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UNE GRANDE FIGURE DU PASSE JURASSIEN

XAVIER PEQUIGNOT
dernier landammann du canton de Berne

par EUGENE PEQUIGNOT

avocat, docteur honoris causa de l'Universite de Lausanne,

secretaire general du Departement federal de l'economie publique

« On ne sait pas lout ce qu'il en
coüte de peines et de veilles pour ecri-
re quelques lignes d'histoire »

(Voifaire : l.e Siecle de Louis XIV)

Introduction

L'eclat que la vie d'hommes illustres ou marquants projette
sur les annales d:un pays constitue une precieuse part du pa-
trimoine national. Le panorama oü se deroulent les faits et
gestes des plus nobles citoyens apparait comme une vision
lumineuse ä travers l'histoire. Ce rappel du passe est une
source bienfaisante et reconfortante, ä. laquelle le patriotisme
vient se retremper. Les actes de devouement et de courage qu'ac-
complirent nos ancetres ne sont-ils pas de nature ä stimuler
nos energies et notre ardeur, ne nous aident-ils pas ä mieux
supporter les deceptions et les epreuves, ne nous incitent-ils pas
ä bien servir le pays

Les biographies rendent parfois une justice tardive ä des
hommes de valeur, dont les merites ont ete meconnus ou sont
demeures inconnus. Moins de modestie et un champ d'action
plus vaste eussent force leur renommee. Et cependant ils hono-
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rerent le coin de terre dont ils sont issus ; par eux, ce coin de
terre a donne la preuve de sa fecondite.

Depuis sa reunion au canton de Berne, c'est-a-dire depuis
l'annee 1815, le Jura a compte de fortes personnalites, plus
nombreuses qu'on ne le suppose generalement. Faire revivre
devant vous la figure d'une d'entre elles, tel est mon propos.

Apergu biographique

Frangois Xavier Ignace Pequignot. Qui connait ce nom
N'est-il pas ignore de la plupart des Jurassiens

II naquit au Noirmont, le 3 floreal de l'an XIII de la Repu-
blique francaise une et indivisible, soit le 23 avril 1805, dans ce
village franc-montagnard qui appartenait alors au Departement
du Mont-Terrible et dont la population a conserve sa reputation
de tenacite et de non-conformisme. Son pere, Etienne Pequignot,

horloger et paysan, et sa mere, Marie, nee Erard, avaient
contracts mariage le 20 germinal de l'an sept de la Republique,
par devant Jean-Baptiste Voirol, President de l'administration
municipale du canton de Saignelegier, dans le local destine ä la
reunion des citoyens pour la celebration des decades.

Xavier fut le troisieme de six enfants. Apres avoir fre-
quente l'ecole de son village natal, il fut place au petit semi-
naire d'Ornans, oü il fut l'eleve de Mgr Dartois, vicaire general
de Besangon. Puis il entra au college de Porrentruy, en Ire de
rhetorique ; il ne tarda pas ä s'y distinguer. Parmi ses maitres,
signalons l'abbe Denier, enterre au pied de la chapelle de
Lorette pres de Porrentruy et ä la memoire duquel il consacra
une emouvante necrologie. Ayant termine ses classes au college
et recolte force prix et accessits, il suivit les cours de droit de
plusieurs universites allemandes, celle d'Heidelberg notam-
ment ; puis il se rendit en Pologne, oü il devint precepteur et
bibliothecaire dans une famille noble, les Potocki, famille avec
laquelle il resta en contact jusqu'ä sa mort.

La revolution de 1830 le ramena au pays. Un nouvel ordre
de choses s'instaurait. Le regime patricien bernois vivait ses
derniers jours. Dote d'une bonne culture classique et juridique,
Xavier Pequignot se langa dans le journalisme ; cette dure
ecole, ä laquelle la plupart succombaient, fut pour lui un ap-
prentissage de la vie politique.
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Des l'annee 1832, il fit ses premieres armes ä 1'« Helvetie »,
qui paraissait ä Porrentruy. Ce journal etait fort considere dans
toute la Suisse. Pequignot collabora ä cet organe d'abord comme
traducteur, puis en qualite de redacteur. II en resta le corres-
pondant jusqu'en 1849.

En l'annee 1834, il rencontra ä l'Ecole militaire de Thoune
Louis-Napoleon Bonaparte. Tous deux servaient dans l'artille-
rie. Pequignot entretint des relations suivies avec l'homme qui
allait devenir l'Empereur des Francais. Celui-ci le regut ä Paris
et lui offrit une epee que ma famille conserve.

Au militaire, Xavier Pequignot atteignit le grade de
lieutenant-colonel de l'etat-major federal.

En 1839, le cercle des Franches-Montagnes l'envoya sieger
au Grand Conseil qui, la meme annee, l'elut membre de la Cour
d'appel. II fit partie> de la Cour criminelle jusqu'en 1845. Sa
sante precaire — il fut maladif et souffrant sa vie durant —
l'engagea ä abandonner ses fonctions de juge d'appel.

Le 25 novembre 1844, le Grand Conseil l'elisait vice-lan-
dammann pour l'annee 1845 et, le 1er decembre 1845, landam-
mann de la Republique de Berne pour l'annee 1846.

Le 15 fevrier 1846, le Grand Conseil decida qu'une assem-
blee Constituante serait investie de la mission d'elaborer une
nouvelle constitution. Le peuple ayant accepte le 31 juillet 1846
le projet etabli par cette assemblee, il elut ensuite un nouveau
Grand Conseil. Le landammann Xavier Pequignot prononca, le
29 aoüt 1846, la dissolution de l'ancien Grand Conseil.

Membre de la Constituante, Pequignot prit une part pre-
ponderante ä ses travaux. II y defendit avec energie les droits
du Jura et reclama surtout, avec succes d'ailleurs, le maintien
de la legislation frangaise.

Apres l'adoption de la constitution cantonale bernoise du
31 juillet 1846 et bien qu'il füt membre du nouveau Grand Conseil,

il s'adonna principalement aux etudes litteraires.

Sa profonde connaissance des hommes et des choses lui
permit d ecrire ses piquantes « Etudes sur le canton de Berne »,
qui furent fort goütees. II publia aussi des « Esquisses litteraires

», qui revelent une plume habile et des conceptions saines.

Ses discours au Grand Conseil et au Conseil national, dont
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il fut membre pendant la premiere legislature, (*) lui valurent la
reputation d'orateur.

Le 15 septembre 1846, il faillit perdre la vie dans un incen-
die qui detruisit l'Hötel de la Couronne, ä Tavannes. Des vingt-
deux voyageurs, etrangers pour la plupart, qui passerent la nuit
dans cet hotel, six resterent dans les flammes. M. Immer, membre

du Gouvernement bernois, fut au nombre des victimes.
Xavier Pequignot sortit indemne du sinistre, en sautant du haut
du toit sur un matelas, sans se faire aucun mal.

Avant la guerre du Sonderbund, la Diete designa Xavier
Pequignot et le Dr Kern, futur ministre de la Confederation
suisse ä Paris, en qualite de commissaires aupres du gouverne-
ment de Schwyz pour amener ce dernier ä rentrer dans le giron
du Pacte federal. Cette mission n'eut pas de succes. Les hosti-
lites eclaterent. Pequignot fit la campagne de 1847 ; il etaic
attache ä l'etat-major du general Dufour. La tourmente passee,
il se voua de nouveau ä ses travaux litteraires.

En 1848, repondant aux sollicitations de ses amis Xavier
Stockmar et Xavier Marchand, il consentit ä prendre la direction

de l'Ecole normale des instituteurs du Jura. Sa carriere
pedagogique devait se reveler brillante. II fut un digne succes-
seur de Jules Thurmann et d'Alexandre Daguet. Sous sa direction,

l'Ecole normale se developpa. La litterature et l'histoire
y furent ä l'honneur. Pequignot voua une sollicitude particuliere
ä l'ecole modele.

Profitant de ses rares moments de loisirs, tous consacres ä

l'etude, il publia avec Xavier Kohler dans 1'« Helvetie » un
Bulletin litteraire et dans le journal le « Jura » des Biographies
jurassiennes qui restent un chef-d'oeuvre du genre. D'une grandeur

emouvante, elles refletent l'elevation d'äme de leur au-
teur et sont du plus pur style classique. Celle de l'avoyer Neuhaus

fut tres remarquee et rendit d'eminents services ä ceux
qui, plus tard, se proposerent d'ecrire la vie de cet homme
d'Etat.

En 1854, la mutilation de l'Ecole normale du Jura provoqua
la demission du directeur Pequignot qui, appele par l'autorite
neuchäteloise, accepta les fonctions de Directeur de l'Ecole
industrielle du Locle. II crea de toutes pieces cette nouvelle ecole
et l'etablit sur des bases solides. Tout donnait ä penser qu'il

i) En octobre de l'annee 1848, le cercle du Jura elut Xavier Pequignot
depute au Conseil national. Des candidate en presence, Pequignot obtint le
nombre de suffrages le plus eleve.
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resterait sur cette terre hospitaliere, si prompte a reconnaitre
ses merites.

En 1856, une loi scolaire bernoise crea les inspectorats
d'ecole, ouvrant ainsi une voie nouvelle ä l'instruction publique
dans le canton de Berne. Pequignot, tenaille par l'amour du
sol natal et desireux de rendre encore service au pays, accepta
la penible fonction d'Inspecteur general des ecoles du Jura, re-
presentant tous les degres d'enseignement depuis l'ecole pri-
maire ä l'universite. Durant six' annees, il se consacra ä cette
täche immense, difficile, delicate et ingrate, avec un zele et un
devouement qu'on ne saurait decrire. II contribua dans une
large mesure ä relever le niveau de l'enseignement et de l'edu-
cation au sens eleve du terme. *

En octobre 1863, une grave maladie le determina ä
abandonner cette täche epuisante. A la demande de la Direction de
l'Education, il conserva l'rnspectorat des progymnases et ecoles
secondaires. En meme temps, il accepta les fonctions de pro-
fesseur d'histoire et de litterature francaise ä l'Ecole cantonale
de Porrentruy. II y deploya une activite conforme a sa haute
culture et ä ses gouts. La ville de Porrentruy lui confia la pre-
sidence de la commission des ecoles.

Le 6 juillet 1864, il quittait Porrentruy pour aller presider
aux examens de l'Ecole industrielle de St-Imier. Subitement, la
maladie le terrassa et, le 13 juillet, il expirait ä l'äge de 58 ans
seulement.

La depouille mortelle du dernier landammann de la Repu-
blique de Berne fut ramenee ä Porrentruy pour y etre inhumee
au cimetiere de St-Germain. Les obseques eurent lieu le surlen-
demain. Y participerent des representants du Conseil d'Etat,
des Chambres föderales et du Grand Conseil de Berne, plusieurs
officiers superieurs, des delegues de nombreuses autorites can-
tonales et communales et des ecoles.

Xavier Kohler consacra ä Xavier Pequignot une necrologie,
dont voici la conclusion :

« Les desseins du Ciel sont impenetrables, mais nous ne
pouvons sans effroi contempler les vides qui se font ces derniers
temps dans l'elite des hommes marquants du Jura. » — Xavier
Stockmar venait de mourir, lui aussi, le 21 juin, soit moins d'un
mois avant Pequignot. —

« La situation — ajoutait Kohler — est tres tendue. Le
pays aurait besoin de reunir toutes ses forces, toutes ses capa-
cites pour sauvegarder ses droits et ses libertes, et la mort, avec
un sourire cruel, semble prendre plaisir ä abattre de sa faux
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impitoyable tous les hommes en qui le pays a confiance. M.
Pequignot, avec sa longue experience, sa pratique des affaires,
son patriotisme eprouve, son esprit conciliant, etait une de ces
intelligences d'elite. II n'est plus Nous ne parlons point du
vide immense que sa mort laisse dans l'instruction publique.

La Societe d'Emulation perd en lui un de ses fondateurs
et de ses membres les plus actifs : les lettres jurassiennes leur
plus brillant representant. II ne nous appartient pas de porter
un jugement sur notre collabo'rateur au Bulletin litteraire de
1850 et aux Biographies jurassiennes, mais celui qui a lu ses
rapports lumineux sur mainte question d'education, ses discours
remarquables au Grand Conseil, ä la Constituante et au Conseil
national, ses Etudes piquantes, les vies de Watt et de Neuhaus,
dira quelle etait la valeur de l'ecrivain distingue dont la mort
a brise la plume.

Mais l'homme d'esprit n'existait pas seul chez M.. Pequignot
: il y avait l'homme de coeur, se plaisant ä rendre service,

l'homme de societe, aimable et de bon ton, le savant modeste,
le citoyen genereux, toutes les qualites qui font un homme
accompli. »

Apres ce bref apercu biographique, je vais essayer d'ana-
lyser l'activite multiple de Xavier Pequignot, en tant que jour-
naliste, juge et homme d'Etat, militaire, pedagogue, homme de
lettres, historien et orateur. Les traits caracteristiques de sa
personnalite se degageront automatiquement de mon expose.

Le journaliste
I

Rentre de Pologne en l'annee 1830, Pequignot trouva son
pays en pleine effervescence politique. La revolution de juillet
venait d'eclater a. Paris, renversant Charles X, de la dynastie
des Bourbons, auquel succeda Louis-Philippe, due d'Orleans.
Un vent de liberalisme parcourait le continent. II passa sur le
canton de Berne, sur le Jura en particulier, et dechaina des

orages. Sous la conduite de Stockmar, de Vautrey et d'autres
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encore, les Jurassiens se grouperent peu ä peu en associations
politiques. Des arbres de la liberte, symboles des idees nou-
velles, furent plantes. Des assemblies politiques et des petitions
revendiquaient la souverainete du peuple, l'abolition des privileges,

l'egalite des droits, la liberte de la presse. Xavier
Stockmar demandait que l'Eveche constituät un arrondissement
semi-independant de la Republique de Berne.

Le 13 janvier 1831, le Grand Conseil prononga sa dissolution

et decreta l'election d'une assemblee ä qui serait confie le
soin de preparer une Constitution appelee ä regir le canton de
Berne. Les elections ä la Constituante eurent lieu le 9 fe-
vrier 1831. Le 31 juillet 1831, le peuple acceptait par 27.802 oui
contre 2153 non la premiere constitution democratique du canton

de Berne. Le Jura avait donne 6905 oui et 894 non. Le
patriciat avait vecu.

Nomme prefet de Porrentruy et entre en fonction le 2 de-
cembre 1831, Xavier Stockmar mit tout en ceuvre pour doter
le pays d'un journal influent. C'est ainsi que fut fondee
L'Helvetie. Cet organe fut place sous la direction d'Henri-Eu-
sebe Gaullieur, refugie neuchätelois, homme d'une haute
culture.

L'apparition du premier numero, le Ier juillet 1832, fut an
evenement. Gaullieur eut de nombreux correspondants ; pour le
canton de Vaud : Druey, Monnard ; pour Geneve : James Fazy
et Petit-Senn, dont les vers charmants illustraient le feuilleton;
pour Fribourg : Schaller, Bussard ; pour le Valais : Barmann ;

pour le Jura bernois et Berne : Stockmar, le doyen Morel, Vau-
trey (les premieres annees), exceptionnellement l'avoyer Neu-
haus. En 1834, le journal avait tout ce qu'il fallait pour obtenir
un legitime succes. M. Choffat soignait la partie administrative
et l'organisait en societe par actions. « M. Pequignot, ecrit
Xavier Kohler, etait attache a la feuille comme redacteur ; son
talent d'ecrivain relevait la partie litteraire ; son style poli,
elegant, correct, contrastait avec celui de Gaullieur, rude, ner-
veux, assez peu soucieux de la forme. M. Gonsalve Petitpierre
collabora, lui aussi, ä la redaction et, par son precieux concours,
augmenta la valeur de L'Helvetie ». C'etait l'epoque brillante de
la presse liberale. Pequignot envoya de Berne de vivants
comptes rendus des seances du Grand Conseil.

Sous la constitution de 1831, le Grand Conseil se composait
de 240 membres ; les colleges electoraux en elisaient 200 ;

ees 200 deputes nommaient eux-memes les 40 autres membres.

Le Grand Conseil designait dans son sein un landam-
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mann, premier magistrat de l'Etat, un Conseil-executif compose
d'un avoyer-president et de 16 membres ; il elisait en outre un
college de 16 deputes pour assister, comme les membres
ordinales du gouvernement, ä tous les travaux preparatoires rela-
tifs ä la Constitution et aux lois concernant l'organisation de
l'Etat et pour participer, avec le Conseil-executif, ä la nomination

et ä la revocation des fonctionnaires.

Election de Xavier Pequignot au Grand Conseil

En 1839, le college electoral des Franches-Montagnes elut
Xavier Pequignot, depute au Grand Conseil, en meme temps
qu'Aubry, qui devint Conseiller d'Etat. Le parti jurassien l'avait
empörte de justesse sur le parti gouvernemental, qui disposait
de toutes les ressources du pouvoir. Les operations electorates
furent contestees. Sur la proposition du Conseil-executif et du
college des Seize, le Grand Conseil valida l'election, le 25 no-
vembre 1839, par 82 voix contre 23, ä la suite d'un debat tumul-
tueux.

Election de Xavier Pequignot ä la Cour d'appel

Le 7 decembre de la meme annee (1839), Pequignot etait
elu membre de la Cour d'appel, composee alors d'un president
et de 10 juges. II n'y avait pas incompatibility entre l'apparte-
nance au Grand Conseil et la fonction de juge.

Pequignot siegea ä la Cour d'appel jusqu'au 5 juin 1844,
date ä laquelle le Grand Conseil lui accorda en tout honneur
et en le remerciant des services rendus, la demission qu'il avait
sollicitee pour raison de sante.

A la Cour, il s'occupa plus specialement des affaires
criminelles. Ses rapports etaient des modeles du genre. C'est lui qui
ecrivit cet aphorisme : « Les lois criminelles ne doivent pas
seulement punir le coupable, elles doivent aussi proteger l'in-
nocent ». Lorsqu'il se. retira de la Cour d'appel, le journal
L'Helvetie regrettait que « le corps superieur judiciaire füt
prive d'un de ses juges les plus eclaires et les plus instruits ».
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Election de Pequignot au College des Seize

Le 28 novembre 1844, le Grand Conseil designait Pequignot
pour faire partie du college des Seize.

Son role au Grand Conseil

II n'avait pas tarde ä occuper au Grand Conseil une place
en vue. Esprit clairvoyant et pondere, traversant sans encom-
bres les orages politiques, il s'attira l'estime et l'affection de ses
collegues. Se plagant au-dessus des partis, il cherchait ä main-
tenir l'harmonie au sein du gouvernement et ä attenuer les
luttes confessionnelles. Les discours qu'il prononga ä l'assemblee
legislative cantonale furent remarques. II sut toujours elever le
debat et s'imposer par la connaissance approfondie des sujets
qu'il traitait; sa dialectique, sa loyaute et sa dignite en imposaient
ä ses collegues. II fit peser toute la valeur de sa personnalite
pour defendre les droits du Jura. Les exposes qu'il presenta en
qualite de rapporteur de la commission d'economie publique
sont d'une precision et d'une clarte lumineuses. II ne cessa de
proclamer le besoin d'homogeneite du gouvernement. Le Con-
seil-executif, compose de 16 membres, etait trop nombreux pour
etre homogene. II ne se fit pas faute de l'affirmer et de le
demontrer avec vigueur.

Election de Xavier Pequignot aux fonctions
de vice-landammann du canton de Berne

Le 25 novembre 1844, le Grand Conseil etait appele ä elire
le landammann et le vice-landammann pour l'annee 1845. Le
tres loyal Edouard Blösch, qui avait dejä revetu en 1841 et en
1843 la premiere magistrature de l'Etat, presidait la seance en
qualite de vice-landammann. On pensait que, respectueux de
l'usage etabli, le Grand Conseil appellerait pour une troisieme
fois ä la charge supreme de la Republique celui qu'on appelait
le « landammann sans pareil ». Mais une cabale fut montee
contre lui dans le journal Der schweizerische Beobachter. On
attribuait ä Blösch 20 articles parus dans le Berner Volksfreund
et le Seeländer Anzeiger, alors qu'il n'en avait ecrit qu'un seul,
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dans lequel il prenait d'ailleurs la defense du gouvernement. Le
coup reussit. Pour exciter contre Blösch les deputes de l'ancienne
partie du canton, on pretendit qu'il sympathisait avec les deputes

catholiques. Afin que ceux-ci ne lui donnent point leurs
voix, on opposa ä Blösch le nom de Pequignot, sous pretexte que
la majorite du Grand Conseil etait desireuse de donner ä ses
freres jurassiens une preuve particuliere de bienveillance en
elisant un landammann catholique. Pequignot refusa categori-
ment de se preter ä cette manoeuvre et declina toute candidature.
Blösch fut neanmoins battu. Ce fut le prefet Jäggi qui l'em-
porta par 115 voix contre 77 ä Blösch.

Dans la meme seance, soit le 25 novembre 1844, Pequignot
fut elu vice-landammann par 154 voix. Avant de preter ser-
ment, il s'exprima ainsi :

« Je suis tres touche, Messieurs, de la marque de confiange
que vous venez de m'accorder ; je le suis plus encore pour la
partie du canton que je represente que pour moi-meme. Etran-
ger aux partis politiques, je n'ai pu, ä ce point de vue, fixer
votre attention. Vos suffrages s'adressent done moins ä ma
personne, qu'aux interets religieux que je represente plus spe-
cialement. Dans ces temps de luttes confessionnelles, vous avez
voulu, en appelant pour la premiere fois un catholique ä la vice-
presidence du Grand Conseil, donner un gage des sentiments
qui vous animent. Tel est le sens que j'attache au scrutin qui
vient de proclamer mon nom et e'est parce que j'y apergois cette
signification que j'accepte mon election. Dans toute autre cir-
cnnstance et sous I'empire d'autres motifs, j'eusse decline I'hon-
neur que vous avez bien voulu me faire. »

Le meme jour, Charles Neuhaus etait elu avoyer pour 1845
ä peu pres ä l'unanimite des suffrages.

