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« DE L'HUILE DANS LES ROUAGES DE LA MACHINE »

La censure vaudoise ä pied d'oeuvre

Silvio Corsini

En
fevrier 1805, le juge de paix du cercle de Lausanne est charge par le Departement de

legislation d'enqueter sur les circonstances de la publication, en 1803, d'une reedition du

Cours de geographie de Frederic-Samuel Ostervald1 contenant « divers passages qui presenters
les faits historiques dans un sens plus ou moins inexact, et dans un style inconvenant ä l'egard

des puissances allies».2 Sont en fait concernes six brefs passages critiquant la conduite de la

France pendant la Revolution helvetique. L'imprimeur Luc Vincent3 et le libraire Jean-Andre

Fischer4, auxquels le juge demande si ce livre a ete presente au censeur avant parution, esquivent

la question: «lorsqu'ils ont entrepris et commence la reimpression de cet ouvrage, il n'existait

pas alors de censure ». Les autorites ne sont pas dupes. Remarquant qu'il contient les constitutions

suisses adoptees le 19 fevrier 1803, elles en concluent qu'il « n'a pu etre imprimö que depuis

l'organisation du canton de Vaud et sous l'empire des lois qui le regissent»; en consequence, il

est interdit de vente et son utilisation dans les ecoles d£fendue.5 Pour justifier cette decision, le

Petit Conseil invoque le r£glement bernois de 1768 sur la police des imprimeries, selon lequel

aucun livre ne peut etre mis sous presse sans le visa des censeurs etablis.

Cette affaire appelle deux remarques. La deposition des editeurs revele une difference fonda-

mentale entre le sens qu'on pretait au mot « censure » au debut du xixe siecle et sa signification

actuelle. Si, pour nous, la notion de censure recouvre toute intervention, de la part des autorites

politiques ou religieuses, voire de tout autre pouvoir, aux fins d'empecher la circulation ou la

1 Frederic-Samuel Ostervald (1713-1795) La premiere
edition remontea 1757 (Neuchätel, Sinnet)

2 ACV, KVII d 15, «Censuredeslivres», 25fevrier 1805

3 Lukas Vincenz (dates inconnues), imprimeur bälois

immigre ä Lausanne Son nom a btb francise en Luc
Vincent

4 Jean-Andre Fischer (dates inconnues). naturalise en
1796, il devient bourgeois de Lausanne, neveu de

l'imprimeur et libraire Jean-Pierre Fleubach

5 Cette interdiction suscita I'envoi au censeur vaudois
d'une longue lettre de l'homme de lettres genevois
Jean-Pierre Berenger, directement implique dans la

reedition de cet ouvrage. Elle contient des reflexions

critiques sur la censure d'autant plus interessantes
qu'eiles proviennent d'un homme qui avait connu sous
I'Ancien Ftbgime la proscription suite ä la publication
d'ecritsjuges incendiaires lors des troubles de Gendve

(ACV, K VII d 15, «censure des livres», 12 mars 1805)
Voir un extrait de cette lettre ci-dessous, en annexe
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publication d'un document juge irrecevable, elle s'applique pour un homme vivant en 1800 ä un

champ plus restreint, soit le controle prealable des ecrits, qui soumet les auteurs et les editeurs ä

une censure avant publication. Sous I'Ancien Regime comme au debut du xix'siecle, les interventions

posterieures ä la publication ne participent pas d'une logique de censure mais d'une decision

de police. La nuance n'est pas insignifiante. Quand les revolutionnaires frangais abolissent

solennellement la censure, en 1791, apres avoir reconnu le droit de tout citoyen ä « parier, ecrire

et imprimer librement»(Declarations des droits de l'homme, art. XI), ils liberent les auteurs et les

editeurs du devoir de toute censure prealable mais se reservent expressdment la possibilite

d'intervenir apres coup pour punir les abus manifestes. En abolissant la censure prealable, les

constituants se demarquenttoutefoisfranchement du regime en usage dans la plupart des Ictats

depuis le xvi'siecle en matiere de controle des livres. La France rejoint alors le camp des pays les

plus liberaux: les Provinces-Unies, qui ne connaissent pas de censure prealable, I'Angleterre, ou

la liberte d'imprimer est garantie des 1688 par le Bill of Rights, la Suede, ou la censure est suppri-

mee en 1774 par ordonnance royale, ou encore les Etats americains recemment liberes de la

tutelle anglaise.6 Meme si une surveillance reactive des imprimes a existe sous I'Helvetique,

comme dans tous les etats oil la censure avait ete abolie, Luc Vincent et Andre Fischer etaient

done fondes de pretendre qu'avant la Mediation, la presse (au sens large, incluant toutes les

productions imprimees) etait libre.

La seconde reflexion qu'inspire interdiction du Cours de geographie d'Ostervald a trait ä la

reference explicite du Departement de legislation vaudois au reglement bernois de 1768. Pour

surprenant que cela puisse paraitre, la question de rediger une loi sur la presse ne preoccupe pas

lesautorites vaudoises avant 1819. Un air nouveau, nourri de liberalisme, souffle alors, en Suisse

comme ailleurs.7 Suite ä une petition adressee au Grand Conseil par les imprimeurs et les libraires

du canton denonpant l'anticonstitutionalite de la censure, le gouvernement vaudois confie ä une

commission le soin de preparer une loi en la matiere. La mise en oeuvre de cette loi sera labo-

rieuse, sinon douloureuse: il ne faudra pas moins de six projets pour en venir ä bout, apres trois

ans de discussions, le 14 mai 1822.8 En I'absence d'une loi vaudoise validee par le Grand Conseil,

le gouvernement estimait logique, sinon legitime, de considerer le reglement bernois de 1768

comme ayanttoujours force de loi.

