase ,/ ©cijlatnm.

Vaste , ungeljeuer , sielurofaffenfc.

Végétal , le , ju ben Spjlanjen ge=

Ijôtig.

Veille,/. Sffiadjen, ïag sorter,

SBorabenb.

Veilleuse ,/. 9ladjflamBe.

Vendémiaire , m. §erbjlmonat.

Vendre , serratljen.

Vengeance,/ SRadje.

Ventôse , m. 3Ëinbmonat.

Ventre , m. 33audj ; aller ou

courir — à terre , im gefîcerf^

Un ®aIeBB reiten.

Verger, m. ©bjigarten.

Vérifier , Bettâljren.

Vermeil, m. 3innobergrunb.

Verrerie,/. ®la«madjen, ®Ui:\

Vertu , /. ïugenb ; en —, fraft

sermûge.

Vésicatoire , m. ÏBlafen»p!ajUr.j

Vestige , m. ©But.

Vétérinaire, jur 33ieljarjneifun|

geljôrig ; école —, ï^tetotjnw

fdjule.

Veuve,/ Sffiittwe.

Vicissitude, 93etànberung , tW

beftanb.

Victime,/. DBferifyier, Cpfet

Vide , leet.

Violation,/ SBerle^ung.

Violenter, jnjingen.

Violer , serlejjen.

Virer , roenben ; — de bord , bt«

SJiantel nndj bem SEBinbe ^ângn.

Virilité ,/. 3ftamie«alter,

Vitesse,/. ©djneWigfeit ; gagner

de — , einem juborfommen,

Vitrage , m. fêenflertterf.

Vivacité , /. Sebljaftigfeit, &eji

tigfeit.

Vivifier , beleben.

Voile, / ©egel; mettre les

voiles au vent, bie ©egel anf'

fBannen ; mettre à la —, irotet

©egel geljen; faire force de

—, alle ©egel beifefcen.

Voilier, m. ©igler.

Volée,/ glug, SlufpTug.

Volontaire, freiroillig.

Vomir, cwê'isetfen , au«fîcÇen.

Vomitif, m. 33redjmittet.

Voûté , ée, geroôlbt.

Vu , in 93etradjt.

Vue ,/. ®tprtjt; perdre de—.

auê' bem ®eftdjt serlieren.

Vulnérable, serttunbbat.
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