Une vive effervescence politique marqua la fin de l'annee
1844 et toute l'annee 1845. Le regime autoritaire de l'avoyer
Neuhaus avait perdu sa popularite. La suppression de quelques
couvents d'Argovie avait pousse les cantons catholiques ä une
alliance separee. Lucerne avait appele les Jesuites. Argovie
reclamait de la Diete leur expulsion. La majorite se refusa
d'abord ä cette mesure. C'est alors que s'organiserent des ban-
des armees, les corps francs, toleres par Berne, encourages par
Argovie, Bäle-Campagne et Soleure. La premiere expedition se
termina par une debandade. Apres s'etre avances victorieuse-
ment jusqu'aux portes de Lucerne, les corps-francs furent
repousses, laissant aux mains des troupes lucernoises 104 morts,
68 blesses et 1700 prisonniers. Le gouvernement bernois se trou-
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vait deborde par les assemblies populaires et paralyse par l'op-
position qui existait dans son sein. Neuhaus appuya la demande
d'une loi föderale contre les corps-francs. Blösch et Aubry
negocierent ä Lucerne le rachat des corps-francs prisonniers.
La rancon fut fixee ä 300.000 francs environ, dont 70.000 francs
ä la charge de Berne. L'agitation croissait. Entrant dans la voie
des mesures repressives, le Conseil-executif suspendit dans
l'exercice de leurs fonctions les employes d'Etat qui avaient
pris part ä l'expedition des corps-francs. Des poursuites judi-
eiaires furent intentees ä maints journaux ; les proces se multi-
plierent. L'opposition contre le gouvernement, dont 1'attitude ne
laissait pas d'etre contradictoire, ne fit que s'intensifier. La
coalition formee contre le Conseil-executif invoquait aussi la
necessite de rajeunir la constitution de 1831, vieille de 15 ans.
En face de la violence et de la multiplicite des attaques dont il
etait l'objet, le Conseil-executif pe sut pas garder le sang-froid
necessaire.

Xavier Pequignot est elu landammann du canton de Berne

Et c'est dans cette lutte, dont l'acrimonie redoublait ä cha-
cune de ses phases, que le lundi, Ier decembre 1845, le Grand
Conseil elut Xavier Pequignot landammann du canton de Berne.
II passa au premier tour de scrutin, obtenant 114 voix contre 80
ä Blösch. II y avait 30 ans seulement que le Jura etait devenu
bernois.

A cette epoque, la Suisse formait encore une Confederation
d'Etats ; les cantons etaient ä peu pres entierement souverains
ä l'interieur de la Suisse. Aussi le premier magistrat de la
Republique de Berne etait-il un personnage de premiere importance.

Avant la prestation du serment, Pequignot declara :

« Si cette election me touche profondement, c'est surtout
pour la partie du pays ä laquelle j'appartiens. J'y vois un hom.-
mage rendu au Jura en general et au Jura catholique en parti-
culier, surtout quand je la rapproche des circonstances qui
m'ont valu vos suffrages I'annee derniere. Je ne suis point un
personnage politique ; ce n'est done pas ä ce titre que j'ai pu
fixer vos regards... »~

Commentant l'election, L'Helvetie du 2 decembre 1845
ecrivait :
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« M. Pequignot appartient ä l'opinion liberale moderee ;
c'est un Komme de bien et independant (le mot est imprime en
caracteres gras), ce qui est fort rare aujourd'hui. Le parti gou-
vernemental a concouru ä cette election, ne fut-ce que pour
eloigner M. Pequignot du Conseil d'Etat : Pequignot n'etait pas
tout ä fait du goüt du Systeme. »

La presse de l'epoque rappeile que « jamais fete populaire
ne fut celebree avec plus d'enthousiasme dans le district des
Franches-Montagnes. Le 2 decembre 1845, ä 6 heures du matin,
une detonation de 21 coups de mortier annongait la premiere
arrivee de la malle-poste frangaise ; 5 minutes plus tard, une
nouvelle salve se faisait entendre ; mais, cette fois, c'etait pour
annoncer la nomination de Xavier Pequignot ä la premiere
charge de la republique. Les patriotes arriverent de toutes parts
au chef-lieu et cette journee se termina par une illumination
generale qui, ä 10 heures du poir, annongait au loin la joie et
l'enthousiasme qui remplissaient tous les cceurs ».

Le journal L'Helvetie faisait « des voeux pour que, dans la
manifestation de leurs joies et de leurs douleurs, jamais les
enfants du Jura n'oublient qu'ils sont freres ».

Le role et les attributions du landammann

Aux termes de la constitution de 1831, le landammann,
premier magistrat de la Republique, presidait le Grand Conseil et
exergait la haute surveillance sur toute l'administration de
l'Etat. Le Conseil-executif etait tenu de donner connaissance
de ses operations au landammann aussi souvent que celui-ci
le demandait. Lors de la prestation du serment, le landammann
jurait notamment de surveiller avec conscience et avec zele la
marche de radministration de l'Etat, de contribuer, suivant les
moyens que lui donne la haute dignite qu'il occupe, ä l'honneur
et ä la prosperity de l'Etat, de tenir secret ce qui, par sa nature,
ne doit pas etre rendu public.

Definissant la fonction de landammann, Blösch, dans un
ouvrage consacre a son pere et intitule « Eduard Blösch und
dreissig Jahre bernischer Geschichte », ecrit (page 103) :

« Diese Würde schloss, nach der Verfassung von 1831, nicht
einzig den Vorsitz des grossen Ruthes ein, es kam dem Träger
derselben eine selbständige Stellung, eine gewisse Initiative,
ün Aufsichtsrecht zu über die Beschlüsse der Exekutivgewalt
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und den Gang der gesamten Staatsverwaltung, so dass er
beinahe den Charakter eines idealen Volksrepräsentanten oder
eines Volkstribunen trug. »

Pequignot a dit lui-meme, le 9 juin 1846, en seance de
l'Assemblee Constituante, comment il concevait son röle de lan-
dammann :

« Depuis que j'ai l'honneur de presider le Grand Conseil,
je n'ai pas laisse se rouiller entre mes mains l'arme que cette
autorite supreme y avait mise. Je suis intervenu comme pouvoir
surveillant, lorsque les circonstances m'ont paru l'exiger, et le
resultat de mes demarches n'a pas ete sterile. Vous n'attendez
sans doute pas de moi que j'enumere les cas oü j'ai fait usage
du droit de contröle : qu'il me soit seulement permis de rappeler
cl l'orateur qui a souleve la question que, sans mon intervention,
les comptes de l'Etat n'auraient pas ete soumis au Grand Conseil

et qu'ils seraient probablement encore dans les cartons du
Departement des finances.

Messieurs, on semble se meprendre sur la nature et l'eten-
due du contröle exerce par le landammann ; il n'implique pas
une surveillance minutieuse, tracassiere, en quelque sorte inqui-
sitoriale des actes du gouvernement. C'est une arme qu'il ne
faut pas emousser sans fruit et par un usage sterilement
frequent. Les bons rapports qui doivent exister entre les differents
pouvoirs, s'opposent en outre a ce que l'exercice de cette
surveillance soit accompagne d'aigreur, de bruit, de fracas, de
scandales, et, parce que le public n'est pas informe de tous les
cas oü I'intervention du landammann a lieu, parce que les jour-
naux n'en retentissent pas, on a tort de conclure que ce ma-
gistrat reste les bras croises devant les actes du pouvoir exe-
cutif. Sa surveillance, pour n'etre pas bruyante et publiee a son
de trompe, n'en est pas moins active. Elle s'exerce dans les
limites des convenances et en vue de l'harmonie qui ne doit
cesser de regner entre les divers pouvoirs de l'Etat. »

Comme Pequignot devait resider ä Berne, le Grand Conseil
decida, le 20 decembre 1845, sans observation et ä mains levees,
que son traitement serait fixe au maximum legal de 4000 francs.

Xavier Pequignot, president du Grand Conseil

Des le 4 decembre 1845, Pequignot presida le Grand Conseil

avec autorite.
Lors de la discussion du projet de loi sur le rachat des

4
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dimes, il presenta les observations judicieuses que void :

« On nous reproche souvent de faire de mauvaises lois. Si
ceux qui jugent ainsi nos travaux assistaient ä l'une de nos
seances, je suis convaincu qu'au lieu de critiquer les imperfections

de nos ceuvres, ils s:etonneraient plutöt qu'elles n'en ren-
ferment pas davantage. Qu'arrive-t-il Apres avoir subi'l'exa-
men prealable de plusieurs commissions dont les efforts ont eu
pour but d'y introduire Vordre, l'argument logique, d'en
combiner les dispositions entre elles, de telle sorte qu'elles forment
un tout harmonique, un projet nous est presente, vite on se
jette dessus, passez-moi I'expression, pour couper, trancher,
disloquer, ä qui mieux mieux. On ajoute, on retranche, on modi-
fie, sans se preoccuper de savoir si ces coupures, ces change-
ments n'alterent pas l'economie de la loi. On se garde bien de
l'examiner au point de vue des interets generaux, on I'examine
au point de vue de son clocher. Faut-il s'etonner si, apres cela,
il ne sort de l'officine, passez-moi I'expression, qu'une ceuvre
informe »

La revision de la constitution cantonale de 1831.

Grande agitation

La session d'hiver se deroula en luttes steriles. Ce fut sous
ces auspices que s'ouvrit 1'annee 1846. En vue d'obtenir la revision

de la constitution, l'opposition, fidele ä ses menaces, avait
fait mouvoir le levier des assemblies populaires qui se pronon-
cerent pour la convocation d'une assemblee Constituante. 35
deputes avaient demande la convocation du Grand Conseil.
Celui-ci se reunit en session extraordinaire le 12 janvier 1846.
A l'ouverture de la session, le landammann Pequignot prononca
un remarquable discours, revelant un sens politique tres fin et
une haute conception. En voici des extraits :

« Vous ne verrez dans I'agitation qui se propage autour de
vous qu'un motif d'apporter dans vos travaux plus de maturite
et de reflexion et dans l'impatience qui se manifeste toujours
plus vive, qu'une raison d'etre en garde contre la precipitation.
Vous ne repondrez ä ces voix trop pressees qui vous crient :
h&tez-vous, que par une discussion approfondie, jaloux de sous-
traire votre oeuvre, qui doit etre une ceuvre non de circonstance,
mais d'avenir, ä l'influence du moment...

Le mouvement des esprits qui prelude ä vos travaux, nous
le devons a la longue paix dont nous jouissons, ä la prosperite
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materielle qui l'a suivie. Peu preoccupe des besoins materiels
devenus plus faciles ä satisfaire, le citoyen dirige maintenant
l'activite de son esprit vers les questions speculatives, autrefois
etrangeres ä son domaine.

he mouvement des esprits est done aujourd'hui dans Vordre
materiel des choses. C'est en vain qu'on aurait voulu le com-
primer dans son developpement. Mais ce que I'on pouvait, ce
que l'on devait faire, e'etait de lui donner une direction ä la
fois sage et utile ; e'etait, en lui tragant ses voies, de faire servir
son activite meme aux interets du pays, et c'est ici que les gou-
vernements ont presque tous failli ä leur mission.

Au lieu de suivre cette marche naturelle, vous les voyez,
la plupart, deserter I'initiative meme du pouvoir... lis se laissent
empörter par le courant, sans essayer meme de lutter pour
echapper au naufrage. Leur seul espoir, s'ils en ont encore, est
dans les temps et les cirConstances. S'ils le pouvaient, ils ressus-
citeraient volontiers, pour leur justification, cette divinite des
anciens, si commode ä l'apathie comme ä la faiblesse. Ne leur
demandez pas des efforts ; ils s'en declarent incapables. Toute
leur activite, s'ils en developpent encore, consiste, lorsque les
faits sont accomplis, ä creer des formules pour les excuser.

Dans notre apprentissage du regime constitutionnel, nous
avons meconnu ses conditions les plus essentielles. La tolerance
politique, cette premiere condition, je dirai presque cette
premiere vertu du gouvernement constitutionnel, nous manque
encore. »

Pequignot deplore ensuite l'absence, dans notre pays, de
la consideration legitime due aux intelligences d'elite. Puis il
ajoute :

« J'ai voulu, avant que vous jetiez les bases du nouvel
edifice, vous montrer, autant qu'il est en moi, pourquoi I'ancien
n'avait pas produit ses fruits. J'ai voulu faire voir que cela
tenait moins aux principes poses dans la constitution qu'a la
maniere fausse dont on les auait interpretes ou appliques-...

Permettez-moi, en terminant, et ä la vue des tendances
ultra-democratiques qui se font jour, de vous rappeler le mot
d'un homme d'Etat celebre, mot si vrai, ä mes yeux, que je
voudrais le voir converti en maxime politique, c'est que les
gouvernements perissent tous par l'exageration de leur principe.

»

La constitution n'autorisait pas la revision par la voie d'une
assemblee Constituante. L'article 96 reservait expressement ce
pouvoir au Grand Conseil lui-meme, le projet issu de ses deli-
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berations devant etre soumis au verdict des citoyens. Or, l'op-
position voulait ä tout prix une assemblee Constituante. L'avoyer
Neuhaus refusa de s'ecarter de la voie constitutionnelle et re-
clama le respect de l'article 96. La lutte parlementaire dura
tr'ois jours : 52 orateurs firent connaitre leur opinion.

Quelques incidents assez vifs se produisirent. Le landam-
mann Pequignot dut interrompre plusieurs orateurs qui tenaient
des propos injurieux ä l'adresse de leurs adversaires. II recom-
manda le calme et menaca de faire evacuer la tribune, car des
auditeurs frappaient des pieds et sifflaient. Le landammann
parvint ä retablir l'ordre. Durant ces debats laborieux, le gou-
vernement montra qu'il etait en proie ä de deplorables dissensions

intestines. Ce fut un episode affligeant ; le landammann le
releva en termes aussi severes que dignes.

Le 15 janvier, le Grand Conseil vota le principe de la
revision par 209 voix contre 2, mais les opinions se partagerent
sur le mode ä suivre pour operer la reforme. Tandis que 99
membres opinaient pour la convocation d'une assemblee
Constituante, une majorite de 112 voix declara vouloir rester fidele ä
la constitution, en maintenant au Grand Conseil le droit qu'elle
lui attribuait. Toutefois, eile declara que si ses vues n'etaient
pas partagees par le peuple, elle modifierait l'article 96 de la
constitution, de telle sorte que la revision put etre operee par
une assemblee Constituante, sans sortir des voies constitution-
nelles. Une commission Constituante de 41 membres, dont faisait
partie Pequignot, fut designee. Un projet de proclamation au
peupie fut adopte le 17 janvier 1846.

Le peuple bernois refuse de laisser au Grand Conseil
le soin de preparer un projet de nouvelle constitution.

Demande de revocation de l'avoyer Neuhaus
et de huit de ses collegues

Le 1er fevrier 1846, le peuple rejeta le decret du Grand
Conseil par 26.350 voix contre 11.533, se pronongant ainsi pour
l'election d'une assemblee Constituante. Aussi le landammann
convoqua-t-il le Grand Conseil en session extraordinaire ; il
l'ouvrit le 12 fevrier, en exprimant « l'espoir que les deliberations

tourneraient ä l'avantage de la patrie ».
Neuhaus avait propose la demission en bloc du Grand

Conseil et du Conseil-executif. Get avis ne prevalut pas. Le
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Grand Conseil decida qu'une assemblee Constituante elue direc-
tement par le peuple reviserait la constitution de 1831.

Avant que le souverain eüt rejete, le 1er fevrier 1846, les
resolutions du Grand Conseil, Neuhaus avait cru pouvoir,
comme l'avaient d'ailleurs fait ses adversaires, s'adresser direc-
tement au peuple et defendre son point de vue. Dans un
manifeste, date du 27 janvier 1846, signe par lui et huit de ses
eollegues, il s'etait prononce contre l'election d'une Constituante.
Ce manifeste se terminait par ces mots :

« Quant ä la signification du « non » et des consequences
graves qu'il pourrait avoir pour le repos et la paix de la patrie
commune, nul mortel ne saurait le dire en ce moment. »

61 deputes ayant depose au Grand Conseil une declaration
dans laquelle ils manifestaient leurs inquietudes au sujet du
manifeste des neuf conseillers d'Etat, Pequignot, veillant stric-
tement ä l'application du reglement, se refusa de la mettre en
discussion.

« Je connais mon devoir — dit-il en seance du 17 fevrier
1846 — et je saurai toujours le remplir, mais je ne me laisserai
jamais intimider ni surprendre... La declaration n'est qu'une
declaration ; ce n'est pas une proposition ; eile ne renferme
point de conclusions ; sur quoi consulterais-je done l'assem-
blee »

56 signataires de la declaration deposerent alors le meme
jour une motion demandant que Neuhaus et ses huit eollegues
fussent sommes de donner une declaration rassurante sur leurs
intentions. Cette proposition souleva le 19 et le 20 fevrier, ainsi
que le 4 mars 1846, une des plus violentes tempetes qui eussent
encore agite le Grand Conseil. Impatients du resultat, quelques
signataires voulaient passer outre au reglement et il fallut que
le landammann Pequignot, gardien naturel des privileges par-
lementaires, soutint une lutte acharnee pour assurer ä Neuhaus
et ä ses eollegues la protection de ce reglement. La tribune
publique s'associait aux manifestations de la salle. La menace
de se voir expulses put seule ramener les auditeurs au sentiment

de la decence.
Apres -une discussion envenimee par l'echange de propos

injurieux et par des rappels ä l'ordre, la motion fut renvoyee ä
l'examen d'une commission que presidait Ulrich Ochsenbein (h.

i) Appartenant au parti radical, Ulrich Ochsenbein fut le premier
Con©eiller federal bernois. II fut elu en 1848 contre Stämpfli. En decem-
bre 1854, abandonne par son parti, l'Assemblee federate ne le reelut pas
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En seance de relevee, la commission presenta son rapport.
Elle concluait ä l'adoption de la motion et n'accordait aux Neuf
qu'un delai d'une heure et demie pour accomplir l'obligation
qui leur etait imposee. Ce delai derisoire fut prolonge jusqu'au
lendemain.

Le 20 fevrier 1846, ä l'heure indiquee, Neuhaus parut dans
la salle, accompagne de ses collegues. Le moment etait solen-
nel. La tribune publique, si bruyante la veille, gardait im pro-
fond silence. Tous les regards etaient fixes sur Neuhaus qui,
apres avoir regne si longtemps dans le Grand Conseil, y parai-
sait comme accuse. Ce contraste remplissait d'emotion jusqu'aux
adversaires politiques de l'avoyer. On voyait meme l'agitation
se peindre sur les traits de ceux qui lui avaient reserve cette
humiliation.

Neuhaus demeura fidele ä son caractere. II se posa en accu-
sateur plutöt qu'en accuse. Sa voix ferme et vibrante prit
l'accent de l'emotion indignee, lorsqü'il compara sa carriere
politique ä celle de ses adversaires. Son caractere et ses
antecedents furent les seuls temoignages qu'il invoqua pour demon-
trer au Grand Conseil, non pas son innocence, il ne s'abaissa
pas ä la defendre, mais l'injustice des precedes dont lui et ses
collegues etaient victimes. Tout entier au sentiment qui le
dominait, il en appela au jugement de 1'histoire, puisque l'equite
de ses contemporains semblait lui faire defaut.

Les principaux signataires de la motion tenterent en vain
d'affaiblir l'impression que produisit ce discours ; un depute
le qualifia de « philippique pleine d'arrogance ». Un autre,
Ochsenbein, reprocha ä Neuhaus de « se croire ä la hauteur
oü Louis XIV se plagait quand il prenait une cravache pour
dissoudre le Parlement ». Tout meurtris des coups que Neuhaus
leur avait portes, les signataires de la motion ne parvinrent pas
ä faire partager au Grand Conseil les sentiments d'irritation
qui les animaient.

Cette irritation s'exhala dans de nouvelles propositions de
la majorite de la commission demandant que Neuhaus et ses
collegues fussent revoques de leurs fonctions de Conseillers
d'Etat. Ces conclusions extremes etaient motivees par le refus
des neuf interesses d'obeir a la sommation du Grand Conseil.

membre du Conseil federal Aprds cet echec, il entra au service de l'armee
fran(?aise en. qualite de general de brigade. II la quitta en 1871 avec le
grade de general de division. II mourut ä Nidau, en 1890.
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Le 4 mars 1846, le Grand Conseil fut appeie ä se prononcer
sur la demande de revocation. Le reglement permettait d'inter-
peller le landammann sur tout objet en discussion. Prie de faire
connaitre son opinion, Xavier Pequignot declara

« J'ai souvent regrette ici-meme la maniere dont I'on traite,
dans notre canton, les citoyens revetus des plus hautes fonc-
tions, lorsque leurs actes ne repondent plus completement ä
l'opinion du jour. Les deconsiderer, c'est a mes yeux deconsiderer

le pays, qui les a elus. Messieurs, mon opinion est celle
qui a ete si eloquemment developpee par M. le Conseiller d'Etat
Tillier. L'attitude prise par cet honorable magistrat dans cette
malheureuse affaire est noble et belle. Le pays, j'en ai la
conviction, lui en saura gre, surtout lorsque les passions se seront
calmees. La mesure que vous propose la majorite de la commission

est tres grave a mes yeux, par les suites qu'elle peut
entrainer. On a cite l'histoire ; elle est la pour attester que la
posterite a bien rarement ratifie les resolutions d'une assem-
blee, lorsqu'elles avaient pour resultat de decimer en quelque
sorte un corps. Je regrette autant que personne la declaration
des neuf, je la considere comme une faute politique ; mais cette
faute, Messieurs, est-elle assez grave pour justifier une mesure
comme celle qu'on vous propose »

II est probable que cette declaration influenga le vote.
La proposition de la majorite de la commission tendant ä la

revocation de Neuhaus et de ses huit collegues fut rejetee par
96 voix contre 80.