6 La Charte adoptee en Virgime en 1776, modele de la

constitution americaine, precise a ce propos «All
freedom of the press is one of the great bulwarks of
liberty and can never be restrained but by despotic
governments»

7 En France, un ddbat nourri sur la liberte de la presse a
lieu des 1814 Plusieurs prises de position sont publiees
ä cette occasion, notamment par Franpois Guizot, qui
devait s'illustrer quelques annees plus tard sous la

Restauration, et par son principal adversaire, Benjamin
Constant, porte-drapeau des liberaux, favorable a une
suppression de la censure prealable

8 Adoptee au moment meme oü s'affirment en Europe
les forces reactionnaires, revenues au premier plan en
1820 apres l'assassinat du Due de Berry, cette loi fera

rapidement long feu moins d'une annee apres avoir
ete edictee, elle est suspendue le 12 mai 1823 suite ä

des plaintes formulees par les autorites suisses,
contraintes de ceder aux pressions exercees par divers

gouvernements europeens, il faudra attendre 1832

pour qu'une nouvelle loi (appelee cette fois a durer un
siecle) garantisse la liberte de la presse (voir a ce propos
Andre Cabanis, «Le Statut de la presse vaudoise
pendant le premier tiers du xix" siecle», RHV, 1981,
p 99-126)
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DE L'HELVETIQUE A LA MEDIATION : RETOUR A LA CENSURE DE L'ANCIEN REGIME

De fait, le retablissement de la censure, entendue comme le contröle prealable, sur manuscrit

ou epreuves d'imprimerie, des livresetdesjournaux(les «feuilles» ou « papiers publics», comme

on disaitalors) suitdetres pres l'installation des autorites vaudoises sousla Mediation. Elle est lefait,
il faut le souligner, d'un arrete pris par le Petit Conseil sans consultation du Grand Conseil. II n'y a

done pas, comme dans d'autres cantons, par exemple ä Zurich,9 de debat public sur la censure, de

toute evidence consideree par I'executif vaudois comme un acte de police de sa competence directe.

Prise apres plusieurs annees d'instabilite politique, de surcroft dans une periode de conflit arme

(situation qui, il faut le rappeler, peut justifier, aujourd'hui encore, I'instauration d'un contröle

prealable de la presse), la decision de retablir la censure s'inscrit dans un contexte general forte-

ment influence par devolution sensible en France apres la prise de pouvoir par Bonaparte. Si la

constitution de I'an III (art. 353) reaffirme en 1795 le droit de chaque citoyen ä publier librement

ses opinions, le texte adopte le 24 decembre 1799 au lendemain du coup d'etat du 18 Brumaire

ne fait plus aucune mention de la liberte de la presse; quelques semaines plus tard, l'arrete du 27

Nivöse an VIII (17 janvier 1800) introduit une censure prealable des journaux, dont le nombre

passe, pour la capitale, de 73 ä 13, afin de faciliter le travail du ministre de la police, Fouche, charge

de leur surveillance.10 Cette evolution n'est pas sans influence sur les Rbpubliques-sceurs. En Italie,

la liberte de la presse, garantie par la constitution de la Republique cisalpine de 1797 (art. 354),

calquee sur le modele frangais de 1795, est tres vite entravee par de nombreuses restrictions;

quelques mois ä peine apres l'adoption de la nouvelle constitution, le 30 aoüt 1800, une ordonnance

soumet les feuilles politiques ä la censure prealable et plusieurs journaux sont supprimös."
En Suisse, oü la Constitution helvetique, entree en vigueur le 12 avril 1798, maintient coura-

geusement le principe de la liberte d'expression et de publication, liberte consideree comme

decoulant du droit d'acquerir de instruction,12 le Directoire tente des le 21 avril d'anticiper tout

derapage en faisant appel ä la responsable civique des journalistes; la formulation adoptee

traduit le malaise de l'autorite centrale, qui essaie tant bien que mal de concilier un discours liber-

taire destine ä rassurer la frange la plus radicale des electeurs et une volonte affirmee de ne pas

compromettre l'£tat envers ses puissants voisins, notamment la France, et de ne pas laisser passer

des articles susceptibles d'influencer l'opinion publique dans le sens d'un retour en arriere: « Les

editeurs des feuilles publiques seront (sans que par lä on veuille le moins du monde porter
atteinte ä la liberte de la presse) invites ä ecrire dans le sens qu'exige le nouvel ordre des choses

et ä ouvrir les yeux du peuple sur ses vrais interets».13 Le commissaire frangais Jean-Jacques

9 Voir ä ce propos Christoph Guggenbuhl, Zensur und
Pressefreiheit Kommunikationskontrolle in Zürich an der
Wende zum 19 Jahrhundert, Zurich, 1996, p. 271-277

10 Henri Welschinger, La censure sous le Premier empire,
Paris, 1882, p 13

11 Marina Valori, «Censura e liberta di espressione: i due
volti di una dominazione (1796-1814)», in Momenti

dell'eta napoleonica nelle carte dell'Archivio di Stato di
Milano, Como, 1987, p 121-166

12 Johannes Strickler (ed Actensammlung aus der Zeit
der Helvetischen Republik (1798-1803), Bern, 1886, t
l,p 566-587, n° 2

13 Johannes Strickler (ed Actensammlung, op. cit.,t. II,

Bern, 1887, p 555, n° 119
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Rapinat ne fait d'ailleurs pas mystere du contröle necessaire de la presse helvetique: il exige le 17

juin 1798 qu'un exemplaire de chaque feuille publiee dans le pays lui soit transmis, ainsi qu'au

general en chef de I'armee frangaiseen Suisse.14 Des lors, la surveillance active desjournaux, qui se

sont multiplies sitot la censure abolie, deviendra un souci constant du Directoire, relaye au

niveau cantonal par les prbfets.15

Christoph Guggenbühl, dans I'analyse fouillee qu'il a consacree au cas de figure zurichois, de-

montre combien la structure de contröle mise en place a pu s'averer problematique: la sensibilite

politique et le zele « national» des prefets etant variables, un texte poursuivi dans un canton pou-

vait fort bien, ne serait-ce que pour un temps, avoir libre cours ailleurs.. ,16 Dans le Pays de Vaud, la

charge de prefet est assumee pendant presque toute la duree de I'Helvetique, par Henri Polier.17

Fils de pasteur et ancien officer au regiment d'Erlach, Polier est connu pour ses positions plutöt
reactionnaires. La Harpe tentera d'ailleurs en vain de s'opposer ä sa nomination: «je ne I'aurais

pas nomme, sachant qu'il haissait la Revolution » confie-t-il ä Henri Monod le 16 mai 1799.18