Le 28 mai 1846, le Grand Conseil etait appeie ä designer
ses deputes ä la Diete. Etaient proposes l'ancien avoyer Neuhaus
et le landammann Pequignot. Ce dernier declara que, dans
aucun cas, il ne pourrait accepter la mission de depute ä la
Diete. Neuhaus fut elu par 63 voix sur 125, obtenant ainsi de
justesse la majorite absolue. Le lendemain, il declinait son election.

« Un depute de Berne ä la Diete, dit-il, ne doit pas seule-
ment jouir de la confiance de la majorite du Grand Conseil, il
faut qu'il possede aussi celle du peuple bernois, et cette con-
fiance, je crois I'avoir perdue en ce moment. »

II fut remplace par le Conseiller d'Etat de Tillier.

Pequignot est elu merabre de la Constituante, le 2 mars 1846

Les elections ä la Constituante avaient eu lieu le
2 mars 1846. Pequignot avait ete elu aux Franches-Montagnes.
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Tout en restant president du Grand Conseil qui siegea encore
plusieurs fois, il prit une part preponderante aux travaux de
la Constituante, qui tint sa premiere seance le 16 mars 1846.
II intervint sur les sujets les plus divers : conditions d'äge attach

ees au droit de voter, privation du droit de voter, revocation
du Grand Conseil, duree constitutionnelle des fonctions publi-
ques, debat oral et publicite devant les tribunaux, abolition des
dimes et cens, pauperisme, garantie au Jura des codes frangais
(civil, penal et de commerce) sous reserve de revision, etc. On
demeure etonne de l'activite exercee par cet homme de sante
si precaire.

Le 31 juillet 1846, le peuple bernois accepta la nouveile
constitution par 34.079 voix contre 1232. Le Noirmont avait
donne 138 oui et 1 non.

Pequignot est elu, le 16 aoüt 1846,

menibre du nouveau Grand Conseil.
Le 29 aoüt 1846, il prononce la dissolution

de l'ancien Grand Conseil

Le 16 aoüt, le peuple elisait le nouveau Grand Conseil ;

Pequignot en fit partie. En sa qualite de landammann, il presida,
le 29 aoüt 1846, la derniere seance de l'ancien Grand Conseil.
Celui-ci adopta un decret transmettant Tadministration gene-
rale de l'Etat au Grand Conseil nomme en vertu de la nouveile
constitution du 31 juillet 1846.

Xavier Pequignot, le premier Jurassien qui presida notre
autorite legislative cantonale et le seul Jurassien qui porta le
titre de landammann, celui que Blösch appelle « der feine und
gemässigte Beobachter aus dem Jura », clötura la seance en
prononcant ces paroles :

« Organe de votre volonte, je prononce la dissolution du
Grand Conseil de la Republique de Berne. »

Le role de Xavier Pequignot dans le nouveau Grand Conseil

Dans le nouveau Grand Conseil, il prit part notamment ä la
discussion du projet de loi creant une caisse hypothecaire. II
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repliqua avec fermete aux orateurs qui avaient pretendu que
l'attitude des deputes du Jura cachait des arriere-pensees.

« Je proteste — dit-il — contre de pareilles insinuations...
Mon caractere, mes actes dementent ä l'avance des intentions
comme celles dont on a parle... Ma conduite est restee la meme.
II peut arriver que j'erre, mais nul n'a le droit de suspecter mes
intentions... Notre position est difficile, Messieurs. Minorite,
nous avons sans cesse ä lutter contre la majorite... On sait assez
que les majorites sont envahissantes de leur nature... La majorite

a toutes les raisons de demeurer impassible ; elle sait qu'elle
n'a rien ä craindre, la oil est le nombre... Deux fois, le pacte
fondamental rompu a ete renouvele, en 1831 et en 1846. N'a-t-on
pas vu le Jura, ä l'une et l'autre epoque, concourir loyalement,
franchement, ä la reconstruction de l'edifice constitutionnel »

II intervint avec eloquence ä propos des instructions ä don-
ner aux deputes ä la Diete de 1846, notamment en ce qui con-
cerne les fortifications du Tessin et le camp federal.

Plusieurs fois rapporteur de la commission d'economie
publique, il presenta des exposes denotant ses connaissances
vastes et variees. II intervint dans des discussions concernant
radministration et le budget de l'Etat, les travaux publics, la
correction de la Thiele et de l'Aar, l'instruction publique, les
beaux-arts, l'instruction des troupes, la creation du poste d'ins-
pecteur des finances, la loi sur la reorganisation du poste d'ins-
pecteur des finances, la loi sur la reorganisation de l'universite
et d'autres sujets encore.

Et c'est en 1848 qu'il abandonna la vie publique pour assu-
mer les fonctions de directeur de l'Ecole normale du Jura.

Election de Xavier Pequignot au Conseil national
Extraits d'un discours

Toutefois, les electeurs du Jura l'envoyerent sieger au Conseil

national.
A propos de cette election, nous lisons dans L'Helvetie du

10 octobre 1848 :

« A I'heure ou nous ecrivons ces lignes, le college electoral
du Jura, siegeant a Delemont, procede au depouillement general
du scrutin. En attendant, un drapeau aux couleurs de la ville,
rouge et blanc, surmonte de la croix federale et portant ecrits
en lettres d'or les noms de MM. Stockmar, Pequignot, Revel,
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flotte sur la maison communale et temoigne de l'esprit qui a
anime nos populations le 8 octobre. »

Le meme journal annongait dans son numero du 12 octobre

1848 :

« MM. Stockmar et Pequignot ont ete nommes par le cercle
du Jura membres du Conseil national. M. Pequignot a reuni
plus de 6000 suffrages et M. Stockmar 4242. Si Von pretend que
l'election de MM. Pequignot et Stockmar n'est point le fait des
votes de l'Ajoie, nous repondrons ä cet allegue par des chiffres.
La majorite absolue requise etait de 3733 voix ; or, dans le
seul district de Porrentruy, M. Pequignot a obtenu 3127 et M.
Stockmar 3020 suffrages. »

Dans L'Helvetie du 21 octobre :

« Pour toute personne impartiale, le resultat des elections
ne pouvait etre douteux. M. Pequignot, pour lequel il regne
generalement de l'estime et de la bienveillance, et qui n'a jamais
ete compromis dans aucun conflit politique, devait obtenir tous
les suffrages. M. Stockmar ne pouvait etre ecarte, malgre tout
le bruit de ses detracteurs. »

Au Conseil national, les debats relatifs ä la revision du
tarif des douanes amena Pequignot ä prononcer un grand dis-
cours.

« Si nous avions ä choisir entre le libre-echange et le
Systeme des douanes, il ne faudrait pas hesiter, dit-il. Mais,
Messieurs, en presence de la position qui nous est faite par la
legislation douaniere des Etats voisins, sommes-nous encore
libres de faire un choix Je ne le crois pas. Dans la position ou
nous nous trouvons, les partisans « quand meme » du libre-
echange m'apparaissent comme les derniers chevaliers, ä l'epo-
que de l'invention des armes ä feu. Fiers de leur force physique,
glorieux des exploits qu'elle leur avait procures, ils dedaigne-
rent les armes nouvelles et tomberent victimes de leur orgueil-
leux prejuge. »

« Loin de moi, ajoute-t-il, d'etablir un antagonisme entre
I'agriculture et l'industrie, ces deux sources de la prosperite
nationale. Loin de s'exclure, elles se completent mutuellement. »

II demande que l'agriculture soit mise sur le meme pied que
l'industrie.

« Ses droits, l'agriculture les puise en elle-meme, dans les
services qu'elle rend ä l'Etat, non seulement par ses produits,
mais aussi et surtout par les excellents citoyens qu'elle lui
donne. L'histoire le prouve. C'est dans I'attachement au sol de
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cette classe de citoyens que resident les garanties les plus solides
de l'independance nationale... II est d'une bonne, d'une sage
politique de ne pas laisser s'alterer profondement le caractere
agricole de notre pays. »

Comment Xavier Pequignot jugeait le Grand Conseil
et le Conseil-executif du canton de Berne

sous la Constitution de 1831

En 1847, Pequignot fit imprimer, pour la remettre ä quelques

amis, une etude intitulee : « Le Grand Conseil de Berne
sous la constitution de 1831 ». Elle revele un sens politique et
critique tres fin et un don d'observation peu commun ; les carac-
teres y sont approfondis, pas une seule nuance n'est oubliee ; il
faut admirer ses eaux-fortes, aux lignes pures et correctes, aux
contours harmonieux. Ecoutez-en quelques passages :

« La premiere chose qui vous frappe, en entrant dans la
salle du Grand Conseil, c'est la physionomie senile de l'assem-
blee. Au milieu de cette foret de tetes blanchies par I'age, c'est
ä peine si vos yeux voient poindre, ä de rares intervalles, quelques

chevelures blondes ou noires. L'attitude grave et recueillie
des deputes, leur costume severe, le jour douteux que repan-
dent, dans I'enceinte, les avares rayons d'un soleil intercepts
par d'epais rideaux, tou,t contribue ä fortifier cette impression...
La monotonie du debit de l'orateur, dont la voix trouble seule le
calme general, s'harmonise bien avec cette situation...

C'est en vain que, domine par les idees frangaises, vous
chercheriez dans cette enceinte, un cote gauche et un cote droit;
I'assemblee ne se fractionne pas d'apres la nuance des opinions.
II faut quelque temps ä l'ceil pour s'orienter dans ce labyrinthe,
oü toutes les opinions se croisent, se melent et se confondent.
Ses points cardinaux, il les trouve dans quelques deputes mar-
quants... »

Et Pequignot nous decrit les freres Schnell, « ces deux atlas
de la republique », MM. Kasthofer et Stettier, de Tavel,
Neuhaus, Tscharner, de Jenner, Moreau, Stockmar, May, Koch,
Tillier, Fellenberg, Thurmann, Obrecht qui, « par ses grosses
plaisanteries, semble aspirer au röle de loustic du Grand Conseil

»...
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« Le cote oratoire de la discussion en est la partie la plus
faible. Parmi les causes qui concourent ä etablir cette inferiority,

il faut placer, en premiere ligne, I'usage du dialecte ber-
nois. Comment voudrait-on que des pensees fissent impression,
lorsqu'elles se presentent sous un pareil travestissement... Je
n'ai jamais pu concevoir la tolerance qui a laisse envahir
I'enceinte parlementaire aux formes du langage des rues... Le
reproche parait d'autant plus fonde qu'ä St-Gall et dans d'autres
cantons, la langue de Schiller et de Goethe est seule admise dans
les debuts du Grand Conseil. J'ai assiste ä la Landsgemeinde de
Schwyz et je dois le dire, la erudite d'expression qui offense
vos oreilles dans I'assemblee bernoise, ne s'est pas retrouvee
dans la bouche des rustiques orateurs du Muottathal. Au reste,
l'etude de la diction n'est guere poussee plus loin que celle du
style. L'orateur, tout entier ä la pensee, neglige la forme ; peu
lui importe la grace du style et l'elegance du debit ; ce qu'il
veut, e'est arriver au but. Un discours dans les formes est une
chose assez rare au Grand Conseil ; vous n'avez bien souvent
qu'une serie de phrases, d'idees et de raisonnements accumules
sans ordre, sans liaison et sans suite... Vous avez un singulier
spectacle sous les yeux, lorsqu'une des nullites dont le Grand
Conseil abonde, s'est emparee de la parole. Debout, les mains
derriere le dos ou posees nonchalemment sur le banc qui sert de
limite entre lui et son voisin, vous I'entendez debiter, sur un
ton monotone, des phrases hächees, decousues, hesiter, se repe-
ter, exciter sa memoire rebelle par des gestes que I'art exclut,
s'agiter parfois, au milieu d'un auditoire calme, paisible,
indifferent... L'assemblee se resigne ä subir une interminable litanie
de lieux communs.

Ce n'est pas que le Grand Conseil manque d'hommes de
talents ; il possede des orateurs, et meme d'eminents ; mais les
mediocrites dominent, et Dieu sait comme elles abusent de leur
superiorite numerique. »

Comme tout cela se passait plus d'un demi-siecle avant ma
naissance, je n'ai pas pu verifier le bien-fonde de ces critiques.
Mais je pense qu'elles etaient justifiees. Toutefois, ce que
Pequignot dit du dialecte bernois est, ä mon avis, excessif. .Je

crois bien que s'il avait vecu les arrnees de 1914 ä 1918 et de
1939 ä 1945, cet idiome lui serait devenu sympathique.

Pequignot fait ensuite le portrait des deputes marquants,
tels que Neuhaus, orateur elegant, correct, methodique, concis,
lumineux.
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« M. Fellenberg, oh que j'aime ce beau vieillard, ä la
ehevelure blanche, tombant venerablement sur ses epaules ; au
maintien grave et digne, aux mceurs simples et republicaines.
Sa voix est male, forte, vibrante, et la chaleur de son ame se
reflete dans chacune de ses paroles... Vous n'eprouvez pas, en
I'ecoutant, les commotions electriques que vous communique
M. J. Schnell. II vous laisse plutot sous I'impression d'une
respectueuse Sympathie... Schnell trouve, dans le dialecte ber-
nois, des ressources etonnantes, pour rendre la vehemence des
sentiments qui I'agitent... »

Achevant le portrait du Grand Conseil de 1831, Pequignot
se livre ä ces considerations incisives :

« Bien qu'il m'en coüte de faire cet aveu, la verite m'oblige
ä dire que les hommes marquants sont clairsemes dans le Grand
Conseil. Ce sont les mediocrites qui peuplent les bancs. Les
fonctionnaires subalternes ont, surtout, fait invasion dans
I'enceinte et inaugure le regne des celebrites de clocher. Mais s'il
est fächeux d'avoir ä constater un pareil resultat, il ne faudrait
pas en conclure que le pays manque de capacites... La plupart
des colleges electoraux se preoccupent avant tout, je ne dirai
pas de I'opinion, mais de la nuance d'opinion du candidat... Le
brevet qu'il faut exhiber, c'est une profession de foi radicale ou
aristocratique. Sa couleur politique une fois determinee, on
I'envoie sieger au Grand Conseil, sans exiger d'autres garan-
ties. Mais le talent, mais la capacite, mais I'aptitude le
college ne s'en inquiete guere ; tout cela doit se trouver enferme
dans les plis du drapeau ; tout cela descendra, comme la grace,
pendant le bapteme de l'election.

Puis, quand le nouveau depute est ä l'ceuvre, ä la premiere
question ardue qui se presente, lorsque sa nullite se trouve face
ä face avec les difficultes de la position, I'incertitude s'empare
de son esprit, il flotte indecis entre les opinions qui se disputent
sa voix. L'embarras augmente avec les progres de la discussion;
sa tete s'egare au milieu du labyrinthe ou se croisent les
arguments les plus opposes et, dans sa perplexite, il finit par emettre
un vote contradictoire aux principes qui lui ont valu son election.

La melee a ä peine cesse, la fumee du combat couvre encore
le champ de bataille que dejä, des cris d'indignation s'elevent
de toutes parts ; c'est ä qui signalera la defection, I'apostasie,
c'est ä qui se ruera sur le malheureux depute, objet, le matin
encore, d'espoir et d'orgueil, honni maintenant comme un trans-
fuge... Les annates parlementaires de Berne sont pleines de ces
deplorables peripeties...
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La coalition des fonctionnaires publics, l'espece d'assurance
mutuelle qu'ils ont jorm.ee et qui couvre le pays comme un
reseau a eu pour effet d'en introduire 180 dans le Grand Conseil.
Ouvrez l'annuaire de l'Etat, il vous montrera tous les prefets, ä
l'exception de trois, siegeant parmi les 240. Plusieurs d'entre
eux arrivent dans l'enceinte escortes de leurs secretaires, de
leurs lieutenants et quelquefois de leurs huissiers. II est tel
district, oü, ä l'ouverture de la session, I'administration emigre
en corps dans la capitale... »

C'est ä bon droit que Pequignot fustigeait cet etat de cho-
ses. La Constitution cantonale de 1846 declara ineligible au
Grand Conseil tout fonctionnaire salarie par l'Etat.

Une autre etude cinglante decrit le Conseil-executif sous la
constitution de 1831. En. attaquant l'esprit et les tendances du
corps, l'auteur reserve l'estime qu'il professe pour tous ses
membres et l'admiration que lui inspirent les talents et le carac-
tere de quelques-uns.

« II y a dans le Conseil-executif bien des elements heterogenes.

Chaque nuance politique y compte des representants ;
les systemes administratifs s'y heurtent, les ecoles s'y cou-
doient... Le doctrinarisme, le juste milieu et le mouvement
absorberaient la majorite des membres ; mais il en est dont
I'individuality toute exceptionnelle echapperait ä cette classification.

D'autres, par un singulier contraste, se caseraient ä la
fois dans les trois categories. Oui, je pourrais vous citer un
Conseiller d'Etat qui appartient au mouvement par ses prin-
cipes politiques, au juste milieu par ses doctrines administratives,

et au parti stationnaire par ses idees sur la legislation.
Raillez-moi tant qu'il vous plaira sur cette trinite de nouvelle
espece ; eile existe, je vous I'affirme. Si vous me demandiez
I'explication du mystere, je vous repondrai que je ne comprends
pas plus que vous cet etre politique, ä la fois un et complexe...

On dit du Conseil-executif que son principal caractere etait
d'etre petit. Cette observation me semble pleine de justesse.
Son administration ne se distingue ni par la hauteur de vues, ni
par la hardiesse ou la grandeur des conceptions ; vous cher-
cheriez en vain dans les actes qui la constituent l'unite du plan
et la largeur de I'execution. L'ensemble vous presente une serie
de petites mesures sans liaison, sans suite, obtenues par de
petits moyens egalement appliques sans systeme... Le courage,
la resolution lui font defaut... Aucune des grandes questions qui
lui ont ete soumises n'est resolue, ni celle des dimes, ni celle des
contributions communales, ni celle du pauperisme. II a beau
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remettre son ceuvre sur le metier, elaguer, ajouter, refondre, le
dernier jet ne satisfait pas plus que le premier. Ce qui lui manque,

c'est la force creatrice...

L'homogeneite dans les elements qui composent le Conseil-
executif est le but vers lequel tout le monde doit tendre... Le
Conseil-executif est un corps sans tete : ce qui lui manque, c'est
un homme assez preponderant par son caractere et ses talents
pour s'imposer ä cette masse de soldats indisciplines, pour do-
miner ces ambitions remuantes par l'ascendant de sa superiority,

pour elever la discussion au-dessus des rivalites de per-
sonnes et des interets de localite. »

Le role de Xavier Pequignot
durant la periode du Sonderbund

En 1847, durant la periode nefaste du Sonderbund, Xavier
Pequignot exerca une action conciliatrice. Le 20 juillet, la Diete
federate avait adopte un arrete pronongant la dissolution de
l'alliance separee des sept cantons de Lucerne, Uri,
Schwyz, Unterwald, Zoug, Fribourg et Valais. Le 3 septembre,
la Diete invitait les Etats de Lucerne. Schwyz, Fribourg et
Valais ä eloigner les jesuites de leur territoire et interdisait au
nom de la Confederation toute admission future de l'ordre des
jesuites dans les cantons suisses. La Diete s'ajourna au 18 octo-
bre. Dans l'intervalle, les Etats de la ligue separee s'etaient
prepares ä la guerre. La Diete decida d'envoyer des commis-
saires dans chacun des Etats de l'alliance separee et d'adresser
une proclamation aux gouvernements et aux populations de
ces Etats. Les commissaires designes pour Schwyz furent Kern,
de Thurgovie, qui devint plus tard ministre de Suisse k Paris,
et Xavier Pequignot, ancien landammann, de Berne. Les
commissaires avaient pour instruction de demander aux Gouvernements

du Sonderbund de repandre une proclamation que la
Diete venait d'adopter et que Kern avait redigee, de s'entendre
avec les autorites rebelies et de rechercher une solution pacifi-
que. Dans ses « Souvenirs politiques », Kern s'exprime ainsi :

« M. I'ancien landammann Pequignot, representant du canton

de Berne, et moi, avons ete choisis pour nous rendre dans le
canton de Schwyz.
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M. Pequignot, mon collegue dans la mission delicate qui
nous est confiee, est un homme d'Etat modere et qui jouit d'une
consideration generale. »

Les deux commissaires arriverent ä Schwyz dans l'apres-
midi du 22 octobre 1842. lis echouerent dans leur mission et ils
rentrerent ä Berne dans la soiree du 24 octobre.

« Ayant voulu — ecrit Kern — annoncer notre arrivee ä
M. le landammann Ab-Yberg en lui demandant une audience, il
nous a ete repondu qu'il etait absent et qu'il avait remis ä M. le
vice-landammann Duggelin la direction de la commission gou-
vernementale et les fonctions liees ä la presidence de cette
autorite. En consequence, c'est a ce dernier que nous avons
communique les instructions que nous avians recues de la Diete
federate. Nous lui avons demande, conformement a ces instructions,

que la proclamation adoptee le 20 octobre par l'autorite
föderale supreme füt immedAatement repandue par les autorites du
canton de Schwyz et que I'on convoquat dans le plus bref delai
l'autorite chargee de donner les instructions, afin de pouvoir
defendre devant eile le contenu de la proclamation et faire,
dans le sens de celle-ci, les representations utiles ; nous nous
sommes aussi declares prets, une fois que la proclamation aurait
ete repandue, ä remplir, devant une landsgemeinde, la mission
qui nous avait ete confiee.

M. le vice-landammann Duggelin nous a immediatement
declare qu'il ne pouvait etre fait droit ä aucune de nos deman-
des ; qu'il avait dejä ete decide qu'on ne permettrait pas de
repandre la proclamation adoptee par la Diete et qu'on ne
convoquerait ni l'autorite chargee de donner les instructions ni
la landsgemeinde ; que les autorites du canton de Schwyz n'en-
treraient aucunement en relations avec les representants fede-
raux ; que la deputation du canton de Schwyz est munie
d'instructions et de pleins pouvoirs et qu'en consequence c'est
a eile qu'on doit faire les ouvertures qu'on jugera convenables ;
qu'on ne peut, il est vrai, meconnaitre le langage conciliant dans
lequel est congue la proclamation, mais que l'Etat de Schwyz
ne peut y trouver les garanties qu'il a reclamees ä reiterees
fois dans le sein de la Diete.

Nos representations, basees sur la decision de la Diete, n'ont
pas trouve d'accueil, et il nous fut simplement repondu que le
rejet de la demande formulee par nous avait ete convenu
d'avance avec les six autres Etats du Sonderbund, et qu'en
consequence toute nouvelle tentative de la faire aboutir demeure-
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rait absolument infructueuse. Ensuite de declarations faites
d'une maniere aussi formelle, nous avons du renoncer ä obtenir
acces aupres d'une autorite quelconque du canton de Schwyz.
Apres que M. le vice-landammann Duggelin nous eut, le meme
soir, rendu notre visite, nous partions le lendemain pour Berne,
ou nous sommes rentres bier soir, c'est-a-dire le 24 octobre, »

Le 4 novembre 1847, la Diete decidait que son arrete or-
donnant la dissolution de l'alliance separee serait execute par
la force des armes. Et ce fut la guerre.

Xavler Pequignot Proteste contre I'abus manifeste de son nom

Sous la rubrique « Uri », la Berner Zeitung du 21 mars 1848
publiait ce qui suit :

« Uri. — Der hiesige Landrath hat die Herausgabe der
dahier aufgefundenen Sonderbundespapiere verweigert. Unter
diesen Papieren finden sich, wie im Landrath berichtet wurde,
einige sehr interessante Aktenstücke. So z. B. liegt vor ein von
Siegwart eigenhändig verfasstes Projekt über eine neue Ein-
theilung der Schweiz für den Fall des Sieges der Sonderbundskantone.

Nach diesem hätten die grössern Kantone getheilt
werden sollen. Von Bern sollten die Amtsbezirke Saanen, Ober-
und Niedersimmenthal, und Frutigen zu Wallis, Seftigen,
Schwarzenburg und Laupen zu Freiburg und Oberhasli endlich
zu Unterwaiden geschlagen, der übrige Kanton aber in zwei
Staaten getheilt werden, nämlich in einen Kanton Pruntrut bis
an die Aare und Zihl und in einen Kanton Bern, die andern
Bezirke umfassend. Als prov. Regierung waren vorgeschlagen,
für den Kanton Pruntrut : Moreau, Garnier und Alt-Landam-
mann Pequignot ; für Bern : Blösch, Alt-Schultheiss Fischer
und Knechtenhofer. Von Zürich sollte der Bezirk vom Albis bis
zur Limmat abgelöst und Zug zugetheilt werden, Glarus sollte
Uri und Schwyz zu fallen. Von Waadt gedachte man die Bezirke
Aigle und Ormont dem Kanton Wallis, Chateau d'Oex, Vivis
und Avenches hingegen Freiburg zuzuscheiden. Luzern wollte
man mit dem Freienamt bis Rheinfelden dotiren. Die Kriegskosten

blieben en blanc ; jedoch war ausgemacht, dass Luzern
eine Million für eine katholische Universität erhalten sollte. »
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Le meme jour, Pequignot adressait au journal une lettre
qui parut dans le numero du 23 mars 1848 et qui est ainsi con-
gue :

« Hr. Redaktor,

In der heutigen Nummer Ihres Blattes wird ein Dokument
veröffentlicht, das sich in den Papieren des Sonderbundes
vorgefunden hat, und in welchem auch mein Name erscheint.

Ich finde mich bemüssigt, ohne Aufschub gegen die Rolle
zu reklamieren, die man mir in einer mir völlig fremden
Angelegenheit zugetheilt hat. Die in jenem Dokument bezeichneten
Projekte sind mir bis zum Erscheinen Ihres obigen Artikels
gänzlich unbekannt gewesen, ich bin überhaupt mit dem
Sonderbunde niemals in Berührung gekommen und habe auch kein
einziges Mitglied desselben persönlich gekannt. Es ist somit ein
schändlicher Missbrauch mit meinem Namen getrieben worden.

Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich unfähig bin,
an Plänen Theil zu nehmen, wie die in fraglichem Dokument
bezeichneten, f1) Meine Voten im Gr. Rath gegen den Sonderbund

und der thätige Antheil, den ich an der Exekution gegen
denselben genommen, werden genügend zeigen, welches meine
Meinung über den Sonderbund und seine Zwecke war.

Ich muss lebhaft wünschen, dass die übrigen Aktenstücke
des Sonderbundes veröffentlicht werden, da ich dann hoffen
darf, in Stand gesetzt zu werden, diejenigen kennen zu lernen
und zur Rechenschaft zu ziehen, die sich diesen Missbrauch
meines Namens haben zu Schulden kommen lassen.

Ich ersuche Sie, Hr. Redaktor, diese Reklamation in die
nächste Nummer Ihres Blattes aufzunehmen und benutze diesen
Anlass, Sie meiner Hochschätzung zu versichern.

Bern, den 21. März 1848.

X. Pequignot, Alt Landammann. »

L'Helvetie donna, eile aussi, des details sur la division
territoriale de la Suisse, telle que l'avait revee et arretee le Sonder-

i) Der ehrenhafte Charakter des Herrn Pequignot bürgt uns dafür, dass
derselbe -wirklich den verrätherischen Plänen der Sonderbündlichen
Machthaber fremd war, sein Name also von diesen auf eine schändliche
Weise missbraucht worden sein muss, A. d. R.
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bund. Dans le numero du 22 mars 1848, on pouvait lire notam-
ment ce qui suit :

« La Confederation aurait ete composee de 22 cantons,
comme aujourd'hui, le nouveau canton de Porrentruy devant
remplacer celui de Glaris, supprime. Les jesuites devaient etre
introduits dans toute la Suisse catholique et des mesures arre-
tees pour etablir et consolider le regime de la theocratie. Aussitöt
que la victoire aurait permis de mettre ces desseins ä execution,
des commissaires du Sonderbund se seraient rendus dans les
cantons de la majorite et auraient debute par proclamer des
gouvernements provisoires de trois membres, dont les noms
figurent dans le factum de Siegwart-Muller. Baumgartner et
Bluntschli sont, bien entendu, en tete des gouvernements de
St-Gall et de Zurich. Celui de Berne devait etre compose de
MM. Fischer, ancien avoyer, Blösch de Berthoud et Knechten-
hofer de Thoune. Celui de Porrentruy, de MM. Moreau, Gamier
et Pequignot. (-) De fortes contributions de guerre devaient etre
imposees aux cantons de la majorite. »

Le 23 mars 1848, le journal publiait de nouvelles precisions

et se livrait ä des reflexions sur la decouverte des papiers
du Sonderbund. II ecrivait entre autres choses :

« Quelle profonde hypocrisie cachaient ces hommes du
Sonderbund qui, dans les grands conseils et la Diete, ne ces-
saient d'invoquer la saintete des serments, Vinviolabilite du
Pacte, I'omnipotence de la souverainete cantonale.

« Dans le meme moment ils decoupaient la carte de la
Suisse, ils privaient Glaris de son independance de cinq siecles,
ils disposaient de contrees tout entieres, parquaient les
populations au gre de leurs caprices et de leurs interets, calculaient
les millions qu'ils imposeraient ä leurs ennemis, et pour realiser
ces coupables projets, ils tramaient avec l'etranger et appelaient
tous les maux de l'invasion sur leur pays »

Dans L'Helvetie du 25 mars 1848, on pouvait lire ce qui
suit :

« Nous nous empressons d'ouvrir nos colonnes ä la
reclamation suivante que vient de nous adresser M. Pequignot,
ancien landammann :

'-) Par ces citations, nous n'entendons rendre personne complice des reve
ries aussi extravagantes que criminelles des chefs du Sonderbund.
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Monsieur le Redacteur,
Les journaux de Berne publient, ce matin, un document

trouve dans les papiers du SONDERBUND et qui contient un
projet de remaniement de la Suisse. Parmi les noms qui y sont
cites figure aussi le mien.

J'ai, ä l'instant, reclame contre le röle qu'on veut me faire
jouer dans cette affaire. A ce propos, une lettre portant ma
signature paraitra demain dans le « Verfassungsfreund » et
la « Berner-Zeitung ». Ce n'est qu'en abusant odieusement de
mon nom qu'on a pu le faire intervenir dans le projet du
SONDERBUND. Non seulement je suis completement etranger
ä ce projet, mais je n'en ai eu connaissance que par la
publication de ce matin. Ceux qui me connaissent, savent assez, sans
que j'aie besoin de le declarer, que je suis incapable de tremper
d'une maniere quelconque, dans une affaire comme celle dont
il s'agit.

La criminelle intrigue, dont je suis victime, me fait vive-
ment desirer que les autres papiers du SONDERBUND soient
publies, dans l'espoir qu'ils fourniront des renseignements de
nature ä me faire connaitre et ä me permettre d'atteindre ceux
qui ont si odieusement abuse de mon nom. Cette satisfaction
m'est due, je saurai I'obtenir. »

Le journal commentait cette lettre en ces termes :

« L'Helvetie », eile aussi, avait publie les details trouves
dans les papiers du Sonderbund ; eile fit connaitre, d'apres les
renseignements qui lui ont ete communiques, les personnes
choisies pour composer le gouvernement provisoire du canton
de Porrentruy. Mais eile a fait toutes ses reserves, elle n'a voulu
accuser personne de complicite avec les conspirateurs de la
fraction rebelle. Et, d'ailleurs, si quelqu'un pouvait etre soup-
gonne de connivence avec les chefs du Sonderbund, serait-ce M.
Pequignot, lui, dont I'honorable caractere et les services rendus
sont connus de tout le monde Non, certes, un pareil soupgon
n'entrera jamais dans la pensee de personne, et M. Pequignot
n'a besoin d'aucune justification. Si, d'un cote, quelque intrigue
a ete ourdie, elle manque son but parce qu'elle est absurde ; si,
de l'autre, les meneurs du Sonderbund ont reellement congu le
projet de nommer M. Pequignot membre du gouvernement
provisoire dont il est question, qu'est-ce que cela prouve Cela
prouve que ces Messieurs ne connaissent pas mieux les hommes
que les choses et qu'il n'y a plus qu'illusions et erreurs dans leur
imagination fourvoyee. »
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Le militaire

Xavier Pequignot fit une belle carriere militaire. Quand il
fut en äge de servir, l'armee n'etait pas encore centralisee. Pour
obtenir l'uniformite de l'instruction dans les divers cantons, la
loi militaire de 1817 avait institue ä Thoune l'Ecole militaire
föderale. Chaque canton etait tenu d'y faire passer ä tour de
röle ses officiers et sous-officiers de l'artillerie. Le cours durait
2 mois. Pour linstruction des etats-majors et des corps de troupe
combines, la loi de 1817 avait cree un camp federal, auquel les
contingents cantonaux devaient prendre part ä tour de role.

Le lieutenant-colonel Guillaume-Henri Dufour, futur
general de la Confederation suisse, commanda de 1832 ä 1836
l'Ecole militaire de Thoune, qui acquit la confiance des autorites
et une excellente reputation dans tout le pays. C'est en 1834

que Pequignot passa par cette ecole. II etait alors äge de 29 ans;
il y rencontra le prince Louis Bonaparte, qui allait deveni'r Em-
pereur des Francais.

Dans des lettres qu'il adressait de Thoune ä M. Gaullieur,
directeur de L'Helvetie, Pequignot ecrit notamment :

« Mon intention etait de vous envoyer pour le numero de
mardi un rendu-compte detaille de l'ouverture de l'ecole, qui a
eu lieu samedi et dimanche. Mais les travaux dont on nous
accable ne m'ont pas permis de realiser ce projet... L'esprit qui
anime le camp ne me satisfait pas du tout. Rien de froid comme
les rapports qu'ont entre eux les officiers des divers cantons.
L'Etat-Major federal est entierement compose d'aristocrates et
de juste-milieux, sauf un ou deux officiers vaudois. Les mili-
taires des grands cantons ne me paraissent pas trop bien disposes.

Savez-vous ceux que je prefere pour l'esprit national et le
patriotisme Vous allez rire, et cependant rien n'est plus vrai:
ce sont les officiers des petits cantons et du Tessin. Les Zuri-
chois sont insupportables ; les Vaudois ont apporte dans leurs
havre-sacs leur egoisme cantonal. Parmi les Bernois, on distingue

le fils du chancelier May, celui qui a eu une querelle avec le
« Volksfreund ». J'ai fait route cote ä cote avec lui, de Berne ä
Thoune. Depuis, je ne l'ai plus vu, car il vous faut remarquer
que, grace aux arrangements pris par la direction de l'ecole, les
diverses armes peuvent a peine se voir. Le capitaine de notre
batterie est un Tscharner, bon enfant, mais assez tiede patriote...
Si la physionomie morale du camp est nulle, il n'en est pas de
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meme de la physionomie physique. II y a des traits, des con-
trastes jrappants. Je vous adresserai peut-etre un article lä-
dessus et je n'epargnerai pas, dans ce tableau, les Saint-Gallois
et les Zurichois. J'oubliais de vous dire que je suis aussi tres
bien avec les officiers d'Appenzell. Ce soir, je dois faire con-
naissance avec le redacteur de l'« Eidgenosse ». Je l'ai entendu,
sans le connaitre, perorer dans un cafe avec beaucoup d'em-
phase. Ce n'etait pas la politique qui I'enivrait ; il avait choisi
pour theme « les femmes » et, en verite, je crois que c'est le
sujet qui occupe le plus les officiers, ä part le service auquel
tout le monde se donne avec un zele vraiment louable.

Louis Bonaparte est bon enfant, sans pretention aucune,
parlant I'allemand avec une facilite surprenante, mieux que le
francais peut-etre. Sa presence n'a excite aucune sensation. II
n'a aucun trait de l'empereur Napoleon. On le prendrait pour
un Allemand du Nord. II est pale, sa figure est allongee, ses

yeux bleus. II porte une enorme moustache et la barbe de bouc.
Je ne vous parle pas des Neuchatelois ; je me reserve de le

faire une autre fois, un peu au long. lis font assez triste figure.
On ne les voit jamais dans les etablissements publics. J'ai dejä
eu des rapports de service avec le jeune de P. Je ne crois pas
que ce soit un bedouin bien redoutable. II a I'air trop innocent,
pour ne rien dire de plus. Sa petite figure insignifiante est
ecrasee sous un enorme chapeau ä claque. En resume, de la
froideur, de l'indifference pour la politique et les affaires publi-
ques. Oh vive Porrentruy pour le patriotisme, c'est-a-dire les
personnes que nous voyons habituellement.

J'ai dine dans la plupart des hotels : rien n'est assommant
comme la conversation des convives, tous militaires. Je suis
impatient de voir arriver des Jurassiens et je suis certain qu'ils
donneront le ton.

Adieu, mon eher Monsieur Gaullieur, voilä quelques petits
details que je vous donne confidentiellement, en attendant que
je vous envoie un article pour « L'Helvetie ». Le service est des
plus penibles. II commence ä 5 heures du matin et il ne finit
qu'd 11 heures du soir. II va sans dire qu'il y a des intervalles
de repos.

Voudriez-vous dire ä mon frere que j'attends une lettre de
lui et que mon pere a passe ici en se rendant aux bains de
Weissenburg.

Bien des choses a tous nos amis.

sig. Xavier Pequignot.
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Le 24 aoüt 1834, il ecrivait ä Gaullieur :

Berne, le 24 aoüt.

Mon eher Gaullieur,

Le second detachement neuchdtelois, arrive hier ä Thoune,
a du comprendre par I'accueil qu'il a regu sur son passage toute
I'antipathie qu'inspirent aux Confederes les couleurs prussien-
nes. A Aarberg, on a refuse de les loger. Dans la capitale, la
manifestation populaire n'a pas ete moins significative : des
cris de « A bas les Prussiens » ont accueilli cette troupe ä son
passage ; un groupe d'etudiants I'a poursuivie de ses huees
jusqu'au bas de la ville. Les milices elles-memes, malgre leur
position, n'ont pas dissimule leurs sentiments ; mais e'est au
sein du detachement bernois que I'explosion a ete la plus vive.
Elle aurait eu des suites graves peut-etre, sans I'intervention
du lieutenant-colonel Vogelsang, de Soleure. Ce digne militaire,
arrive sur le theatre de la rixe, est heureusement parvenu ä
calmer les esprits par ses paroles conciliantes. Ses sentiments
sont trop connus de la troupe ä laquelle il s'adressait pour
qu'elle put prendre le change sur les motifs qui I'ont fait agir.
Qui croirait que pour prix de ses efforts, M. Vogelsang a dü
garder les arrets pendant 24 heures Telle est la justice qui a
ete rendue a ses intentions. Et pour achever de lui faire
comprendre comment on appreciait sa conduite, on a eu la delica-
tesse de lui faire remettre son epee par un sous-officier. Juste-
ment indigne d'un pareil procede, il a refuse de reprendre son
arme des mains du sergent charge de la lui offrir.

M. Vogelsang a ete dedommage des injustes rigueurs de la
direction de l'ecole par la visite d'un grand nombre d'officiers
superieurs. La plupart des officiers du detachement du Jura se
sont aussi presentes chez lui, en corps, afin de lui donner un
temoignage de leur Sympathie pour sa belle et noble conduite.

P. S. — J'apprends ä l'instant que le Gouvernement de
Berne vient de demander par l'organe de sa deputation ä la
Diete d'interdire aux militaires neuchdtelois de porter la me-
daille prussienne, lorsqu'ils sont au service de la Confederation-

Adieu, mon eher Monsieur... Si j'etais moins presse d'ou-
vrage, j'ecrirais plus souvent. Depuis que je suis au camp, je
n'ai presque pas un moment ä moi.

sig. Xavier Pequignot.
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Tavannes, le Ier sept. 1834

Mon eher Monsieur Gaullieur,

Veuillez ne plus m'envoyer « L'Helvetie » ä Thoune. J'ai
ete licencie samedi et suis en route pour Le Noirmont, ou je
passerai quelques jours avant de me rendre ä Porrentruy. J'ai
besoin de quelque repos. La vie du camp a nui ä ma sante. Mes
yeux ont surtout souffert de l'humidite de la tente.

Je comptais vous envoyer quelques lignes pour « L'Helvetie
» ; mais la societe que j'ai trouvee ici m'a empeche de vous

ecrire. Je viens de diner avec MM. X et Y de Montier. Le champagne

a coule et ma tete s'en ressent. Je vous enverrai pour
vendredi un resume des travaux de l'ecole preparatoire qui s'est
terminee samedi...

Adieu, mon eher Monsieur Gaullieur. Bien des choses aux
amis de Porrentruy. Si mon projet se realise, je compte assister
ä la reunion de la societe patriotique de dimanche, 7 septembre.

sig. Xavier Pequignot.

Quand eclata la guerre du Sonderbund, Pequignot fit son
devoir de soldat dans l'armee federate. II etait alors major et
premier adjudant de la Division Burckhardt. II participa notam-
ment aux operations dirigees contre Fribourg et contre Lucerne.

En seance du 5 fevrier 1848, la Diete, presidee par Ocn-
senbein, nomma Pequignot, ancien landammann de Berne, au
grade de lieutenant-colonel par 15 voix sur 20 votants, au
premier scrutin. Le proces-verbal porte comme annotation prati-
culiere :

« M. Pequignot a ete specialement recommande par M. le
general Dufour comme s'etant distingue dans la derniere cam-
pagne en qualite de premier adjudant de la Division
Burckhardt, et meritant par consequent une marque de distinction
particuliere. »

On sait avec quelle sagesse et dans quel esprit de moderation

et d'humanite le general Dufour conduisit la campagne qui
se reduisit ä quelques combats peu sanglants. II ne perdit pas
de vue que des Confederes etaient opposes les uns aux autres.