Conformement aux instructions regues du Directoire, les journaux crees ä Lausanne au

lendemain de I'lndependance vaudoise font I'objet d'une surveillance etroite du prefet Polier. Ce

n'est toutefois pas le Nouvelliste vaudois du pasteur Jean-Simeon-Henri Gillibron, de tendance

federaliste, sinon contre-revolutionnaire, qui sera le premier ä faire les frais de cette surveillance,

mais L'Ami de la liberte, organe de la Societe des amis de la liberte, fonde par Louis Reymond,

situe tout ä gauche de I'echiquier politique. Rebaptise Le Regenerateur, il est interdit en aoüt

1798 dejä apres la publication de deux petitions jugees contraires ä la tranquillite publique, I'une

denongant les differences de droits politiques entre bourgeois et simples citoyens, I'autre relative

ä la question de l'abolition des droits feodaux, sujets sensibles s'il en est.19 Triste epilogue pour la

feuille du patriote Reymond, qui s'etait lui-meme preoccupe a plusieurs reprises de la question

de la liberte de la presse, revendiquant une surveillance plus serree des ecrits susceptibles de

semer la discorde au sein de la population et de favoriser les menees contre-revolutionnaires:

14 «Tous gazetiers, journalistes, auteurs et redacteurs de
feuilies publiques qui se permettraient de parier ou
d'ecrire d'une maniere ä aigrir les habitants de
I'Helvetie contre les Frangais et vice-versa, a calomnier
I'armee et ses chefs et les agents du gouvernement fran-
gais, a repandre astucieusement des plaintes, griefs et
autres reclamations qui viseraient a deprecier l'ordre et
la discipline, ä soulever le peuple contre les Frangais par
la relation de faits quelconques [ ] seront saisis et
arretes sur-le-champ, juges militairement comme pertur-
bateurs de la tranquillite publique, et les presses et instruments

dTmpnmerie seront brises» Johannes Strickler
(ed Actensammlung, op cit, t II, p 254, n° 49, cite
par Jasmine Menamkat, Adresses, libelles et pamphlets
dans le canton du Leman durant la Republique helvetique,

f 22, Lausanne, (memoire de licence), 2001

is Le 29 octobre 1798, le ministre de justice et police,
Franz Bernhard Meyer von Schauensee, invite les prefets
ä lui adresser tous les imprimes a contenu politique et

demande qu'on lui Signale tout nouveau journal
(Johannes Strickler (ed Actensammlung, op at, t
III, Bern, 1889, p 326, n° 59), quelques jours plus tard,
le 5 novembre, le Directoire adopte une loi, signbe par
La Flarpe, qui restreint sensiblement la liberte de la

presse (ibid, p. 424-42 5, n° 71)

15 Christoph Guggenbuhl, Zensur und Pressefreiheit, op.
at, p 176-177

17 Antoine-Louis-Henri Polier de Vernand (1754-1821)
president du Tribunal supreme en 1798, puis prbfet
national du canton du Leman jusqu'en 1802, membre
de la Constituante en 1814

is Jean-Charles Biaudet, Francoise Nicod (ed), Corres¬

pondence de Frederic-Cesar de La Harpe, Neuchätel,
1978-1980, t. Ill, p 371

19 Andre Cabanis, La presse politique vaudoise sous la

Republique helvetique, Lausanne, 1979, p 49-53. Cir-
constance aggravante, le tirage du Regenerateur fut
double, a l'occasion de la publication de ces petitions,
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Je denonce ä cette assemblee un ecrit incendiaire, repandu avec profusion dans cette ville.

Ce pamphlet, intitule Avis aux vrais Vaudois, n'est revetu d'aucune signature, et tout en parais-

sant parier avec eloge de la magnanimite de la Grande Nation, il jette un doute dangereux sur

ses vues et pourrait faire soupqonner qu'il existe un parti vendu ä l'etranger. Quelles que soient
les intentions de son auteur, je crois qu'il serait dangereux de permettre la circulation d'ecrits

non signes. Jedesireraisqu'une loi lesdefendit, et statuät des peinescontre leursauteurs.20

La meme rhetorique est utilisee quelques mois plus tard dans la Feuille populaire helvetique

(ex Gazette des campagnes), publiee par la Chambre administrative. Les redacteurs s'efforcent

de detromper les patriotes qui seraient tentes de voir dans l'interdiction de deux feuilles ber-

noises contre-revolutionnaires editees par Karl Ludwig von Haller une quelconque atteinte ä la

liberte de la presse.21 Cette justification, qui constitue, avec les ecrits de Reymond, les seules

traces d'un debat public sur la surveillance de la presse dans le canton de Vaud, montre combien

la question etait sensible, ce que confirmera, moins d'une annee plus tard, la discussion nourrie

suscitee par l'arrete du Directoire du 7 novembre 1799 exigeant l'envoi au Ministerede justice et

police d'un exemplaire de toutes les productions sorties des presses helvetiques.22

Si l'attention des autorites s'est principalement portee, sous l'Helvetique, sur les publications

periodiques, quelques ouvrages politiques, relativement rares, firent l'objet d'une censure apres

publication. C'est le cas notamment des Lettres de Julia Alpinula, redigees par La Harpe apres

son eviction du pouvoir, en 1800, critiques ä l'egard du gouvernement helvetique.23

La periode troublee de la Republique helvetique, caracterisee par une instability politique

croissante, rendit particulierement difficile une surveillance coherente des imprimeries, et surtout
des feuilles publiques. On passe alors sans transition, au gre des retournements politiques, d'une

pratique relativement liberale ä une surveillance tatillonne. Pendant quelques mois, entre le coup
d'etat du 27 octobre 1801 et celui du 14 avril 1802, on assiste ä une reapparition momentanee

de la censure prealable qui prelude ä sa reintroduction en 1803.24 Indeniablement, le retablissement

de la censure participe d'une volonte de restaurer et de raffermir une stability que beaucoup de

citoyens, toutes sensibilites politiques confondues, semblent avoir appelee de leurs vceux.

passant de 500 ä 1000, les 500 exemplaires supple-
mentaires ayant ete glisses ä l'insu des autorites dans la

tres officielle Gazette des campagnes, imprimee ä

l'instar du Regenerateur chez Isaac Hignou i

20 Le Regenerateur, n° 3 (28 mai 1798) Dans les numeros
16 et 17 (24 et 27 juillet 1798), Reymond revient sur la

question, livrant un veritable plaidoyer pour la defense
d'un droit a l'expression dans le respect du cadre legal
republicain. En opposant licence et liberte, le revolu-
tionnaire vaudois reprend, paradoxalement, l'equation
posee quelques annees plus tot, d'une maniere plus
paternalistecertes, parAntoine Polier de Saint-Germain,
defenseur convaincu d'une censure jugee indispensable
au bonheur collectif (Du gouvernement des moeurs,
Lausanne, 1784, p 165-184, voir plus bas, note 42)

21 Feuille populaire helvetigue, n° 3 (7 decembre 1798),
«Des papiers publics qui peuvent etre dangereux»,

p 28-32. On trouve a la fin de Particle, au chapitre des

fauteurs de troubles condamnables, une allusion ä un
«journaliste du canton du Leman» recemment
condamne, probablement Louis Reymond

22 Johannes Strickler (ed ),Actensammlung,op cit.t III,

p. 405-420, n°70
23 ACV, H 186, f 110-111 et AFS, Helvetisches Archiv,

1655, f 853 (cite par Andre Cabanis, La presse, op at,
p.59)

24 Le prefet Polier se Signale par la rapidite de sa reaction
le 30 octobre, il informe le ministre de justice et police
Meyer von Schauensee qu'il a fait supprimer un article
du Nouvelliste vaudois susceptible de provoquer des

troubles (ACV, H 327, cite par Jasmine Menamkat,
Adresses, op at, f 24), le numero du Nouvelliste
caviarde est reproduit dans Silvio Corsini (ed Lehvrea
Lausanne, Lausanne, 1993, p 321
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ORGANISATION DE LA CENSURE DANS LE CANTON DE VAUD

Dans le canton de Vaud tout recemment constitue, le Petit Conseil arrete le 9 mai 1803 que

l'inspection des feuilles publiques releve de la secretairerie du gouvernement, et qu'en

consequence les editeurs devront lui faire parvenir un exemplaire de chaque livraison avant publication

afin qu'il soit transmis au Departement de legislation pour censure 25 Cette decision anticipe de

quelques semaines la demande du landamman Louis d'Affry 26

Les circonstances actuelles exigent une surveillance nouvelle et severe sur les papiers

publics Les difficultes qui s'elevent entre diverses puissances sont etrangeres ä la Suisse, et il

est entierement convenable qu'aucun papier public imprime en Suisse ne se permette aucune

improbation et nejette aucun blame sur les discussions politiques qui naitront de ces difficultes
Je vous demande en consequence d'etablir provisoirement et par mesure extraordinaire une

censure assez exacte et assez süre pour que les papiers publics qui s'impriment dans votre

canton ne puissent compromettre en rien nos relations vis a vis d'aucune puissance
27

C'est ä I'ex-prefet Pierre-Louis Roguin (dit Roguin-La Harpe), successeur d'Henri Polier pendant

une annee ä la fin de l'Helvetique, qu'on confie des le 1er juin la censure desjournaux 28 Des le 7

juin, suite ä la reimpression ä Lausanne d'une brochure jugee reprehensible, ce dernier suggere

au Petit Conseil qu'« une censure de toutes les brochures et livres qui s'impriment au canton de

Vaud serait peut-etre comme autrefois necessaire» 29 La decision de I'executif ne se fait pas

attendre le lendemain dejä, une ordonnance confie la censure des livres ä Emmanuel Develey30

Apres le renvoi de Roguin, dermis de ses fonctions suite ä une plainte du landamman Louis

d'Affry,31 Emmanuel Develey reprend en outre des le 19 aoüt 1803 la surveillance des jour-

naux, fache qu'il assumera durant une annee seulement convoque ä plusieurs reprises par le

Petit Conseil suite ä la parution dans les feuilles vaudoises d'articles ayant donne lieu ä des plaintes,

Develey est remplace en juillet 1804 dans cette partie de ses attributions par Louis-Franqois

Cassat, ancien president du Comite de reunion, membre du Grand Conseil et juge de district32

25 ACV, K 11110, t 1, p 92 Le 17 mai, le Petit Conseil

precise la procedure en exigeant des editeurs que lui
soient envoyees les premieres epreuves, non corrigees,
de chaque numeroCbra1, p 148)

26 Louis d'Affry (1743-1810) apres une carriere militaire
il devient membre du Conseil des Soixante a Fribourg
en 1765 et preside les assemblees du corps de la

noblesse en 1781-1782 En 1791 il commande I'armee
du Haut-Rhin et est nomme au gouvernement
provisoire de Fribourg, puis delegue a la Consulta
Avoyer de Fribourg, il devient Landammann de la Suisse

en 1803 puis en 1809 (Alain-Jacques Czouz-Tornare,
« Affry, Louis d'», dans DHS, version du 12 06 01)

27 ACV, KVIId 17, «Censuredela presse», 31 mai1803

28 Andre Cabanis, « Le Statut ».art cit ,p 103

29 ACV, KVIId 15, «Brochures», 7juin 1803

30 Emmanuel Develey (1764-1839) apres des etudes de

mathematiques et de physique, il devient professeur
ordinaire de mathematiques et de physique a I'Acade-
mie de Lausanne ou il sera nomme recteur Partisan de
la Revolution, il siege au comite de reunion en Janvier

1798 et devient membre de la Societe des amis de la

liberte, reconnu en Europe pour ses qualites de

pedagogue, il est membre de societes savantes en France,
Saxe, Russie (Maurice Meylan, « Develey, Emmanuel»,
dans DHS, version du 27 08 01) Emmanuel Develey,
auteur de L'arithmetique d'Emile, manuel utilise pendant
nombre d'annees dans les ecolesfranqaises, n'etait pas

etranger au monde du livre puisque son beau-pere
n'etait autre que le celebre imprimeur d'Yverdon
Fortune-Barthelemy de Felice (Henri Perrochon, «A
propos du retablissement de la censure en 1803»,
RHV, 1943, p 143-145)

31 ACV, Kill 10, t 3, p 341 D'Affry reproche notamment
a la censure vaudoise la publication d'informations
indiscretes sur les travaux de la Diete helvetique II

demande qu'un contröle prealable sur manuscrit soit
etabli et qu'obligation soit faite aux journalistes de

signer leurs articles (voir aussi ACV, K VII d 17,
« Censure de la presse », 8 aoüt 1803)