Le 21 janvier 1848, le Grand Conseil poursuivait la discussion

du budget pour l'exercice 1848. Xavier Pequignot etait
rapporteur, possedant son sujet, exposant de facon claire les vues
de la commission d'economie publique, repondant judicieuse-
ment ä toutes les questions et ä toutes les objections. S'agissant
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du credit pour l'instruction des troupes, M. Fanden Conseiller
d'Etat de Tillier exprima le desir que les deputes bernois ä la
Diete recommandent la suppression du camp federal.

« II y a quelques semaines seulement — disait-il — que les
troupes de la Confederation se trouvaient partagees en deux
camps ennemis, les passions sont encore agitees ; il ne serait ni
prudent, ni politique, de remettre en presence vainqueurs et
vaincus. Les vaincus eprouveraient un sentiment penible et leur
situation serait tres difficile. Des lors, il serait hon d'attendre au
moins une annee. »

Xavier Pequignot repondit :

« La commission d'economie publique ne saurait partager
les craintes exprimees par M. de Tillier. Les passions politi-
ques n'ont pas fait invasion au sein des milices comme au sein
des populations civiles... L'esprit de camaraderie loyale et gene-
reuse n'a pas ete detruit par les derniers evenements C'est
un fait qu'ont pu observer tous les officiers qui ont fait»la
campagne. A Fribourg, on a vu,. apres la capitulation, les mili-
taires des deux camps aller visiter ensemble les positions oü
ils s'etaient trouves, la veille, face ä face comme ennemis. Les
meilleurs rapports n'ont pas tarde ä s'etablir entre les officiers
fribourgeois et confederes. Ces derniers inspiraient par leur
attitude assez de confiance aux premiers pour qu'ils les ren-
dissent cor.fidents de leurs regrets et de leurs peines. C'est aux
officiers federaux memes que le commandement des troupes
fribourgeoises a demande appui et protection. A Lucerne, les
memes faits se sont reproduits. Les militaires qui, la veille,
avaient combattu l'un contre l'autre ä Gislikon, on pouvait les
voir le lendemain et les fours suivants aller bras-dessus, bras-
dessous, visiter le champ de bataille. On pouvait les entendre
discuter amicalement les chances et les resultats de la lutte,
s'eclairer mutuellement sur les faits qui paraissaient encore peu
comprehensibles. »

Ainsi s'exprima Pequignot.
Cet esprit de camaraderie entre confederes me parait

depasser celui qui se manifesta lors de la soupe au lait de Kappel.
Les Suisses sont trop avises pour reediter jamais pareille guerre
civile, qui donnait l'apparence d'un conflit religieux ä un diffe-
rend avant tout politique et qui, s'il avait dure, aurait pu pro-
voquer une intervention de l'etranger.

Parmi les officiers d'etat-major qui donnerent leur demission

en fevrier 1864 figurait le lieutenant-colonel Xaxier Pequi-
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gnot ; il conserva le droit aux honneurs dus ä son rang. La mort
devait l'emporter cinq mois apres.

Le pedagogue

Soucieux de donner ä Jules Thurmann et ä Alexandre Da-
guet un successeur digne d'eux, le Departement de l'education
appela, vers la fin de 1848, Xavier Pequignot ä la direction de
l'Ecole normale du Jura. Daguet venait d'etre nomme directeur
du college cantonal de Fribourg.

Xavier Pequignot,
directeur de l'Ecole normale des instituteurs du Jura

La presse applaudit au choix du Conseil-executif ; elle
declara que Pequignot, homme de cceur et de talent, aurait
l'occasion de rendre de nouveaux et eminents services au Jura.
Sa reputation etait faite et nul n'aurait pu lui reprocher une
deformation professionnelle. II entra en fonction le 17 jan-
vier 1849. L'etablissement, fonde en 1836, s'etait developpe ; ses
deux premiers directeurs lui avaient donne un excellent renom.

Dans son premier rapport sur la marche de l'Ecole, rapport
fort substantiel, il date du 14 janvier 1850, le nouveau directeur
disait entre autres :

« L'enseignement suit des voies rationnelles ; il ne demande
ä l'empirisme que ce qu'il peut legitimement donner... Les mai-
tres s'initient aux procedes nouveaux, et il les appliquent dans
ce qu'ils offrent de pratique et de compatible avec la nature de
notre etablissement... L'essai des theories nouvelles se fait avec
d'autant plus de precautions qu'elles s'ecartent plus des voies
consacrees par I'experience. De nos jours, la speculation pure a
fait une invasion trop considerable peut-etre dans le domaine
de la pedagogie ; de lä des doctrines hasardees, des methodes
elevees sur la freie base de l'induction. En matiere d'enseigne-
ment, on ne peut, sans danger, substituer l'inspiration ä la
reflexion. »

II faudrait pouvoir citer en entier ce rapport bien echa-
faude et bien pense, plein de considerations judicieuses et sages.
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Le choix des livres pour la bibliotheque k l'usage des eleves et
des maitres preoccupe Pequignot :

« II est vivement ä desirer — dit-il — que des mesures
soient prises par I'autorite superieure pour la publication de
livres d'ecole rediges dans des vues larges, independantes de la
routine, affranchis de cet esprit etroit qui comprime tout libre
essor de la raison, qui öte au jugement son individualite et au
sentiment sa spontaneite... »

Trois cours nouveaux furent introduits "pendant l'annee ;

un cours elementaire d'agriculture, un cours; d'hygiene et un
cours destitutions sociales...

« Les eleves, sans exception aucune, ont montre beaucoup
de zele et d'application. J'eprouve une veritable satisfaction ä
declarer que l'amour de l'etude les anime ä un haut degre. C'est
avec un vif interet que les maitres suivent le developpement de
leur goüt pour les livres et de leurs efforts pour se former une
petite bibliotheque. Ces tendances intellectuelles meritent d'au-
tant plus d'etre encouragees qu'elles auront pour resultat de
creer aux eleves une puissante ressource contre Visolement,
I'ennui, le decouragement, les traverses inseparables de l'exer-
cice de la profession de regent dans les campagnes.

Si I'education est la partie la plus importante de la t&che
des maitres, ecrit Pequignot, elle en est aussi la plus difficile ;
c'est que I'esprit se forme plus vite que le caractere et le coeur.
Nulle part peut-etre, comme dans notre pays, I'experience n'est
venue confirmer cette distinction. Le caractere national est
empreint d'une grande mobilite. Vives, mais passageres, les
impressions y effleurent sans creuser. Curieux et avide d'appren-
dre, le jeune komme saisit vite ; mais mobile et variable, il est
difficile ä fixer. C'est la, en partie, le secret des obstacles que
I'on rencontre pour lui rendre le caractere ferme et l'ame forte.
Et cependant jamais epoque n'exigea plus que la nötre ces qua-
lites de l'homme appele, par vocation, ä exercer une action
quelconque sur ses concitoyens. La lutte, qui est devenue un des
elements les plus considerables de la vie d'aujourd'hui, veut des
ämes bien trempees, et, neanmoins on voit, sous les orages de
nos temps, les hommes se briser comme des roseaux...

La sphere modeste dans laquelle les regents auront ä se
mouvoir, leur position materielle peu en rapport avec leurs
connaissances, les pretentions, les prejuges qui viendront se

poser au travers de leurs vues, rendront necessaire ä leur
profession plus qu'ä une autre l'egalite d'äme. Mais en leur inspi-
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rant la dignite d'eux-memes, la conscience de leur valeur intel-
lectuelle et morale, on pent craindre de les conduire sur le
terrain de l'orgueil et de la vanite. La est I'ecueil. Sans la
conscience de ce qu'ils valent, leur influence ne serait ni durable

ni feconde. Avec de la vanite et de l'orgueil, leur oeuvre por-
lerait en elle-meme le germe de sa propre destruction. II faut
done leur apprendre ä etre fermes sans obstination, fiers sans
orgueil, condescendants sans faiblesse et sans humilite.

Un des moyens les plus propres ä conduire ä ce resultat
consiste dans la lecture des vies d'hommes ä caractere bien
trempe, dans l'etude de quelques parties de l'histoire ancienne,
qui nous fournissent de si admirables exemples d'ämes fortes
et sereines ä la fois...

La discipline s'est exercee durant toute I'annee par des

moyens purement persuasifs. Les regies suivies a cet egard se
basent sur l'individualite du caractere, les antecedents, les
tendances. II serait en effet aussi dangereux de vouloir niveler les
caracteres que de vouloir niveler les intelligences.

La conduite des eleves a ete generalement bonne ; un pro-
gres que I'on pourrait desirer cependant, e'est qu'ils cherchas-
sent davantage en eux-memes le mobile de leurs actes, et qu'ils
demeurassent moins sous l'influence de l'action exterieure...
Dans la perspective de leur carriere future, ils devraient se
montrer plus jaloux de se conduire d'apres les inspirations de
leur propre dignite d'hommes que d'apres les dispositions du
reglement. »

Les passages du rapport concernant les questions materielles,
la vie quotidienne de l'ecole revelent chez l'auteur des qua-

lites administratives qui font reconnaitre l'ancien officier
d'etat-major general.

Ce rapport est un chef-d'oeuvre de precision ; tous les
autres et les innombrables lettres qu'il adressa au Departement
de l'Education — j'ai lu ces documents — sont remarqua-
bles ; ils prouvent que Pequignot etait doue d'un sens pedago-
gique tres fin, connaissait la nature humaine, sut bien com-
prendre la jeunesse. II se livrait ä sa täche corps et äme : ensei-
gnant les principales branches, il considerait sa fonction comme
un veritable apostolat. Rien ne lui echappait. Le fond de ses

exposes n'avait d'ailleurs rien ä envier ä l'elegance de la forme.
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Le Directeur Pequignot aux prises avec des difficultes

Mais le troisieme Directeur de l'Ecole normale allait avoir
ä lutter avec de serieuses difficultes et ä subir maintes deceptions.

Le vent etait aux economies. II fallait comprimer les de-
penses. Ce que n'avait pu realiser Daguet, on l'exigea de
Pequignot. II parvint ä diminuer les frais d'exploitation sans
nuire pour autant ä la marche de l'Ecole, qui comptait 22 nor-
maliens et 35 eleves-modeles. Et ce fut une lutte de chaque jour
pour reduire les depenses. Pequignot devait avoir l'amour de
sa fonction cheville ä l'äme pour s'occuper de tous ces details,
besogne ingrate et exasperante qu'il eüt ete sage d'epargner ä
un homme d'une pareille envergure. Et malgre toutes ces
vicissitudes, Pequignot formait des instituteurs de valeur. C'etait
pour les eleves un privilege d'avoir un tel maitre.

En 1850, le gouvernement liberal de Stämpfli avait fait
place ä un gouvernement conservateur. Le mot d'ordre fut plus
que jamais : economie, economie.

Et puis le vilain esprit partisan vint encore compliquer la
täche du Directeur. On pretendit qu'on faisait de la politique ä
l'Ecole et qu'on y lisait des journaux tendancieux.

Dans son rapport du 15 fevrier 1851 au directeur de l'Edu-
cation, Pequignot repondit qu'on ne recevait ä l'Ecole normale
que la « Feuille officielle du Jura » et la « Feuille d'annonces de
Porrentruy ». Ces organes ne devaient pas exercer sur l'esprit
des lecteurs une influence nocive. Et Pequignot ajoutait :

« Le caractere de la presse de notre pays, la violence de sa
polemique, les passions dont elle se fait l'organe, ä quelque parti
qu'elle appartienne, ne m'ont pas permis d'en autoriser la
lecture aux eleves, pas plus que sous le regime de 1846...

C'est l'äme froissee et decouragee que je termine ce
rapport. Voilä la troisieme fois, depuis peu de temps, que je me
vois oblige de defendre notre Etablissement et son administration.

Si l'autorite doute de l'esprit qui y regne, qu'elle veuille
ordonner une enquete : je l'appelle de tous mes vceux. Elle me
fournira au moins les moyens de connaitre officiellement d'oü
partent ces attaques haineuses et sans bonne foi et de voir l'ac-
cusateur en face. II ne sera pas difficile de le confondre ä vos
yeux comme ä ceux du pays. »

Dans une lettre qu'il adressait le 16 fevrier 1851 au Directeur

de l'Education, il exhale sa rancceur.
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« Dans l'etat d'agitation politique oü nous vivons ä Por-
rentruy, on accueille avidement le moindre bruit, on le colporte,
on le grossit, on l'exploite. Les personnes en dehors des partis
ne sont guere plus epargnees que les autres, tant la passion
politique a d'intensite...

Quand je songe a tout ce que j'ai dejä eu ä souffrir dans
l'exercice de mes devoirs, ici, depuis 2 ans, j'ai peine ä garder
mon sang-froid et ma plume se ressent de cette disposition de
mon esprit... 11 n'est pas jusqu'aux domestiques sur lesquels on
n'ait tente d'agir, en les prevenant contre les reformes que j'ai
introduites pour diminuer les depenses et augmenter la somme
de travail. »

II dut prouver qu'il se servait chez des fournisseurs qui
n'etaient pas les ennemis du gouvernement.

Repondant ä des accusations portees dans le journal « L'ln-
dependance suisse », du 2 novembre 1852, contre l'Etablisse-
ment, accusations qui visaient ä la suppression de l'Ecole
normale, Pequignot ecrivait au Directeur de l'Education, le 6 du
meme mois :

« Reuni en conference, le corps enseignant, compose du
Directeur, de MM. Vare, cure-doyen, Perrochet, pasteur, Kuhn,
Friche et Rerat, professeurs, a decide, ä l'unanimite, de vous
adresser la reclamation suivante :

« Le corps enseignant eprouve, avant tout, le besoin de
declarer qu'il n'est mu, dans sa demarche, par aucun sentiment
d'opposition a, la reorganisation de l'Etablissement. Comment
tiendrait-il ä une position qui lui est rendue si amere par les
attaques immoderees dont il est l'objet Mais s'il peut faire
l'abandon de ses interets materiels, il se doit d lui-meme de ne
pas laisser baser la reorganisation sur des motifs injurieux au
caractere de ses membres et de nature ä porter atteinte ä la
consideration qu'ils croient avoir justement meritee et acquise

II suffira pour eclairer l'autorite superieure de rappeler
I'article 1er du Reglement, ainsi congu :

« Les preceptes de la religion etant d'un ordre trop eleve
pour entrer dans des dispositions reglementaires, les eleves des
deux communions, en tout ce qui concerne la direction de leur
conscience et l'accomplissement de leurs devoirs religieux, sui-
vront les conseils et recevront les ordres de leurs aumöniers
respectifs. »

Cet article a ete dicte par le caractere mixte de l'Ecole.
L'enseignement religieux ne pouvait etre confie qu'aux aumöniers.

Aussi est-il exclusivement entre leurs mains. L'aumönier
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catholique, Monsieur le Cure-Doyen Vare, etant le chef du
clerge du district, et l'aumönier reforme, le pasteur de la pa-
roisse protestante, ou pourrait-on trouver plus de garanties que
l'enseignement religieux est hien donne

L'enseignement religieux est donne separement aux eleves
des deux confessions, deux fois par semaine, pendant toute
l'annee, et pendant toute la duree du cours triennal. Les deux
aumöniers declarent expressement qu'ils I'ont toujours donne
en äme et conscience.

Les exercices religieux du matin et du soir se font aussi
separement pour les deux confessions, et toujours un maitre y
assiste et les dirige. Quant ä la tenue des eleves ä l'eglise, le
corps enseignant peut en appeler, sans crainte, ä l'opinion de
toute la paroisse de Porrentruy.

Pour fortifier encore l'enseignement religieux et donner
une base solide, on met entre leurs mains des livres ou la
doctrine chretienne est approfondie. C'est ainsi que sous la Direction

actuelle on a achete ä leur usage :

L'histoire sacree, par Bonnechose,
La religion prouvee par la philosophie, par l'Eveque Seiler,
Le traite de l'existence de Dieu, par Fenelon,
Les lettres sur differents sujets de religion, par le meme,
Le Catechisme historique de l'abbe Fleury,
L'histoire de Jesus-Christ, par Genoude, etc., etc.
Le reproche de negligence ou d'indifference dans

l'enseignement religieux est d'autant plus incomprehensible que I'inter

et seul des maitres, ä defaut d'autres motifs, leur comman-
derait dejä de developper le sentiment religieux, comme etant
la plus puissante garantie d'obeissance et de soumission de la
part des eleves.

L'enseignement profane se donne aux deux confessions
reunies. On comprendra qu'outre la nature meme de cet
enseignement, la composition de l'auditoire ne permet pas d'y faire
de la « doctrine » religieuse. Dans les branches qui le permet-
tent, comme l'histoire, la geographie, l'histoire naturelle, etc.,
les maitres s'attachent ä montrer I'intervention de la Providence,

la puissance et la bonte de Dieu. Mais de ce terrain, ils
ne peuvent descendre sur celui du dogme, sans risquer de tom-
ber dans la controverse.

Le corps enseignant a du etre vivement blesse d'entendre
soutenir que l'Ecole normale est I'objet d'une reprobation
universelle. Oü done I'auteur a-t-il puise ces renseignements
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Est-ce bien au moment oü 54 candidats se sont fait inscrire, pour
etre admis soit ä l'Ecole normale, soit ä l'Ecole modele qui en
depend, que I'on peut porter un pareil jugement II y a plus.
Le jour meme oü paraissait l'article, entrait ä l'Ecole normale le
fils d'un des plus zeles catholiques du district de Porrentruy.
Ce jeune komme avait frequente dejä les cours de l'Ecole
pendant un an comme auditeur benevole, lorsque son päre a solli-
cite et obtenu son admission dans I'internat. Quelque temps
auparavant, un Religieux de Fribourg avait fait admettre aussi
son neveu dans l'Etablissement.

Le corps enseignant n'a pas la mission de prendre la
defense des eleves sortis de l'Ecole et devenus regents. II fera
seulement observer que s'il en est qui n'aient pas repondu ä ce
qu'on devait attendre d'eux, c'est un resultat qui se produit
dans tous les etablissements. Les exemples abonderaient, s'il
voulait en citer. II se bornera ä rappeler que les generations si
irreligieuses du 18me siecle, en France, avaient ete elevees par
les Peres de l'Oratoire et d'autres corporations religieuses.
Ou'auraient dit ces pretres, si on avait voulu les rendre respon-
sables des opinions religieuses de leurs eleves L'irreligion,
l'indifference religieuse ont des causes bien plus profondes et
plus generales. Elles caracterisent certaines epoques oü elles
prevalent, malgre tous les efforts reunis pour les combattre.

Et qu'on veuille bien ne pas I'oublier, les colleges rece-
vaient et recoivent encore leurs eleves ä un äge tendre, oü il
est facile encore de leur former le coeur et l'esprit ; tandis que
ceux de l'Ecole normale y entrent ä un äge oü les habitudes
sont dejä prises, quelquefois enracinees et oü le maitre a beau-
coup moins de prise sur le caractere. »

Mutilation de l'Ecole normale des instituteurs

Le Conseiller d'Etat Parrat avait entrepris l'assaut des
ecoles normales de Porrentruy et de Delemont. II en reclamait
la suppression. Et il ajoutait :

«Je demande ä quoi sert l'ecole normale, sinon ä depenser
de l'argent. C'est un etablissement dont on peut facilement se
passer. »

Le Directeur Pequignot et les maitres, y compris le doyen
Vare et le pasteur Perrochet, defendirent l'Ecole avec energie.
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La Direction de l'Education ordonna ä Pequignot de limiter,
puis de suspendre les admissions. Des petitions, toutes redigees
selon un modele-type, etaient adressees du Jura catholique ä la
Direction de l'Education. Le Conseiller d'Etat Parrat deposa un
projet de loi portant suppression de l'Ecole normale.

Plusieurs sections de la Societe jurassienne d'Emulation
prirent ,1a defense de l'etablissement menace. Feune, pharma-
cien ä Delemont, membre de la Commission d'examen des
regents, ecrivait, le 21 juillet 1853 :

« II est bien penible de voir cet etablissement si bien dirige,
en si parfait etat d'ordre, attaque avec tant de passion et de
deraison. »

Bandelier, directeur de l'Education, ancien pasteur ä
St-Imier, ne put se resoudre ä entrer dans les vues de Parrat. II
proposa un compromis. L'Ecole normale des institutrices, ä
Delemont fut supprimee, celle de Porrentruy maintenue, mais
exclusivement pour la partie catholique du Jura de langue
francaise. L'Etat devait prendre des arrangements avec des eta-
blissements d'instruction d'autres cantons pour y preparer des
regents de confession reformee ou appartenant ä des communes
catholiques du Jura de langue allemande. Le Grand Conseil
vota, le 23 mars 1854, ä une faible majorite (87 oui contre 78

non), une loi dont voici le preambule et les deux premiers
articles :

« Le Grand Conseil du canton de Berne,
considerant

Que I'organisation actuelle de l'Ecole normale du Jura n'est
pas en harmonie avec l'etat confessionnel et les voeux du pays ;

Qu'il est necessaire de pourvoir ä l'education des eleves-
regents d'une maniere plus appropriee aux besoins particuliers
des districts catholiques d'une part et des districts reformes
d'autre part,

arrete :

Article premier.
L'Ecole normale du Jura en tant qu'institution commune

aux eleves-regents des deux confessions catholique et reformee,
est suprimee.

Article 2.

Une nouvelle ecole normale, destinee exclusivement aux
districts catholiques du Jura, sera ouverte ä Porrentruy. »

L'Ecole normale, dont la suppression avait ete reclamee
avec tant de vehemence, quand bien meme son directeur se dis-
tinguait par une haute culture et im esprit foncierement chretien,

e
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meritait-elle l'amputation qu'elle subit alors II ne nous serait
que trop facile de faire aujourd'hui des comparaisons. Mais
passons.

Plusieurs orateurs avaient supplie l'assemblee de ne pas
demolir l'etablissement edifie.

« L'Ecole normale de Porrentruy — declara Stockmar —
ne faisait pas seulement de bons regents, tres instruits dans
toutes les branches qui leur sont necessaires, mais eile apprenait
aux catholiques a ne pas damner les protestants et ä ceux-ci ä

ne pas etre si penetres de I'esprit excliLsif de Calvin. »

En derniere lecture, 87 deputes se prononcerent pour et 78
eontre l'entree en matiere. Stockmar avait propose le renvoi
du projet au Conseil-executif ; sa proposition fut rejetee egale-
ment par 87 contre 78 voix.

La duree des cours etait fixee ä deux ans, au lieu de trois.
Le personnel etait reduit ä un maitre principal, fonctionnant
comrae directeur, et un sous-maitre. Le nombre des eleves etait
limite ä 12. L'Ecole normale se trouvait arnsi mutilee ; elle
n'etait plus qu'un pensionnat regional, comme l'ecrit si juste-
ment le Dr Virgile Moine dans l'ouvrage qu'il publia en 1937 ä
l'occasion du centenaire de cet etablissement.

Mise au concours du poste de Directeur

Le poste de directeur fut mis au concours en juin 1854.
Pequignot ne posa pas sa candidature. M. Ribeaud, professeur
au college depuis plus de 13 ans, fut nomme, mais il se desista,
aucune espece de garantie ne lui ayant ete donnee pour l'avenir.

«Je desire savoir », ecrivait-il au Directeur de l'Education,
« si je dois jouer mon va-tout dans les tenebres qui m'entourent
et exposer ainsi mon existence et celle de ma famille entiere en
acceptant une tache que I'ambition ne m'a pas fait rechercher.»

Le poste fut mis une deuxieme fois au concours. Le
3 septembre 1854, Pequignot ecrivait au Directeur de l'Education

:

« Des demarches ont ete faites aupres de moi par des
representants des diverses opinions pour m'engager ä me mettre
sur les rangs. Ce matin encore, j'ai regu plusieurs deputations
qui m'ont presse de ceder ä leurs instances, me disant que, dans
les circonstances actuelles, une personne neutre entre les partis
etait ce que desirait la majorite bien prononcee du pays.
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En presence de ces instances reiterees, je n'ai cru pouvoir
resister plus longtemps, sans donner a mon attitude le caractere
d'une obstination personnelle. »

Et il s'inscrivit pour la place de Directeur. II y avait 5

candidats. C'est sur lui que le Conseil-executif porta son choix,
montrant par lä en quelle estime il tenait Xavier Pequignot.

Xavier Pequignot est reelu Directeur,
mais il accepte la Direction de l'Ecole industrielle du Locle

Sur ces entrefaites, le gouvernements neuchätelois l'avait
appele ä la Direction d'une ecole industrielle quii devait etre
organisee au Locle. II accepta et se demit de ses fonctions de
Directeur de l'Ecole normale. Dans sa lettre de demission, datee
du 27 octobre 1854, il ecrit notamment :

« Au moment de quitter mon Canton, apres I'avoir servi
18 ans dans la carriere civile et 22 ans dans la carriere militaire,
j'ai le cceur serre. Les preuves multipliees de confiance que
j'ai regues des autorites superieures et du district auquel j'ap-
partiens m'accompagneront comme un precieux souvenir dans
la nouvelle patrie qui m'appelle ä la servir. Depuis que I'&ge m'a
permis d'aspirer ä la deputation, mon district m'a confie et
renouvele sans interruption le mandat de le representer au
Grand Conseil. II a fallu l'introduction du principe de l'incom-
patibilite dans nos institutions pour rompre ces rapports de
confiance reciproque.

Le Grand Conseil m'a appele aux fonctions les plus elevees
et les divers gouvernements qui se sont succede depuis mon
entree dans la vie publique m'ont tous confie des missions im-
portantes.

En presence de ces souvenirs, vous comprendrez, Monsieur
le Directeur, le sentiment d'emotion que j'eprouve. On ne rompt
pas sans peine de pareils liens.

En quittant mon canton, je fais des vceux pour sa prospe-
rite. Puisse surtout le principe, si heureusement pose, du
rapprochement entre partis porter bientöt tous les fruits qu'il
promet. »

On en etait ä la periode dite de « la fusion », les deux partis
radical et conservateur ayant conclu la paix et etant representes
l'un et l'autre au gouvernement.
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Accompagne de sa vieille mere, Xavier Pequignot arriva
au Locle le 13 decembre 1854. II .prit domicile ä la Fleur-de-Lys,
ancien hotel, aujourd'hui Grand'Rue 1. La Fleur-de-Lys est
devenue bätiment historique. C'est en effet au reverbere sus-
pendu ä la chaine tendue entre la fagade principale de l'hötel
et le pilier d'en face, situe de l'autre cote de la rue, que fut
arbore dans la nuit du 29 fevrier au Ier mars 1848, le drapeau
federal alors interdit dans la Principaute prussienne. La pose de
ce drapeau fut le signal de la revolution republicaine du Locle.

Xavier Pequignot organise l'Ecole industrielle du Locle

II entreprit tout de suite l'organisation de l'ecole.
Pequignot avait expose les points principaux de son plan

d'etude dans deux rapports interessants, qui revelent ses qua-
lites pedagogiques. A ces rapports, expedies de Porrentruy le
18 et le 22 novembre 1854, etaient joints deux programmes
horaires. Pequignot, en plus des travaux de directeur, s'attri-
buait 16 lecons, y compris quelques cours du soir destines aux
adultes.

Dans le proces-verbal de la Commission d'Education en
date du 16 janvier 1855, nous relevons le passage suivant :

« M. le Directeur de l'Ecole industrielle fait lecture d'un
plan general d'etudes ; cette lecture, fort interessante, est
ecoutee avec attention et la Commission, tout en approuvant les
plans, remercie M. Pequignot de son travail. »

Le nouveau directeur elabora plusieurs reglements : pour
la bibliotheque, dont if devait reviser le classement, pour les
collections scientifiques de l'ecole, pour la discipline dans les
classes, etc. II organisa un cabinet de physique et un laboratoire
de chimie. Puis il consentit encore ä donner, au profit des adultes,

un cours d'histoire helvetique.
Grace au travail de son directeur, l'Ecole industrielle put

s'ouvrir le 3 septembre 1855. Elle eut des le debut 100 eleves,
40 gargons et 60 filles, groupes en 5 classes distinctes.

Apres quelques mois d'activite, l'etablissement etait en
bonne voie. Le proces-verbal de la Commission (seance du
24 janvier 1856) rapporte ce qui suit :

« Autant que I'on peut en juger par un seul semestre, les
classes de l'Ecole industrielle ont produit des fruits satisfaisants
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et de nature ä encourager la Commission et les parents. Sa
marche, imprimee par M. le Directeur, fait bien augurer de
l'avenir. »

Le traitement annuel du Directeur fut fixe ä 3200 francs,
celui du Directeur de l'Ecole normale du Jura, apres sa
reorganisation, avait ete reduit ä 1200 francs.

Notons en passant que Xavier Pequignot, le fondateur de
l'Ecole industrielle du Locle, tint ä participer financierement
et benevolement ä la creation de l'etablissement. II demanda
expressement que son traitement füt reduit de 200 francs. Les
autorites furent tres sensibles ä ce geste genereux et plutöt
rare.

Xavier Pequignot appele aux fonctions d'inspecteur general
des ecoles primaires et secondaires du Jura

L'activite si bien commencee et si feconde de Xavier
Pequignot ne devait pas durer longtemps : le 27 octobre 1856,
la Commission d'Education prenait connaissance, avec beau-
coup de regret, de la demission du distingue directeur de l'Ecole
industrielle, qui venait d'etre appele, par le gouvernement
cantonal de Berne, au poste d'inspecteur general des ecoles primaires

et secondaires du Jura bernois, y compris les ecoles de
langue allemande. Voici ce que nous relevons du proces-verbal
de la Commission (27 octobre 1856) :

« Lecture est faite d'une lettre de M. Pequignot informant
M. le president qu'il donne sa demission de directeur de l'Ecole
industrielle par suite de son appel comme Inspecteur general
des Ecoles du Jura bernois. M. le pasteur Piguet propose qu'une
deputation soit envoyee ä M. le Directeur pour lui exprimer
la profonde reconnaissance de la Commission pour tons les
services qu'il a rendus ä nos etablissements publics,, et tous les
regrets qu'elle a eprouves en apprenant sa determination. On
insisterait ensuite aupres de M. Pequignot en le priant de con-
tinuer ä se charger de la direction de l'Ecole industrielle, eta-
blissement qu'il a fonde et qui doit en bonne partie sa
prosperity actuelle ä ses soins eclaires et ä sa perseverance.
Cette proposition est votee ä l'unanimite. La deputation sera
composee du President, du Vice-president et du secretaire de
la Commission. »
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Le proces-verbal du 1er novembre 1856 porte ce qui suit :

« Conformement ä la decision prise le 27 octobre dernier,
une deputation s'est rendue aupres de M. Pequignot, pour I'en-
gager ä retirer sa demission. M. le Directeur a repondu qu'une
demarche telle que celle qui etait faite aupres de lui serait bien
de nature ä le faire revenir de sa determination, mais que nean-
moins il ne pouvait acceder ä notre desir. D'instantes demarches
furent faites pour le retenir au Locle, mais M. Pequignot ne se
laissa pas flechir, car il s'etait engage formellement, vis-ä-vis
de M. le Directeur de l'Education publique du Canton de
Berne, a accepter ses nouvelles fonctions. »

Avant de partir pour occuper son nouveau poste, Pequignot
eut soin de confier la direction provisoire de l'ecole ä M. Isely,
maitre de mathematiques, jusqu'ä la nomination de son succes-
seur, M. Bornet.

Relevons que le directeur de l'Ecole industrielle etait
secretaire du « Comite des etudes » (Comite dependant de la
Commission d'Education) ; ä ce titre, Pequignot redigea
lui-meme les proces-verbaux de ce comite du 16 janvier au
29 decembre 1856.

Xavier Pequignot laissa au Locle, apres son depart, un
excellent souvenir. II quitta cette localite au debut de Janvier

1857, heureux sans doute de rentrer dans sa petite patrie
jurassienne.

L'activite de l'inspecteur des ecoles du Jura

Une nouvelle legislation scolaire venait d'entrer en vigueur
dans le canton de Berne ; eile creait des postes d'inspecteurs
qui etaient substitues aux commissaires d'ecoles. Le Conseil-
executif avait appele Xavier Pequignot aux fonctions d'inspec-
teur general des Ecoles primaires et secondaires du Jura, y
compris les ecoles de langue allemande. Pequignot fut le
premier inspecteur scolaire du Jura.

Comme dans toutes les autres missions qui lui avaient ete
confiees, Pequignot se depensa sans compter. Infatigable,
creant, reformant, innovant, il mit bientöt sur pied une vaste
organisation dont le succes ne se fit point attendre.
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Le 6 mai 1857, le nouvel inspecteur adressait aux institu-
teurs de l'arrondissement du Jura uixe circulaire qui fait grand
honneur ä son auteur. En voici quelques passages :

« En acceptant les fonctions que j'exerce, je ne m'en suis
dissimule ni les charges, ni les difficultes. Pour surmonter ces
obstacles, j'ai compte sur votre concours devoue. Appele ä par-
taper auec vous les joies et les peines d'une carriere ou les
devoirs abondent, j'y suis entre avec la resolution de me consa-
crer tout entier a ma nouvelle mission.

Mon intention n'est pas de tracer ici le tableau complet de
nos devoirs reciproques ; je voudrais seulement fixer votre
attention sur certains points qui, par leur importance, sont comme
les jalons qui doivent marquer notre route.

Quelle que soit la vocation que I'on ait embrassee, la prin-
cipale condition du succes reside dans l'amour de son etat. Si
nous n'aimons pas notre profession, si nous ne I'exergons pas
avec predilection, eile devient un metier et nous-memes nous
ne sommes plus que des mercenaires.

Le sentiment du devoir doit en outre constamment guider
Vinstituteur, etre le mobile de toutes ses actions. Pour etre a la
hauteur de sa mission, il faut qu'il s'y devoue. Le z&le, mats
un zele eclaire, doit constamment I'animer. Qu'il soit toujours
penetre de la gravite, je dirais presque de la saintete de ses
devoirs ; que ses sentiments, ses paroles, ses actes en soient la
fidele expression.

L'exemple doit etre un des principaux moyens educatifs
de Vinstituteur ; qu'il soit pour ses eleves un modele de sagesse,
d'ordre, d'activite ; que l'amour de la verite, de la-justice, du
travail qu'il doit faire penetrer dans l'äme de ses eleves, brille
constamment dans sa conduite.

Penetrez-vous bien de cette verite que I'instruction ne
constitue que la moitie de votre täche, que I'autre, la plus
importante, est I'education... Que sont les lumieres sans la
vertu N'oubliez jamais que I'esprit se forme plus vite que le
caractere, surtout dans un pays comme le notre ou les
impressions sont si mobiles et si fugitives.

A une grande patience unissez une moderation non moins
grande... Souvenez-vous qu'il est aussi dangereux de vouloir
niveler les caracteres que de vouloir niveler les intelligences...
Soyez dans votre ecole comme un pere eclaire, ä la fois plein de
sollicitude et de tendresse, qui sait allier la bonte a la fermeti,
qui n'oublie pas que les ecarts qu'il doit reprimer ne sont
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presque jamais le resultat de la premeditation ou de la malice
raisonnee.

Ce n'est pas ä dire que je veuille conseiller la persuasion
morale comme l'unique moyen d'obtenir l'obeissance et la
soumission. L'autorite n'a pas ete deposee en vos mains pour y
demeurer oisive ; usez-en, mais avec moderation et mesure, de
maniere ä obtenir un ascendant habituel et general sur I'esprit
de la jeunesse qui vous est confiee. »

Apres avoir defini dans le meme esprit les devoirs de
l'instituteur envers ses eleves, envers les parents et envers les
superieurs, Pequignot termine ainsi :

« II me reste ä toucher un dernier point, celui de vos
rapports avec vous-memes. L'isolement, I'ennui peuvent exer-
cer sur vous leur influence, le decouragement peut vous attein-
dre. C'est contre ces trois ennemis que je voudrais vous armer.
Creez-vous des ressources contre leurs attaques, en acquerant
le goüt de l'etude. Dans les traverses inseparables de votre
etat, refugiez-vous au sein des occupations intellectuelles.
Retrempez votre courage et vos forces dans la lecture des bons
livres. Travaillez, en meditant la vie des modeles qui vous ont
precedes dans la carriere, ä acquerir cette egalite d'arne qui ne
se laisse pas ebranler par les orages de la vie...

Si vos convictions religieuses et morales sont profondes, si
votre vie privee est irreprochable, si vos rapports sont marques

au coin de la bienveillance, des egards, des prevenances ;
si vous demeurez etrangers aux partis, n'en connaissant qu'un :

celui du bien, du bon et du vrai ; si surtout, la modestie avec
laquelle vous les rendez vient donner un nouveau prix a vos
services, je puis vous predire le succes dans votre carriere
publique, le contentement et la satisfaction dans votre vie
Interieure.

Telle sont les conseils que me dicte mon interet pour vous
et pour vos eleves, au moment ou j'ouvre mes rapports officiels
avec vous. Et maintenant mettons-nous ä l'oeuvre avec courage
et puisse le Tout-Puissant benir et faire fructifier nos efforts. >.

II n'y a rien ä ajouter ä ce tableau d'une si haute elevation
de pensee ; les recommandations qu'il donne sont l'image d'un
esprit superieur et d'une äme d'elite.

Dans son premier et tres substantiel rapport (3 mars 1858)
sur l'etat de l'instruction primaire dans le Jura, nous lisons :

« Les contrees ä parcourir par I'inspecteur pour visiter les
ecoles de son ressort s'etendent de Duggingen ä la Cibourg
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dans un developpement de 15 Heues (est ä ouest) et de Boncourt
ä La Neuveville dans un developpement de 13 Heues (nord ä

sud). Ce vaste espace, coupe par plusieurs chaines de monta-
gnes, est couvert de 300 ecoles plus ou moins disseminees.

L'irregularite dans la frequentation est la principale plaie
de nos ecoles. Ce mal a sa source dans l'absence de dispositions
legales reglant d'une maniere precise la frequentation, dans
l'incurie des parents et dans la mollesse avec laquelle les
commissions d'ecole exercent la surveillance qui leur incombe...
La discipline est aussi un des cötes faibles de nos ecoles. Cela
tient ä l'absence de notions pedagogiques nettes et precises
chez les regents plus qu'ä l'absence de bonne volonte, de coup
d'oeil ou meme d'intelligence. Beaucoup d'entre eux ne savent
faire usage que des mesures repressives et n'apprecient pas
assez la valeur des mesures preventives. L'exercice de la discipline

est en outre entrave par les mauvaises dispositions des
personnes qui interviennent imprudemment et font de l'oppo-
sition au regent. »

Et Pequignot soumet ä la Direction de l'Education toute
une serie de propositions ; en voici quelques-unes :

1. Regler par une loi la frequentation des ecoles et accompagner
cette loi d'une instruction detaillee pour les commissions
d'ecole.

2. Doter le Jura reforme d'etablissements oü les eleves regents
et les eleves regentes puissent se former d leur vocation
future.

3. Ameliorer le sort materiel des regents, en attendant la
presentation au Grand Conseil d'un projet de loi.

4. Faire visiter periodiquement les ecoles par un medecin ;
dans ses visites, le soussigne a ete frappe du nombre
considerable d'affections d'yeux, sans parier d'autres affections
qui, bien que moins graves, ne laissent pas d'alterer la sante
generale et de conduire ä un etat de debilitation des generations

qui s'elevent.
5. Prescrire la construction de ventilateurs dans les salles

d'ecole anciennes.
6. Häter le moment oü les ecoles seront dotees de moyens

d'instruction uniformes et obligatoires.
Le 25 novembre 1858, Pequignot s'adresse aux commissions

d'ecole :

« Maintenant qu'au prix de sacrifices considerables, les
vieilles ecoles ont fait place ä des bailments mieux appropries
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ä leur destination, il nous reste ä veiller ä leur bonne conservation...

Les batiments que les communes ont construits ä grands
frais, elles les laissent deperir faute de reparations souvent peu
coüteuses. L'oeil est attriste en contemplant ces ruines anti-
cipees. II est vivement ä desirer que, pour arreter les progres
du mal, les commissions d'ecole fassent au moins une fois par
an l'inspection exacte des maisons d'ecole de leurs arrondisse-
ments, afin d'en constater l'etat de conservation. Elles signale-
ront, dans un rapport au Conseil municipal, les reparations a
faire et indiqueront les mesures ä prendre pour prevenir les
degradations ulterieures...

La conservation des meubles et des moyens d'enseignement,
tels que tableaux, cartes geographiques, se lie ä ceile du local.
A la question d'economie vient ainsi se joindre celle du bon
ordre. En cette matiere, les plus humbles details ont leur
importance. L'exemple que nous donnerons aux enfants, en leur
montrant I'importance que nous attachons au bon entretien de
cette partie du mcbilier de l'ecole. agira sur eux ; il concourra
a leur donner, de bonne heure, l'habitude de Vordre, de la pro-
prete soigneuse qui sait allier I'economie avec la decence...

Frequentation. — Nous touchons ici au cote le plus vulnerable

de nos ecoles, mais plus la plaie est profonde, inveteree,
plus il Importe de la bien sonder, d'en etudier exactement les
caracteres et la gravite, afin d'arriver ä determiner les remedes
ä l'aide desquels on parviendra ä la fermer, la guerir. On peut
dire qu'ici le mal est general, on pourrait meme ajouter uni-
versel ; et cependant, la frequentation reguliere de l'ecole est la
condition sine qua non de sa prosperite. Tant que nous ne serons
pas parvenus ä l'obtenir, nos autres efforts seront plus ou moins
steriles. En vain aurons-nous eleve, ä grands frais, de belles
maisons d'ecole ; en vain aurons-nous place ä leur tete des
regents capables et devoues, si la frequentation n'est pas reguliere.

Si les parents continuent ä se montrer indifferents dans
I'accomplissement d'un de leurs plus serieux 1devoirs, nous ne
recueillerons pas le fruit de nos sacrifices. Nos depenses de
temps, d'intelligence et d'argent demeureront sans compensation
reelle.

Loin de moi la pensee de vouloir dissimuler les difficultes
de notre tdche a cet egard. Nous avons ä deraciner de vieilles
habitudes, ä lutter contre l'apathie, I'interet personnel, quelque-
fois meme contre la mefiance et des prejuges systematiquement
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nourris et encourages. Cette situation, quelque inquietante
qu'elle soit, ne doit pas ebranler notre zele : nous serons secon-
des, dans la lutte, par de puissants auxiliaires : le devoir et la
loi. Que la fermete, la suite et la perseverance caracterisent les
mesures que nous prendrons ; qu'il y ait unite dans les moyens,
logique dans la gradation de leur emploi ; que le discernement
regle I'application des peines, qu'une jurisprudence constante et
generale s'etablisse pour prevenir I'arbitraire dans la repression.