32 Andre Cabanis, «Le Statut», art c/f,p 104, voir aussi

ACV, K VII d 17, «Censeurs», 11 juillet 1804 Louis-

Franqois Cassat (1757-1842) apres des etudes de droit.
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L'histoire passionnante de la censure de la presse vaudoise sous la Mediation a ete suffisam-

ment mise en lumiere par Andre Cabanis pour qu'on n'y revienne. Rappeions toutefois qu'en

depit du visa accorde par le censeur, le contenu des journaux lausannois donna lieu ä de nom-

breuses plaintes, notamment de la part des autorites de divers cantons confederes et des

puissances etrangeres.-Cette situation est ä l'origine de tensions redoublees entre lesjournalistes

et les autorites. En decembre 1803, parexemple, les editeurs du Nouvelliste sonttances suite ä la

publication d'une information jugee indiscrete par le Petit Conseil; forts du visa obtenu du

censeur, ils laissent libre cours ä leur mauvaise humeur: «11 y a ä Lausanne une censure etablie de

la part du gouvernement. II semble done que, lorsque celle-ci a laisse passer un article quelconque,

les editeurs doivent etre liberes de toute inquisition ulterieure ».33 La franchise du propos, ainsi

que de nouvelles plaintes auront finalement raison du Nouvelliste, qui est supprime purement et

simplement en avril 1804. Le Petit Conseil saisit cette occasion pour renforcer son dispositif
censorial en instaurant le regime de l'autorisation prealable, exigeant en outre des editeurs qu'ils se

portent garants des articles non signes.34 En depit de ce durcissement des positions, cense

mettre la presse au pas, le censeur en titre essuie parfois les sarcasmes desjournalistes, dont
certains n'hesitent pas ä lui adresser leurs griefs sur un ton sans commune mesure avec les humbles

requetes autrefois adressees aux representants du pouvoir

Citoyen!
Je ne meseraisen verite pasdoute que la censure püttrouver a redire ä la lettre de Talleyrand ä

l'Electeur de Baden, publiee dans la Gazette universelle sous la protection de l'Electeur de

Baviere, et moins encore ä l'article de l'Hannovre sur les recrues, extrait mot pour mot du

Publiciste, et qui d'ailleurs est fort peu signifiant. II paraft que bientöt on ne pourra plus rien

publier dans les papiers que des lois, des arretes et des flagorneries, puisque ce que je

compose ou que j'extrais des papiers allemands, et meme franqais, est tres souvent biffe. Si je
pouvais m'assurer qu'on a peut-etre decide de faire tomber la Gazette de Lausanne, je m'epar-

gnerais desormais la peine de la rediger, et ä vous celle de la lire et de la biffer. [...] Si votre

intention etait par hasard de me degoüter de cette miserable redaction, vous pouvez vous

applaudir de vos succes.35

32 il se rend ä Paris oü il collabore avec le futur gendral
Brune ä une feuille liee aux Cordeliers Poursuivi, il rentre
en Suisse et publie ä partir d'aoüt 1794, ä Lausanne un
periodique intitule Tableau politique et litteraire de la
fin du dix-huitieme siede qui tut supprime par la censure
bernoise Membre de l'assemblee provisoire et du
Comity de reunion de Lausanne, Cassat poursuit sa carridre
dans l'ordre judiciaire, commejuge au tribunal de district
de Lausanne en 1803 et juge au tribunal d'appel en
1808 La duree precise du mandat confie ä Louis Cassat
est difficile ä etablir Le 26 decembre 1805, le Petit
Conseil lui fait verser les 80 francs d'indemmtes an-
nuellesauxquelsiladroit(ACV, K VII d 17, «Censeurs»),
apres cette date, on ne trouve plus trace de son activity,

qui semble avoir ete reprise par Develey e'est ce

dernier, en tous les cas, qui est mis en cause en fdvrier
1807 lors d'une enquete consecutive ä I'insertion mal-

venue dans la Feuille d'avis de Lausanne d'une annonce
relative au recrutement, annonce parue avec l'aval du

censeur(ACV, K VII d 15,« Feuille d'avis de Lausanne»)

33 ACV, K VII d 15, « Nouvelliste vaudois» (13 decembre
1803). Travail ingrat que celui de censeur ä cette
epoque de tres grande susceptibility politique une
annee plus tard, e'est le landammann de la Suisse qui
met en cause le travail du censeur vaudois (cf. fig 1).

34 AndrECabanis, «LeStatut», art. at, p 102

35 ACV K VII d 17, «Censure de la presse» (lettreadressee
a Develey par Fornerod, redacteur de la Gazette de
Lausanne, le20avril 1804)
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Fig 1 Exemplaire du n° 50 (21 decembre 1804) de la Gazette de Lausanne vise par le

censeur Cassat
La parution dans cette feuille d'une information relative ä une conspiration lucernoise
suscita une lettre de protestation du landamman de Watteville au Petit Conseil, dans la-

quelle le censeur vaudois est accuse d'avoir manque au premier de ses devoirs, « celui de

prevenir les ecarts de Pimprudence et les attaques de l'injustice ou de l'esprit de parti »

(ACV)
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UN PRESERVATIF CONTRE LES « SUPERSTITIONS GOTHIQUES »

L'activite d'Emmanuel Develey et de ses successeurs36 comme censeur des livres et brochures

reste ä etudier. Les interventions dont les archives conservent la trace sont peu nombreuses. On a

evoque plus haut l'affaire du Cours de geographie d'Ostervald, interdit en 1805. La meme annee,

une enquete importante est menee au sujet d'un livre au titre evocateur: Le grand grimoire,

avec la grande clavicule de Salomon, et la magie noire, ou les forces Infernales du grand Agrippa

pour decouvrir les tresors caches et se faire obeir ä tous les esprits, suivie de tous les arts ma-

giques.31 Le soin apporte par les autorites ä etablir la provenance de ce grimoire, dont I'origine

lyonnaise put etre demontree, est emblematique de la volonte des elites d'eradiquer les ecrits

susceptibles d'entretenir des prejuges d'un autre temps, ä l'instar de la lutte menee ä cette

epoque contre les charlatans. Dans le meme registre, le censeur Develey regoit en 1806 des

instructions pressantes concernant les almanachs: «le but du Petit Conseil est de faire

disparaitre peu ä peu de ces ouvrages tout ce qui tient des notions superstitieuses».38 Cette

preoccupation se faisait jour quelques annees auparavant dejä dans les Etrennes helvetiennes de