Bibliotheques scolaires. — La plupart de nos ecoles sont
privees de ce moyen precieux d'alimenter les besoins intellec-
tuels des jeunes gens qui les frequentent ou qui en sont sortis.
L'inspecteur sollicite le concours des commissions d'ecole dans
les tentatives que I'autorite superieure se propose de faire pour
combler cette lacune dans nos moyens d'instruction. II ne sera
pas question de collections considerables exigeant des sacrifices
d'argent egalement considerables. II s'agira d'un choix de livres
instructifs, moraux, interessants, destines ä occuper utilement
les loisirs des jeunes gens et de nature ä leur permettre
d'augmenter la somme de leurs connaissances et de continuer,
sans maitres, l'oeuvre de l'ecole. Le goüt de la lecture, personne
ne I'ignore, preserve de bien des ecarts.

Un credit modique inscrit chaque annee au budget
communal servira ä fonder et ä alimenter ces collections ; elles
s'enrichiraient, soyez-en sürs, Messieurs, non seulement des
dons de I'autorite superieure, mais aussi de temoignages de la
munificence et de l'interet des hommes (et ils sont nombreux)
qui ont ä coeur le bien public, qui souhaitent ardemment de
voir les generations futures aspirer a d'autres jouissances que
celles qui sont recherchees par la jeunesse de nos jours. »

Un nouveau plan d'etude fut introduit dans toutes les
ecoles. II produisit rapidement des resultats satisfaisants dans
plusieurs localites. Le nouvel inspecteur ne se lassait pas :

« L'administration des ecoles primaires a pendant I'hiver
dernier absorbe presque tout mon temps ä cause des nombreux
travaux d'organisation qu'il fallait achever, des constructions
ou des reparations qu'il fallait surveiller, des instructions et des
directions aux commissions d'ecole dont il importait de
surveiller I'execution, si I'on voulait qu'elles portassent leurs fruits.
Cette inegale repartition de mon temps entre I'administration
des ecoles primaires et celle des ecoles secondaires tenait ä la
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nature meme des choses. Les ecoles primaires, en effet, sont ä
la base de l'edifice de l'instruction publique. Leur prosperity
est une condition de celle de nos colleges (rapport sur la marche
des colleges du Jura pendant I'annee 1858 ; 27 et 28 mai 1859).»

Les ecoles commencerent ä progresser dans la voie que le
chef leur avait tracee. Sous l'influence des regies precises du
nouveau plan d'etude introduit dans toutes les ecoles et grace
ä de nouvelles ressources materielles mises ä la disposition des
maitres, l'enseignement tendait de plus en plus ä revetir les
caracteres que la loi et les nouveaux reglements voulaient lui
imprimer.

« La routine domine trop dans l'enseignement. On n'assi-
gne pas au jugement la place qu'il devrait occuper. C'est tou-
jours la memoire qui joue le role principal. Les matieres de-
manderaient ä etre plus approfondies et presentees dans un
ordre plus methodique et sous une forme plus rationnelle »,
ecrit Pequignot dans un rapport du 20 mars 1860.

Dans son rapport pour l'exercice 1860 :

« Je vois avec regret que cette plaie de nos ecoles, que j'ai
dejä signalee tant de fois, I'irregularite _dans la frequentation,
ne se ferme que tres lentement... Les commissions d'ecole
malgre mes avertissements, sont d'une mollesse deplorable ä
combattre la negligence des parents ; elles ne peuvent pas se
resoudre ä recourir ä 1'intervention du juge. C'est surtout dans
le district de Porrentruy qu'elles se montrent le plus inactives.
Les parents profitent de cette incurie pour soustraire leurs
enfants a l'obligation de frequenter I'ecole...

On ne saurait croire combien les ob jets confectionnes par
les jeunes filles, groupes par espece, du facile au difficile, du
simple au complique, eveille I'emulation chez les enfants, re-
jouit et encourage les parents et convertit les incredules a
l'endroit de l'utilite des ecoles de travail...

Plusieurs ecoles recemment fondees n'ont pas encore pu
s'ouvrir par suite du manque d'instituteuvs... Cette penurie
oblige ä confier la direction des ecoles ä des hommes peu capa-
bles et pour ainsi dire etrangers ä la carriere.

La grande majorite des regents continuent ä ne pas
attacker assez d'importance au perfectionnement de leurs con-
naissances. Une fois places, ils cessent d'etudier. Au lieu d'avan-
cer, un grand nombre reculent... On a beaucoup de peine a
ranimer leur zele sous ce rapport et ä leur faire comprendre les
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consequences funestes qu'entrainerait une telle tiedeur, si eile
devait se prolonger.

L'introduction du nouveau plan d'enseignement et de
moyens d'instruction uniformes et gradues a mis un terme ä
l'espece d'anarchie qui a entrave jusqu'ä present les progres
de l'ecole. Sous l'influence de ce guide, la routine et l'empi-
risme continueront a disparaitre pour faire place ä un
enseignement rationnel. Un certain nombre de regents n'avaient pas
attendu la promulgation du nouveau plan d'enseignement pour
abandonner les voies anciennes et entrer dans les nouvelles,
aussi leurs ecoles se distinguent-elles par une superiority de
plus en plus marquee.

Le temoignage ä donner ä la generality des regents ne
peut que leur etre favorable, tant au point de vue de leur
conduite morale qu'ä celui de leur conduite religieuse... »

De longs et substantiels rapports analysent la situation de
differentes ecoles moyennes.

« A Porrentruy, la situation des partis politiques influe
sur les relations des maitres et ne permet pas d'obtenir cet
accord, cette union qui existe si heureusement a Laufon. A
Delemont, l'absence d'harmonie et d'entente complique la t&che
qui incombe ä la direction de l'etablissement. »

Retablissement de l'Ecole normale mixte des instituteurs
ä Porrentruy et de l'Ecole normale des institutrices ä Delemont.

Xavier Pequignot president de la commission
des deux etablissements

En mars I860, le Grand Conseil adoptait une loi qui reta-
blissait l'ecole normale mixte des instituteurs ä Porrentruy, teile
qu'elle existait en 1853, et l'ecole normale des institutrices ä

Delemont. L'experience faite avait ete desastreuse. On formait
des instituteurs ä la häte, en dehors des ecoles normales. Iis
etaient mal prepares. Pequignot n'avait cesse de signaler les
graves inconvenients de cette situation devenue intenable.

Les deux ecoles normales du Jura ayant ete retablies, le
Conseil-executif confia ä Pequignot, en sus de l'inspectorat de
toutes les ecoles du Jura, la presidence de la commission de
surveillance de l'un et de l'autre de ces deux etablissements.
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Xavier Pequignot se demet de ses fonctions
d'inspecteur general des ecoles

Le labeur penible et acharne auquel s'astreignait Pequignot
avait mine sa sante, tres delicate. II est meme etonnant qu'il
ait resiste si longtemps.

Le 13 juillet 1863, il adressait au Conseiller d'Etat, Direc-
teur de l'Education, une lettre ainsi concue :

« Monsieur le Directeur,

La maladie que j'ai faite l'hiver dernier, ä la suite d'une
tournee scolaire dans les Franches-Montagnes pendant les jours
de tourmente du mois de decembre, a tellement affaibli ma
sante, que je ne me sens plus ä meme de remplir comme elles
doivent l'etre les fonctions d'inspecteur des ecoles du Jura.
Les courses nombreuses et repetees qu'il me faut faire me fati-
guent beaucoup et je redoute de gravir nos montagnes ä pied,
la voiture n'y etant pas praticable. Une eure de bains que je
viens de faire a bien ameliorie mon etat, mais les forces ne sont
pas completement revenues.

Je crois, en consequence, devoir vous prier, Monsieur le
Directeur, de vouloir bien accepter et faire accepter pour le
1er octobre prochain, ma demission des fonctions que je remplis.

Permettez-moi, Monsieur le Directeur, de vous adresser mes
sinceres remerciements pour la bienveillance que vous m'avez
toujours temoignee et pour les egards dont je n'ai cesse d'etre
l'ob jet de votre part. Veuillez croire que le souvenir de cette
bienveillance et de ces egards ne s'effacera jamais de ma
memoire. C'est dans ces sentiments que je vous prie, Monsieur le
Directeur, d'agreer l'assurance du respectueux ' denouement
avec lequel j'ai l'honneur d'etre votre tres humble serviteur.

sig. Xavier Pequignot. »

Les instituteurs du Jura adresserent ä Pequignot une lettre
(22 octobre 1863), dont voici quelques passages :

« Nous avons appris avec un vif regret que vous avez resi-
gne vos fonctions d'inspecteur des ecoles du Jura, fonctions que
vous remplissiez depuis plusieurs annees avec tant de distinction
et de denouement : nous nourrissions l'espoir que votre sante
vous permettrait de continuer longtemps encore votre si utile,
mais penible mission.
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Votre retraite nous est d'autant plus sensible, Iflonsieur
I'Inspecteur, que nous perdons en vous un conseiller bienveil-
lant, un protecteur puissant, un directeur habile, impartial et
devoue, qui toujours a su tenir compte des difficultes que nous
avons ä surmonter dans l'accomplissement de nos devoirs.
Aussi, considerons-nous comme une obligation et un besoin de
notre cceur, de vous apporter l'expression de notre profonde
reconnaissance pour tout ce que vous avez fait dans notre inte-
ret ; le grand nombre d'ecoles que vous avez organisees et fait
doter d'ouvrages ou d'objets indispensables, lets societes de
chant que vous avez encouragees ou fait fonder, votre zele pour
hater le progres de I'instruction publique, le desir que vous
aviez de faire quelque chose en vue d'ameliorer encore notre
situation financiere, tout nous fait un devoir de vous exprimer
notre vive gratitude et nos sinceres remerciements.

En vous, Monsieur I'Inspecteur, nous honorons le magistrat
au caractere noble et eleve, I'homme d'ecole savant et prudent,
zele et plein de tact, qui, en donnant constamment I'exemple
de la moderation, a su comprendre la jeunesse et se faire aimer,
respecter et regretter de ses subordonnes.

Honneur done ä I'homme de merite qui, dans les differents
et importants emplois qu'il a occupes, a rendu tant de services
ä son pays

Avec le desir de voir votre successeur marcher sur vos
traces, Monsieur I'Inspecteur, nous avons la confiance de pou-
voir profiter encore de vos lumieres, de votre experience et de
vos sages conseils. Soyez persuade que nous conserverons
toujours de vous un doux et affectueux souvenir. Puissiez-vous
jouir, duns votre nouvelle carriere, de la sante et de la force
necessaires, comme vous jouissez dejä de l'estime et de la
reconnaissance de vos concitoyens C'est le vceu que nous formons,
Monsieur I'Inspecteur, en vous priant d'agreer l'hommage de
notre sincere et respectueux denouement.

Le 30 septembre 1863.
Les instituteurs de l'arrondissement du Jura. »

Xavier Pequignot reste inspecteur des ecoles secondaires
et est appele au poste de professeur d'histoire et de litterature

ä l'Ecole cantonale de Porrentruy

Le gouvernement fit droit ä la demande de demission en
remerciant Pequignot des excellents services qu'il avait rendus.
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Mais il le pria de conserver l'inspectorat des ecoles secondaires
du Jura. Pequignot accepta et fut en outre appele au poste de
professeur de litterature et d'histoire ä l'Ecole cantonale de
Porrentruy. II continua de se distinguer par sa superiorite, son
tact, sa ponctualite et son impartiality constante. Excellent
professeur, il sut s'attacher l'affection et d'admiration de ses eleves.
II eut sa place marquee dans la commission des ecoles primaires
de Porrentruy et en occupa la presidence, jusqu'ä sa mort, sur-
venue le 13 juillet 1804.

Xavier Pequignot, homme de lettres, historien, orateur,
un des fondateurs de la Societe jurassienne d'Emulation

La carriere litteraire de Xavier Pequignot n'a pas ete moins
brillante que sa carriere politique, militaire et pedagogique. De
solides etudes classiques et un don naturel ont fait de lui un
bon ecrivain. II entretenait des relations suivies avec les homines

de lettres et etait: souvent ä Corgemont l'höte du doyen
Morel. II savait mettre en valeur l'expression des sentiments
les plus profonds. Ayant l'amour de la langue frangaise, il ma-
niait la plume avec aisance. Son imagination etait vive et coloree;
son esprit prompt et lucide ; son style correct, tempere, elegant,
noble et clair comme sa parole. Pour s'en convaincre, il faut
lire ses articles parus dans L'Helvetie, ses ecrits qui traitent
des sujets les plus divers, ses discours bien construits, sa corres-
pondance privee.

En 1847, il fit imprimer, pour ses amis, deux opuscules d'un
haut interet : « Etudes sur le canton de Berne » et « Esquisses
litteraires ». Originalite, independance d'esprit, sens de l'obser-
vation, humour, elevation de la pensee et coloris du style,
telles sont les qualites de ces brochures. On y trouve notam-
ment des considerations fort judicieuses sur l'organisation et
l'etat de l'instruction publique dans le canton de Berne.

Pequignot critique le manque d'homogeneite, de combinai-
son et d'ensemble qui a marque la reorganisation scolaire apres
1830 et insiste sur la necessite de fortes etudes pour donner ä la
Republique les hommes .capables dont elle a besoin. Puis il se
livre ä des reflexions judicieuses sur l'indifference de la Suisse
pour ses richesses litteraires. Dans un apergu de notre litterature

nationale, l'auteur denonce le coupable dedain que professe
un nombreux public pour les arts, les lettres et les sciences.
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Dans son « Histoire litteraire de la Suisse romande », Virgile
Rossel declare :

« Un Jurassien qui jut un eminent pedagogue, le lan-
dammann Xavier Pequignot, s'est revele dans les trop rares
opuscules que nous avons de lui, erudit agreable et fin lettre.
Accordons au moins un mot de souvenir ä ses « Esquisses litte-
raires » (1847) et cituns-en ce passage eloquent, oü apres avoir
gemi de ce que tout notre orgueil national se concentre sur les
hommes politiques et les hommes de guerre, l'auteur s'ecrie :
« L'histoire litteraire de la Suisse est encore ä faire ;
aucun ecrivain n'a entrepris, jusqu'ä nos fours, de
presenter ä la nation l'inventaire fidele de ses richesses intellec-
tuelles... Que sont, en effei, dans le cadre d'une histoire
litteraire, les nomenclatures, les notices, les recherches et autres
materiaux que nous a legues le siecle dernier Squelettes bio-
graphiques, ebauches sans chair et sans couleur, productions
tombees nues et froides des mains de l'auteur, sans que l'en-
thousiasme n'ait souffle la vie Eh bien, ces monographies,
toutes seches et arides qu'elles soient, ces dissertations de chif-
fres et de dates, ces complications indigestes, notre indigence
actuelle nous force ä les regretter. «

« Les regreis de Pequignot n'ont pas ete vains, ajoute
Virgile Rossel. « Un de ses compatriotes (*) a entrepris de com-
bler la grosse lacune signalee en 1847 dejä. Pequignot n'aurait
peut-etre pas ete satisfait de l'ceuvre ; il eüt ete sensible ä l'ini-
tiative et ä l'effort, ce brave homme de talent qui aimait d'un
amour egal sa belle langue frangaise, sa bonne Suisse romande
et sa petite patrie jurassienne. »

Les Biographies jurassiennes. — En collaboration avec
X. Kohler, Pequignot entreprit la publication de « Biographies
jurassiennes » (1848). Signalons-en quelques-unes dont Pequignot

est l'auteur :

La Vie du « Cure Blanchard », de Soyhieres.

« Aucune ceuvre exterieure ne sert sans la charite. Cette
maxime, le venerable ecclesiastique que fut l'abbe Blanchard
l'a mise en action, il en a ete le commentaire vivant. Sa longue
carriere n'a ete qu'une ceuvre continue de charite. A la fois le

i) Notre grand Virgile Rossel lui-meme.

7
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pretre, le medecin et le juge de ses paroissiens, il avait le coeur
de St-Vincent de Paul, son äme ardente et douce ä la fois...
Tout pour les autres, rien pour moi, telle etait sa devise. II
s'exhalait de sa personne un tel parfum de vertu que tout ce
qu'il disait en etait comme penetre... II ne comprenait pas, di-
sait-il, qu'un pasteur put exprimer une opinion de nature ä
froisser une partie de ses ouailles. Son äme delicate eüt craint
de blesser, lui qui n'avait appris qu'ä guerir. »

La Vie de Madame Marie-Eve Ostertag, premiere Supe-
rieure des religieuses hospitalieres de Porrentruy, nee en 1738,
decedee en 1812. «Femme courageuse, intrepide et enjouee,
d'une piete douce et communicative, eile etait devenue populaire
parmi les troupes frangaises qui occupaient Porrentruy. Le
general Delmas, qui respectait si peu les choses religieuses,
aurait fait un mauvais parti ä celui qui se serait permis d'atta-
quer devant lui cette vaillante femme, comme il l'appelait. Elle
sauva I'etablissement qu'elle dirigeait. Sa vie ne fut qu'un long
et heroique denouement aux souffrances humaines. »

La « Biographie de l'abbe Denier », « cet homme qui fit
tant de bien avec si peu de bruit » et dont Pequignot fut l'eleve.

« Que de fois », ecrit-il, « celui qui consacre ces lignes ä la
memoire de son excellent maitre, a gravi avec lui la colline de
Lorette, ou etudie pres de la chapelle les moeurs des abeilles,
innocentes et douces occupations, dont le charme, apres 20 ans,
se retrace encore vivement ä sa memoire

Le 30 janvier 1833, I'abbe Denier s'eteignit doucement, au
milieu des larmes de ses amis, leur leguant I'exemple d'une
belle vie, consacree toute entiere au service de l'humanite. C'est
ä Lorette qu'il voulut etre inhume, au pied de la vigne qu'il
avait plantee et non loin de ses eheres abeilles, dont les
generations viennent en bourdonnant cueillir le miel des fleurs que,
dans leurs promenades du soir, ceux qui I'aimerent deposent
sur sa tombe. »

La Vie de « Jean Amedee Watt », « cet homme extraordinaire,

qui avait regu de la nature l'etincelle du genie, qui tenait
d'une main egalement sure et exercee le compas de la science
et l'outil de l'artisan ; dont I'intelligence abordait les plus
hautes questions metaphysiques avec la meme aisance qu'elle
descendait aux plus humbles details de l'economie rurale ; pour
qui surprendre ses secrets ä la nature etait chose aussi fami-
liere que d'executer une sonate. Citoyen philanthrope et maitre
egoiste ; pratiquant la vertu par temperament et par raison
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plutöt que par amour pour eile ; vulgaire dans ses habitudes,
eleve dans ses pensees ; ne demandant rien aux sens et tout ä

l'esprit ; genereux par raison, etroit par caractere, simple et
desinteresse par nature, ambitieux par combinaison et par
calcul ; la raison meme dans ses preceptes, la bizarrerie dans sa
conduite, Watt a ete un phenomene dans Vordre moral comme
dans Vordre intellectuel. Cette enigme humaine, nous croyons
pouvoir I'expliquer ainsi : Watt avait les passions de Intelligence,

mais celles qui devaient faire contre-poids, les passions
du cceur lui manquaient. »

« La desolante maxime de Frederic-le-Grand : Sucer
l'orange, puis jeter l'ecorce », c'est par ces mots que debute
rimposante biographie de 1'« Avoyer Neuhaus ». Cette grande
figure qui domina son epoque est restee synonyme de progres
et d'honneur national. Dans des pages attachantes et d'un grand
style, Pequignot retrace des scenes emouvantes et toute une
periode que Neuhaus domina de son genie politique.

Collaborateur du « Bulletin litteraire », ami des lettres et
des arts, Xavier Pequignot fut l'un des treize membres fonda-
teurs de la Societe jurassienne d'Emulation, avec Stockmar,
Thurmann, Bodenheimer, Cuenin, Daguet, Dupasquier, Durant,
X. Kohler, D. Kohler, Marchand, Ribeaud et Trouillat. Durant
plusieurs annees, il en fut le vice-president et fit partie de la
section de Porrentruy. En cette qualite, il presenta plusieurs
travaux : j'ai dejä cite ses Etudes concernant le Grand Conseil
et le Conseil-executif de Berne sous la constitution de 1831.

En voici d'autres :

« Vues sur la reorganisation du Gymnase de Berne ».
Pequignot demande pour l'enseignement un equilibre fonde sur la
valeur relative des branches et reclame l'unite indispensable
que Ton n'obtiendra que par la formation d'une commission
d'etude, la meme pour tous les gymnases du canton

« Etudes sur le Conseil national » et « L'Histoire nationale
du Jura bernois » de 1793 ä 1848, envisagee principalement au
point de vue administratif et financier.

« Travaux sur l'ecole normale de Porrentruy ».

« L'Analyse de l'histoire des revolutions de la langue fran-
gaise », de Wey.

« Causes de la decadence des etudes ä l'epoque actuelle ».
Selon lui, elles sont de deux especes, les unes physiologiques,
les autres psychologiques. « Les methodes nouvelles ont rompu
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l'equilibre entre les facultes physiques et les facultes intel-
lectuelles ».

« Antiquites celtiques et romaines du Canton de Berne »,
par A. Jahn et Xavier Pequignot. Pequignot a redige la partie
qui concerne le Seeland et le Jura.

« Esquisses biographiques des deux Froidevaux », origi-
naires du Noirmont, membres d'une famille qui illustra le sol
natal en Autriche. lis s'y distinguerent, l'un conune juriscon-
sulte ä la Cour de Vienne ; il fut redacteur du Code criminel
on vigueur jusqu'en 1828, le second fit partie du Chapitre
imperial d'Olmutz.

« Historique de l'impöt fancier du Jura ».

Rapports tres interessants sur « La Pierre percee de Cour-
genay », « la Fille de Mai ».