Philippe-Sirice Bridel,39 qui publient dans la livraison de 1799 une lettre anonyme ä ce propos;
s'inscrivant dans le processus de reforme des vieux abus decoulant du changement de regime,

I'auteur denonce «les superstitions gothiques, les prejuges absurdes et les folles pratiques que

plusieurs de nos almanachs, et notamment le Messager bolteux, font naitre, entretiennent et

propagent» et espere que le nouveau gouvernement « mettra ordre ä ce genre pernicieux
d'almanachs en les proscrivant ou, du moins, en les purgeant de cet inconcevable ramas de

sottises et de platitudes qui rendent le paysan bete, timide, superstitieux, mauvais econome et

souvent malheureux par les terreurs imaginaires auxquelles cette lecture le livre »,40 En depit des

rapports reiteres du censeur, les autorites vaudoises ne parviendront toutefois pas ä endiguer le

fleau des almanachs, dont diverses editions etrangeres etaient diffusees dans le canton, ce qui

rendait impraticable un contröle efficace de leur contenu.41

36 1 822 (ACV, K VII d 157, « Brochures»)

37 Mentionne comme piece ä conviction lors d'un proces,
ce grimoire fut transmis par le Tribunal d'appel au
Departement de legislation pour enquete (voir fig 2)

38 ACV, KVIId 15, «Almanachs», 26juin 1806

39 Philippe-Sirice Bridel (1757-1845) apres des etudes de
theologie, il devient pasteur a Bale, puis Chäteau-d'CEx
et Montreux Doyen de la classe de Lausanne-Vevey, il

publie ä maintes reprises Etrennes helvetiennes rassem-
blant des ceuvres litteraires en prose et en vers

40 Etrennes helvetiennes et patriotiques pour l'an de

grace 1799, Lausanne, 1799, p 127-136 L'auteur,
cache sous les initiales «D. C.», n'a pas ete identifie
Cette position de defiance ä l'egard des almanachs est
sensible dejä ä Zurich au milieu du xvnf siecle un

rapport de 1756 s'eidve contre les sujets traites dans
I'almanach local (meurtres violents, prodiges, monstres,
etc peu propres ä eduquer la jeunesse et a preserver
la population des idees regues (voir Christoph Guggen-

buhl, Zensur und Pressefreiheit, op at, p. 42)

41 « Le Departement [de legislation] n'a pas vu la possi¬
bility de parvenir ä l'execution de la defense que
propose le censeur sans employer ä cet effet des

moyens inquisitoriels et propose de ne passtatuersur
cette affaire» (ACV, K VII d 15, «Almanachs», 30 avril

1807, voir dans ce dossier les lettres de Develey datees
des 5 et 31 decembre 1808 et la decision prise par le

Petit Conseil le 30 juin 1810) En 1812, le censeur
Chavannes tentera, sans plus de succds, de soumettre
a la censure tous les almanachs vendus dans le canton
(ACV, KVIId 15, « Brochures», Voctobre 1812)
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Fig 2 Le grand grimoire, avec la grande clavicule de Salomon [...]
Mentionne comme piece a conviction lors d'un proces, ce grimoire fut transmis par le Tribunal au

Departement de legislation pour enquete afin de determiner s'll avait ete imprime dans une des

imprimeries du canton « Le citoyen Lortscher, associe de Chenebie, tient assez de tout II m'a
certifie qu'il n'avait ni re^u ni demande de ces petits livres de magie, qu'il savait cependant qu'ils
s'imprimaient a Lyon et que tous les hbraires de Geneve en etaient pourvus. La fohe actuelle du

peuple et de certaines gens, qui ont cependant quelque instruction, c'est de chercher des tresors
caches, pour cela, il faut avoir des conferences avec le diable, mais la difficulte consiste a le faire
paraitre et obeir et c'est le secret que doivent contenir ces livrets » (Rapport du juge du cercle de

Vevey, De Mellet, 2 juillet 1805 ; ACV,KVIId 15,«Brochures»)

En depit de son insucces, cette tentative d'eradication des « superstitions gothiques» revele

une evolution des motivations qui president ä la censure des livres. Pendant des siecles, le but du

contröle des publications a ete principalement de veiller ä l'orthodoxie religieuse, ä combattre

l'atheisme et l'immoralite, ä defendre enfin le Souverain de toute attaque mettant en cause le

fondement ou l'exercice du pouvoir La censure tire alors sa legitimite du postulat qu'il existe une

verite dont I'autorite, politique ou religieuse, est depositaire et dont eile se porte garante pour le

salut de la collectivite et de I'Etat Le chapitre consacre ä la liberte de la presse par I'ancien bourg-

mestre de Lausanne, Antoine Polier de Saint-Germain, dans I'ouvrage intitule Du gouvernement

des mceurs, illustre bien cette position 42 Au debut du xixe siecle, la situation n'est plus tout ä fait
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comparable. Les querelles theologiques et les debats philosophiques n'ont plus le meme poids

politique. Napoleon ne s'exclamera-t-il pas lui-meme en 1810, lors de la redaction de la loi sur la

censure: « Qu'on laisse done ecrire librement sur la religion, pourvu qu'on n'abuse pas de cette

liberte pour ecrire contre l'Etat! »43 Ce n'est plus tant le principe de verite qui guide la reflexion

des censeurs, mais le souci de l'utilite publique et le contröle du debat politique. On comprend
des lors pourquoi le corps pastoral, qui joue sous le regime bernois un role ele dans le dispositif

censorial, notamment par le canal de l'Academie de Lausanne, est absent dans l'organisation de

la censure vaudoise: Emmanuel Develey est un homme de lettres et un savant, Louis-Franqois

Cassat, un juriste. II faut attendre la Restauration pour assister ä un retour au premier plan des

valeurs morales dans la pratique de la censure, sensible par exemple dans I'echo obtenu par les

pasteurs vaudois lors de leurs tentatives pour instaurer une surveillance des cabinets litteraires.44

Dans un contexte oü Ton admet, au moins theoriquement, que I'opinion personnelle puisse

entrer en competition avec la verite « officielle », le travail des censeurs ne trouve plus une

legitimation de facto La pratique de la censure, qui, sous I'Ancien regime, faisait I'objet d'une

mise en scene publique, repondant ä un rituel precis, emprunte des lors des voies moins glo-

rieuses. Plus d'imprimeurs mis au carcan, plus d'autodafes spectaculaires I On s'applique ä

minimiser les effets de la censure, voire meme ä en cacher les indices:

[...] toute publicite des mesures qu'on est dans le cas de prendre contre les objets de cette
nature me semblerait plutöt nuisible qu'avantageuse. Elle ne servirait qu'ä exciter la curiosite

publique, et en repandre la connaissance au loin. Ces productions meurent ordinairement
d'une maniere prompte et naturelle si on ne leur donne pas une existence extraordinaire. Les

supprimer en secret, observer l'effet qu'elles produisent, rechercher sous main les auteurs et

colporteurs mesemblent les seules mesures que la police a ä prendre ä cetegard.45

42 AntoinePouer de Saint-Germain, Du gouvernement des

mceurs, Lausanne, 1784, p 165-184 « Demander si

la presse doit avoir une liberte entiere et illimitee, e'est
demander si I'erreur doit avoir les memes privileges
que la verite, la folie que la sagesse, le vice que la vertu,
s'll doit etre permis a chacun de repandre publique-
ment des opinions tendantes ä renverser tout principe
de morale, d'encourager la licence, de flatter la corruption,

de blasphemer contre la Divinite, de precher l'in-
dependance et la rebellion, d'inspirer le mepris des lois
et de souffler l'esprit de revolte contre toute espece
d'autorite.»

43 Cite par Henri Welschinger, La censure, op at, Paris,
1882, p 27

44 Voir sur ce sujet le dossier constitue suite ä la lettre adres-
see le 24 mars 1816 par Jean-Guillaume-Alexandre
Leresche, president du Conseil academique, inquiet du
peu de surveillance dont font I'objet les libraires et
surtout les cabinets litteraires (ACV, K VII d 15, « Censure

des livres»), ainsi qu'un projet de circulaire conte-
nant les instructions destinees aux juges de paix rela-
tivement a la surveillance des cabinets litteraires et des

imprimeries date du 9 octobre 1817 (ACV K VII d 15,
« Brochures») Si, sous l'Helvetique et la Mediation, la

censure morale passe au second plan, eile n'est pas
absente des preoccupations des cercles bien pensants.
Le 6 juillet 1803, par exemple, suited la decouverte sur
les rayons de la Bibliotheque de l'Academie, d'un exem-
plaire des (lucres de Frederic II, reputees antireligieuses,
le Conseil academique decrete que les livres qui
peuvent etre dangereux pour les lecteurs superficiels
seront mis a part pour n'etre pretes qu'ä ceux qui
peuvent les lire sans danger (ACV, Bdd 51/12, p 178)
et en 1805, le juge du cercle de Morges, Warnery,
Signale au Departement de legislation «qu'il circuie
chez les libraires plusieurs livres contraires aux mceurs
et a notre Sainte Religion, que le censeur devrait
defendre, entre autre Le Citateur et quelques autres

ouvrages de Pigauld-Le Brun et autres» (ACV, K VII d

15, «Brochures»,29juin 1805)

45 Lettre du ministre de justice et police Meyer von
Schauensee au prefet Henri Polier, 6 decembre 1799
(ACV, H 327, citee par Jasmine Menamkat, Adresses,

op cit, f 25)
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LE DUR METIER DE CENSEUR

Reste ä poser la question de l'efficacite de la censure etablie en 1803. Line enquete appro-
fondie sur l'activite des presses lausannoises au xvme siecle montre que la censure bernoise,

basee sur un reglement precis et une ligne de conduite relativement claire, ne parvint, dans les

faits, qu'ä sauver les apparences.46 On est loin de la censure tatillonne qu'on se plait ä decrire, sur

la base des seuls textes legaux. La realite est autre. Les imprimeurs et les editeurs lausannois, tres

actifs sur le marche du livre international, imprimaient presque tout ce qui etait susceptible de se

vendre, ilssavaient contourner la censure en utilisanttoutessortes de subterfuges, notammenten

recourant ä des adresses fictives ou detournees (Londres, Amsterdam, Palmyre, Lugano...). Les

autorites elles-memes n'etaient le plus souvent pas dupes. Soucieuses de ne pas compromettre

une activite creatrice de richesses, elles s'accommodaient d'une situation de fait accompli, se

bornant ä n'intervenir que lorsque les limites de la tolerance etaient franchies ou lorsqu'une

plainte exterieure ne permettait pas de garder les yeux fermes. Seule une petite partie des textes

destines ä I'impression suivaient le cursus officiel et passaient entre les mains des censeurs. Au

debut du xixe siecle, le nombre des titres publies diminue fortement; imprimes officiels, manuels,

ouvrages pieux et brochures d'interet local remplacent les nouveautes litteraires ä la mode et les

essais philosophiques et historiques que les libraires lausannois, comme leurs collegues genevois

ou neuchätelois, vendaient autrefois ä grande echelle. Partant, les ouvrages susceptibles d'etre

interdits par la censure se rarefient, ceci d'autant plus que les autorites se refusent ä cautionner

les subterfuges destines ä eviter toute compromission, autrefois pratiques en toute bonne foi. En

janvier 1814, par exemple, le censeur Chavannesadresse au Departement de justice et police un

ecrit intitule Un etranger aux Suisses en 1814 qui, en depit de quelques passages pas assez

moderns ä l'egard des puissances alliees, lui semble «propre ä produire de bons effets» sans

compromettre le gouvernement. II suggere d'en autoriser I'impression, moyennant que le nom

de l'auteur et le lieu de publication ne soient pas reveles au public. Le Departement, dans une

lettre adressee au Petit Conseil, s'oppose toutefois ä encourager une telle pratique. «son intention

[l'intention du censeur] serait de laisser imprimer et publier cet ecrit sans qu'il parüt que le

gouvernement eüt l'air de s'en etre aperqu, mais le Departement ne peut admettre cette maniere

d'agir, cette ignorance qui ne serait que simulee ». II propose d'amender le texte en question et de

le laisser paraitre avec le nom du libraire responsable. Le Petit Conseil adopte en definitive une position

plus tranchante encore' «On ne peut dans les circonstances actuelles permettre I'impression

d'aucun ecrit qui ait trait aux matieres du temps qu'autant que l'auteur y mette son nom »,47