Pequignot, en suivant pas ä pas M. Brosy dans son ou-
vrage sur « Les Celtes et les anciens Helvetes », nous reporte
ä l'origine de ces peuples.

Commentant le travail de M. Hottinger sur « Escher de la
Linth », Pequignot publia dans « La Revue Suisse » un rapport
approfondi dans lequel il a retrace la carriere brillante et paci-
fique de l'homme d'Etat, la philanthropic de l'industriel, qui
entreprit le dessechement de la Linth, les labeurs feconds de
l'homme de science qui crea la geologie des Alpes de la Suisse
Orientale et explora le premier notre Jura.

Analyse des differents Memoires sylvicoles de Marchand.
Etude sur 1'« Alpenrosen » de 1854 et traduction du « Recit

d'une mission federale au Tessin en 1682 ».
Le Berner Taschenbuch de 1854 contient un travail

interessant de M. Bioesch sur deux missions de Biennois ä Paris en
1796 et 1797. Apres avoir trace le sommaire de cet ouvrage,
Pequignot donne une traduction de la notice sur « Le Rubis de
Wattenwyl », par M. Lauterburg.

Rapport sur l'ouvrage de Gervius « Introduction ä l'histoire
du XIXmc siecle », dans lequel l'auteur s'attache principale-
ment ä caracteriser notre siecle au point de vue de la civilisation

et de la politique.
Catalogue de la bibliotheque de Fribourg.
« Essais d'une histoire comparative des institutions repu-

blicaines de l'antiquite. »

L'auteur y montre sa connaissance de l'histoire greco-
latine. II nous depeint tres justement la conception politique
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des anciens, en faisant ressortir que Piaton, Aristote et Ciceron
se sont tous prononces contre les extremes en matiere politique.

L'auteur fixe particulierement l'attention sur l'esprit de
mesure et de moderation qui distingue Aristote, lequel a pose
la plupart des principes developpes par les publicistes
modernes. Pequignot expose ensuite les vues du philosophe grec
sur la propriete et la famille. II montre comment ce penseur
a combattu, par anticipation, le communisme en puisant des
arguments dans la nature humaine.

« Du luxe de la table et des vetements chez les Romains ».

Remarquable discours prononce ä Delemont en 1863, ä l'ou-
verture de l'Assemblee de la Societe jurassienne d'Emulation.

Communication d'un « Memoire de Moreau », ancien mem-
bre du corps legislatif sous l'Empire. Ce document a trait ä la
reunion de notre pays ä la France et jette un nouveau jour sur
cette epoque de notre histoire.

Travail sur la « Situation de I'Instruction publique dans le
Jura depuis 1857 ».

« La relation de la Grammaire frangaise avec la grammaire
latine ». Pequignot decrit l'influence du latin sur la formation
des langues qui en sont filles, notamment sur celle du frangais.

Dans un episode tire du « Voyage dans le Muottathal »

de Feierabend, il nous fait un interessant recit de l'expedition
des Francais dans les cantons primitifs.

Xavier Pequignot, auteur de remarquables necrologies. —
L'erudition de Pequignot se manifestait dans les domaines les
plus divers. On ne saurait parier de cet ecrivain sans signaler

les necrologies qui sont sorties de sa plume. Une des plus
belles et des plus emouvantes est celle de Monseigneur Joseph
Antoine Salzmann, eveque de Bale, ne en 1780, decede en 1854,
avec lequel Pequignot entretenait des relations d'amitie.

« C'est une grande sagesse de ne point agir avec precipitation

et de ne point s'attacher obstinement ä son propre sens.
Faire toujours bien et s'estimer peu. La vie entiere du venerable

prelat semble resumee dans ces belles maximes tirees de
I'« Imitation de Jesus-Christ ». Elles caracterisent admirable-
ment cet homme eminent par le coeur plus encore que par
Vintelligence. Humble d'esprit, ardent de charite, admirable
de prudence et de moderation, plein de serenite et de calme
dans le danger, il faudrait pour trouver des vertus compara-
bles aux siennes remonter aux premiers siecles de l'Eglise.
Mgr Salzmann avait I'ame douce et tendre de Fenelon, sa can-
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deur et son denouement genereux. A ses qualites d'ou nait la
bonte dans sa plus belle acception, il unissait une hauteur de
raison et une sürete de jugement qui rappelaient les penseurs
du XVIIme siecle. Son egalite d'&me pouvait se comparer ä celle
d'un sage... Ferme sans obstination, condescendant sans fai-
blesse, Mgr Salzmann avait compris notre epoque. Sans com-
promettre les droits de l'Eglise, il sut tenir compte des
exigences du temps, et faire ä la paix confessionnelle ou politique
les sacrifices dont eile etait le prix. Ces concessions s'arretaient
toujours aux limites du droit. Malgre l'amenite de son carac-
tere et la douceur de ses manieres, il ne trouva pas toujours
dans les gouvernements les egards qui lui etaient si legitime-
ment dus...

La langue latine lui etait tres familiere et il la parlait avec
une pimplicite elegante qui rappelait les commentaires de
Cesar...

Deux jours avant son deces, l'auteur de ces lignes avait eu
l'honneur de l'entretenir encore et de passer une heure au palais
episcopal.

En terminant cette notice, nous sentons notre cceur s'at-
tendrir. Le venerable vieillard nous honorait de son affection.
Bien des annees il a ete notre guide et notre conseil ; qu'on
nous vermette au milieu du deuil general, I'expression de ces
regrets personnels ; ils expliquent pourquoi nous n'avons pas
voulu laisser ä d'autres mains le soin pieux de retracer les
principaux traits de cette belle et touchante vie. C'etait pour
nous une dette ä acquitter. »

Cette noblesse de langage, cette majeste, cette cadence, ce
style d'une purete classique ne laissent pas de nous
impressionner.

Pequignot a laisse d'autres necrologies. Mentionnons-en
quelques-unes :

« Monsieur Antoine de Tillier ».

« Le Grand Conseil le comptait parmi ses orateurs les plus
distingues. Doue d'une grande facilite d'elocution, il aimait ä
prendre la parole dans les discussions importantes. Son talent
ne s'elevait jamais plus haut que dans les questions politiques,
il y deployait un rare savoir, une eloquence nourrie et substantielle.

La clarte, la methode et l'abondance caracterisaient ses
discours. II possedait ä un haut degre, chose rare dans le Grand
Conseil de Berne, le tact oratoire et le langage parlementaire.»
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« M. Antoine Kohler »,

« veritable ornement du barreau qui a tenu pendant plus de
40 ans le sceptre de l'eloquence judiciaire dans notre pays.
L'eclat de ses plaidoiries, lorsque l'age eut muri son eloquence,
attirait la foule au tribunal et l'auteur de ces lignes se rappelle
encore avec un vif sentiment de plaisir ces belles luttes ora-
toires auxquelles, jeune encore, il lui jut donne d'assister. Les
connaissances de M. Antoine Kohler ne se bornaient pas ä
Celles des lois ; il avait fait une etude approfondie de la litte-
rature, de l'histoire et de la philosophie. L'auteur de ces lignes
I'a souvent entendu traiter avec une veritable superiority, des
questions d'art et de poesie. »

Les necrologies d'Adrien Lestock, de Joseph Kohler, celle
de Madame Thurmann, « cette femme d'un rare merite qui
n'etait pas seulement distinguee par les dons de l'esprit, et par
les qualites du cceur, mais aussi par une haute raison ec une
grande force de caractere...

« En esquissant les quelques traits de cette belle vie, nous
ne sommes que l'echo de la voix publique. Elle ne veut pas que
de pareils merites restent ensevelis dans I'oubli. Les generations

actuelles ont trop ä apprendre de celles qui s'en vont pour
que nous ne croyons pas devoir presenter ä leur imitation un
des plus beaux exemples que ces dernieres nous laissent en
disparaissant. »

La necrologie de A. F. Belrichard, « cet homme au caractere

vif et mordant. II avait son franc-parler, il ne voulait pas
qu'on le lui ötät. Pour apprecier son coeur, il ne fallait pas
s'arreter ä cette surface, quelquefois cm peu rude et äpre,
comme l'acier de l'Erguel. Sous cette ecorce, il cachait un cceur
excellent, et une veritable sensibilite. C'etait un ami devoue.
Ses adversaires politiques, que son caractere entier et sa verve
caustique avaient quelque peu multiplies, le trouverent tou-
jours pret ä leur tendre la main de la reconciliation. »

La necrologie de Monsieur Kasthofer.
« Vieilli au service de son pays, M. Kasthofer a subi la

destinee des hommes publics dans les democraties ; il est mort
presque oublie. Cette ingratitude, tache honteuse des gouver-
nements libres de notre epoque, avait deja ete le partage, il y
a quelques annees, d'un autre Bernois, d'un rare merite, M. le
president Koch.
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L'äme se serre d'une douloureuse tristesse ä la vue de cette
recompense reservee ä une longue carriere de devouement et
de talent.

Puissent ces quelques lignes montrer que le souvenir des
services rendus ä notre pays par M. Kasthofer, loin d'etre
oublies avec le temps, lui survit pour honorer sa memoire. »

Xavier Pequignot, orateur. — Pequignot maniait la parole
avec une superiority incontestee. Son eloquence etait vive et
ardente. Elle avait sa source dans une sensibilite profonde et
dans une fierte d'äme que les esprits mesquins prenaient pour
de l'orgueil. On pourrait dire de lui : « Pectus est quod disertos
facit ».

Impressionnable et d'une sante precaire, il communiquait
rapidement l'emotion qu'il ressentait lui-meme. L'intonation
de sa voix etait vibrante, son geste anime et sa physionomie
expressive. La noblesse de ses sentiments et la chaleur de son
äme passaient dans son attitude comme dans ses paroles.

Pathetique dans les questions de principe qui lui tenaient
ä cceur, ou dans les choses graves de l'Etat, il exprimait toutes
les nuances de la pensee. Journaliste, magistrat, biographe,
homme de lettres et historien, Xavier Pequignot fut encore
un orateur ne.

Extraits de deux lettres de Xavier Pequignot

J'ai eu entre les mains l'original de plusieurs lettres que
Pequignot adressa ä Gaullieur, alors professeur ä Lausanne, et
ä Daguet, directeur de l'Ecole cantonale de Fribourg.

Le 24 decembre 1845, peu de temps apres son election aux
fonctions de landammann, il ecrivait ä Gaullieur :

« J'ai hesite longtemps avant d'accepter mon election.
Comme vous, je suis decourage et j'augure mal de l'avenir de
la Suisse... II a fallu les efforts reunis de mes compatriotes du
Jura pour me faire accepter. Je me suis resigne, c'est le mot,
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sauf ä poursuivre, au bout de l'annee, l'accomplissement de
mes projets.

J'avais l'intention de quitter le canton de Berne pour me
livrer exclusivement ä mes goüts litteraires. Mon eloignement
me coütait d'autant moins que les pertes sensibles que je viens
de faire dans ma famille ne me rattachaient plus au pays que
par de faibles liens. La mort de mon frere l'avocat avait ete
suivie de bien pres par celle de mon pere. Cette terrible
secousse morale m'avait tellement ebranle que l'eloignement
seul semblait me promettre une diversion salutaire. Mes me-
sures etaient dejä prises. Celibataire et disposant d'un petit
patrimoine, je pouvais m'epargner un travail trop assidu pour
ma sante chetive.

C'est dans cette situation qu'est venue me surprendre mon
election. En acceptant, je n'ai pas renonce ä mes projets ; je
n'ai fait que les ajourner. Lorsque j'aurai paye ma derniere
dette ä mon pays, je veux renoncer completement ä la politique

; avec les elements qui depuis quelques mois sont arrives
ä la surface, eile est faite pour degoüter tout citoyen de quelque
valeur morale et intellectuelle.

Les mauvaises passions surgissent de partout. Dieu sait
si nous ne marchons pas vers un denouement comme celui de
la Republique helvetique.

A Porrentruy, le decouragement gagne les plus zeles.
Delemont est toujours en proie ä de petites divisions locales.
Partout, l'impulsion manque. Si on agit, c'est isolement, sans
accord, sans concert. En un mot, ce qui manque, c'est une tete,
un chef.

M. Thurmann m'a demande de vos nouvelles ; le decouragement

s'est empare de lui ä un tel point qu'il est rentre dans
la vie privee la plus complete. Rien n'a pu le decider ä repren-
dre meme la direction du College de Porrentruy. II travaille ä

un ouvrage geologique fort interessant, dit-on, M. Marchand
prend la fuite au seul mot de politique. II fait de l'agriculture
et de la sylviculture. M. Sylvain Theubet est mort d'une affection

de poitrine. Porrentruy est mort plus encore que de notre
terrips. On dit que M. Stockmar, fatigue lui aussi de la politique

et de ses deceptions, fait du fromage dans une ferme qu'il
a acquise ä quelque distance de Delle. »
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Dans une lettre ä Daguet, du 4 mars 1852, il expose ses
vues sur la Societe jurassienne d'Emulation, recemment fon-
dee. II se resout avec peine ä abandonner la conception plus
large et plus feconde qu'il avait de son activite :

« Quelle figure fera la societe, avec son organisation
actuelle, vis-ä-vis des autres societes litteraires de la Suisse

Le mode de publicite admis permettra-t-il d'accueillir
des travaux de longue haieine Vous savez tout ce qii'ils per-
dent ä etre coupes et publies par fragments... La contribution
financiere me parait fixee trop bas. Que voulez-vous que nous
fassions avec la somme minime qu'elle produira Mais l'im-
portant est que la societe s'organise et vive. Voilä la question
qui doit dominer toutes les autres... »

Daguet avait prie Pequignot de lui faire connaitre ses
observations sur diverses parties d'un ouvrage qu'il allait pu-
blier. Pequignot lui ecrit :

« La lecture des livraisons que j'ai eues entre les mains est
attachante et pleine d'interet. Le style en est elegant, correct,
coulant. Peut-etre pourrait-il, par ci par lä, etre un peu pliLS
lerme et un peu plus nerveux...

Continuez, eher Monsieur, les hommes d'etude vous sau-
ront un gre infini de votre zele ; ils devineront dans vos essais
ce que vous serez un jour... un bei avenir vous attend. »

Xavier Pequignot, homme d'envergure et de realisation

La vie de Pequignot fut debordante d'activite. Jamais täche
ne lui parut trop difficile ; jamais devoir ne lui sembla trop
penible ; il attachait ä son accomplissement une reflexion pro-
fonde et une logique imperturbable. Ses nombreuses initiatives,
ses oppositions, ses pointes piquantes, voire ses tendances par-
fois audacieuses ne depassaient jamais la mesure et restaient
respectueuses des traditions.

Homme d'Etat, e'est par altruisme que, telle une pierre
precieuse projetant de brillants faisceaux, il eclairait les
contours sombres et poussiereux des institutions politiques. Philo-
sophe, il construisait sur le roc et visait en toute chose ä yne
action coordonnee et logique. Pedagogue, il etait penetre de
latinite, mais savait y introduire les elements d'autres cultures
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avec lesquelles il avait pris contact. En definissant le
programme de l'Ecole industrielle du Locle, il relevait l'importance
de la langue maternelle, tout en insistant sur le fait qu'elle
devait se plier aux progres de la vie.

Ses qualites allaient bien au delä des specialites auxquelles
il se vouait. Tout l'interessait. II pressentait l'importance des
recherches scientifiques. Ne crea-t-il pas, au Locle, un labora-
toire de chimie et un cabinet de physique En introduisant la
geologie dans les programmes, ne se montrait-il pas perspicace?

Alors qu'aujourd'hui l'Etat penetre de plus en plus dans
la sphere individuelle et parfois meme devient legerement
tentaculaire, Pequignot, lui, provoquait des orages et des tem-
petes pour ranimer la vie publique et la sortir de sa lethargie.
C'etait un animateur et un organisateur. Si l'occasion lui en
avait ete donnee, cet homme qui visait toujours a une creation
parfaite, le « Systeme complet », comme il disait, eüt peut-etre
realise des choses plus etonnantes encore.

A maintes reprises, il declara que les actions politiques,
les etudes et l'education en general empruntent trop facilement
le chemin des specialisations, entrainant ainsi le morcellement
des idees creatrices au profit d'une technique automate. II ne
cessa de signaler le danger que courent les entreprises non
coordonnees. II n'est pas un de ses discours qui ne reclame des
chefs capables de concevoir les evenements dans l'ensemble de
leurs consequences previsibles et pour un laps dei temps
süffisant.

II procedait d'un esprit mathematique. Si les formules
qu'il employait n'en etaient pas le symbole explicite, ses rai-
sonnements et ses developpements ressemblaient neanmoins ä
ceux d'un mathematicien. Pour analyser ou resoudre tel ou tel
probleme, Pequignot se servait de ce qu'il appelait son « scalpel

», instrument incisif et pret ä intervenir ä tout moment et
en toute circonstance. Sa pensee suivait imperturbablement les
symptomes morbides de l'organisme national ; il etait toujours
sur le qui-vive.

Courageux et sür de lui-meme, il ignorait la pusillanimite
qui, trop souvent, est monnaie courante.

Pequignot avait des connaissances encyclopediques. C'est
ainsi qu'il fixa l'attention sur les mathematiciens Bernouilli et
Euler de Bale, Juste Burgi de St-Gall, Paracelse le novateur en
medecine. II reclama un monument pour le grand Albert de
Haller, et son voeu fut exauce. Grand admirateur de la biblio-
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theque de l'Abbaye de St-Gall, il y decouvrit d'anciens ma-
nuscrits, dont il sut mettre la valeur en relief. Les collections
et les musees le passionnaient.

Sa conception generale de la vie prenait sa source dans la
croyance en Dieu. Sans doute lisait-il et meditait-il 1'« Imitation

de Jesus-Christ », car il citait souvent des maximes tirees
de ce livre, le plus beau qui soit sorti de la main des hommes,
puisque l'Evangile n'en vient pas, selon la belle expression
d'un ecrivain frangais.

Pequignot ne vivait pas du produit d'une fortune, il etait
l'egal d'un ouvrier gagnant son pain quotidien.

Respecte de tous, il resta humble de caractere. Sans se
plaindre et en depit d'une sante precaire, il fit face ä des
devoirs ecrasants. Les nerfs disciplines par une volonte inflexible,
il travaillait sans reläche, ne refusant jamais ses services.

II est difficile aux hommes de notre generation de se re-
presenter les merites et le sto'icisme de ce fils d'horloger et de

paysan franc-montagnard, mort ä l'äge de 59 ans. Que son
exemple, tel un phare, eclaire la route des Emulateurs.

Conclusion

Magistrat, militaire, pedagogue, journaliste, homme de
lettres, historien, biographe et orateur, telle apparait, entouree
de l'aureole du chretien, cette grande figure du passe jurassien.

Esprit superieur et universel, il avait de vastes horizons et
des vues elevees, des conceptions et des principes qui conser-
vent leur valeur en tout temps et en toute circonstance. Le
dernier landammann de la Republique de Berne n'etait pas de
ceux qui se servent du pays, mais de ceux qui le servent. II
avait compris que, dans ia democratie comme dans tout autre
Systeme de gouvernement, les partis se transforment, se forti-
fient, s'affaiblissent ou disparaissent peu ä peu, aiors que
d'autres surgissent. Mais s'il savait que les hommes et les partis
passent, il savait aussi que le pays demeure et, avec le pays,
les devoirs que ses enfants ont envers lui.

II aurait sans doute applaudi aux fortes, tres fortes paroles
que prononcait, le 12 septembre 1946, mon ami Rodolphe Ru-
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battel, president du Conseil d'Etat vaudois, ä la Journee offi-
cielle du XXVIIme Comptoir suisse, ä Lausanne :

« Dans trop de milieux, I'on reduit trop souvent la proportion
et le sens des luttes d'aujourd'hui ä la proportion de

preoccupations partisanes, de succes de detail, de formales
vides de substance, ä la mesure aussi de I'argent et de l'orgueil...

Le sens et le goüt de la culture s'obscurcissent, nous allons
trop vite, nous nous batons sans raison et sans but, parce que
nous ne voyons plus I'universel... »

En esquissant la noble silhouette de Xavier Pequignot,
peut-etre suis-je reste inferieur ä mon sujet. Du moins aurai-je
essaye de combler, car eile devait l'etre, une lacune manifeste,
allegeant ainsi la dette de reconnaissance que le pays contracte
envers ceux qui se sacrifient pour lui.

A l'Assemblee generale de la Societe jurassienne d'Emu-
lation, tenue ä Porrentruy le 28 septembre 1882 — 64 ans ont
passe depuis lors, — un poete jurassien donna lecture de quatre
sonnets intitules : « Les Amis absents : Xavier Stockmar, Xavier
Pequignot, Celestin Nicolet et Louis-Valentin Cuenin ». II y
avait deja 18 ans que Pequignot etait mort. Voici les beaux vers
que lui consacra Xavier Kohler :

« O dernier landammann de Berne la puissante,
Je ne redirai pas tes civiques vertus,
Quand, montant ä l'assaut des lois de faux Brutus,
Ta voix a refrene la tourbe fremissante.

Tour ä tour magistrat, soldat — je ne vois plus,
Dans ton riche passe, que I'heure eblouissante
Ou tes soins ont rendu I'ecole florissante
Et de I'Art releve les autels abattus.

Stockmar, Thurmann et toi, vous etiez nos Mecenes.
Oui, vous guidiez nos pas aux regions sereines
Ou I'ame se retrempe ä l'etude du Beau.

Cette plume correcte, elegante et facile,
Sous tes doigts ce burin toujours ferme et docile,
Fallait-il avec toi l'empörter au tombeau »
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