46 Travail de these de l'auteur, en cours
47 ACV, KVIId 15, «Brochures», 15janvier 1814 Lalutte

contre l'anonymat, qu'il s'agisse d'articles de presse ou
de brochures, est une constante de la censure post-
revolutionnaire Elle traduit a eile seule ITmportance
prise par ITndividu, en tant que conscience et opinion
personnelle, dans le debat politique
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Entre 1803 et 1814, on denombre ä peine une dizaine d'interventions de la censure relative-

ment ä des ouvrages imprimes dans le canton sans autorisation.48 Parmi ceux-ci, on releve

quelques cas benins, comme celui de l'imprimeur Poinsot d'Avenches, puni en decembre 1804

suite ä une plainte des autorites fribourgeoises pour avoir imprime un ecrit blessant pour les

Confederes,49 ou encore, au lendemain de la chute de l'Empire, en juin 1814, la saisie chez les

imprimeurs Obermann et Scherrer, ä Yverdon, de trois brochures anti-napoleoniennes.50 D'autres

affaires suscitent plus de remous et font l'objet d'une information consequente. On a evoque

plus haut la censure du Cours degeographie d'Ostervald, en 1805. C'est aussi lecas de I'enquete

menee en octobre 1810 ä la demande du general de division et comte d'Empire Pierre-Louis

Dupas, relativement ä l'impression ä Lausanne d'une brochure infamante redigee par un de-

nomme Chastel, colonel ä la retraite.51 Interroge par le juge de paix, l'imprimeur Henri-Emmanuel

Vincent52 avoue que le manuscrit lui a ete fourni par son confrere Isaac Hignou, auquel Chastel

I'avait confie; il n'a accepte de I'imprimer qu'en consideration du fait qu'Hignou I'a assure que le

lieutenant du Petit Conseil, censeur en titre,53 avait donne son accord ä cette publication:
destinee ä I'etranger, relative ä une affaire particuliere et ne contenant que des lettres signees,

eile n'etait passoumise ä la censure. Vu la gravite de I'affaire, le Departement de justice et police

propose au Petit Conseil de deferer l'auteur et l'imprimeur au Tribunal de premiere instance,

renvoi motive par le fait qu'independamment du caractere diffamatoire du libelle, «le style en

est tellement infame qu'il aurait dü empecher tout libraire d'en souiller ses presses». Invite ä

s'expliquer sur I'autorisation accordee, le censeur envoie le 5 octobre 1810 au Petit Conseil le

rapport suivant:

48 A cela viennent s'ajouter quelques decisions concer-
nant des ouvrages imprimes ä I'etranger dont la vente
a ete suspendue, comme le Grandgrimoire mentionne
plus haut, ou encore lorsqu'on interdit en Janvier 1813
ä un hussard frangais estropie nomrrte Brunet de
vendre une feuille relative a une conspiration fomentee
ä Paris contre I'Empereur (ce hussard avait par ailleurs
debite auparavant ä Lausanne «a son de trompe»,
avec l'accord du prefet, des brochures imprimees a

Geneve relatant les victoires de la Grande armee contre
les Russes, ACV, KVIId 15, «Brochures»)

49 ACV, K VII d 15, «Imprimeurs» La brochure en

question n'a pas ete identifiee On ne salt presque rien
de P G Poinsot, alias I'abbe Poinsot, qui imprime en
1803 a Avenches deux ouvrages, t'ami du jardinier et
L'ami des malades de la campagne (ce dernier
egalement publie en allemand sous le titre Der Freund
der Kranken aufdem Lande) On le retrouve en 1804 ä

Paris, oü il reimprime les memes ouvrages, ainsi qu'un
troisieme titre, L'ami des cultivateurs

so Proclamation du general Moreau (publiee le 6 aoüt
1813), Declaration du 31 mars 1814 sur les intentions
des puissances alliees ä l'egard de la France, par le tsar
Alexandre 1", et «Buonaparte au peuple frangais»

(non identifie avec certitude, peut-etre s'agit-il du

libelle intitule Derniere confidence de Bonaparte dit
Napoleon au peuple frangais en partant de Fontaine-
bleau). Ces trois textes etant tires du volume intitule Le

conservateur politique ou recueil de pieces
interessantes et choisies [. 7, publie ä Lausanne par Louis

Knab, ce dernier, est invite ä se justifier II confesse
n'avoir pas presente ce livre au censeur« parce que cet
ouvrage btait deja annonce dans les papiers publics
ayant passes ä la censure et que d'ailleurs l'imprirrte
porte le nom d'un lieu d'impression etranger» (ACV, K

VIId 15, «Brochures»)

51 Pierre-Louis Dupas, ne ä Evian en 1761, mort en 1823,
venait d'echapper a une tentative d'assassinat perpe-
tree ä l'Auberge de la Couronne ä Geneve quelques

jours plus töt, le 29 septembre, par Chastel precise-
ment, lors d'une rixe consecutive ä une provocation en
duel non honoree par ce dernier (voir ä ce propos
Ferdinand Dubouloz, Andre Folliet, Biographie du

general Dupas, Thonon-Ies-Bains, 1898, p 230-231)

52 Henri-Emmanuel Vincent (1747-1825)

53 II s'agit alors de Jean-Antoine Curchod.
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J'ai demande au dit individu [Chastel] de me laisser le dit manuscrit pour examen, et que je

I'expedierais le plus tot qu'il me serait possible. II m'objecta lä-dessus qu'un general avec qui il

etait en difficulty ayant repandu des bruits calomnieux sur son compte et en ayant dejä

prevenu le Ministere franpais, il lui importait infiniment, ä lui officier pensionne de la France, de

pouvoir faire parvenir promptement sa justification, tant au Ministere de ce gouvernement

qu'en general au public, dejä prevenu par la partie adverse. Que ce manuscrit ne contenait

rien qui put choquer aucun gouvernement, qu'il s'en declarait l'auteur, se chargeait de toute

responsabilite, etc etc etc Sur quoije lui repondis que, nonobstant, jene pouvais lui accorder

de visa de censure qu'apres la lecture du manuscrit; mais que si, comme il le disait, il voulait

s'en declarer l'auteur et s'en publier I'editeur, en sorte que ni 1'imprimeur ni I'imprimerie ne

pussent etre compromis comme appartenant au canton, et dussent etre regardees comme

[complices de?] son ouvrage, je n'avais en rien ä me meler de la chose et ne voyais aucun

inconvenient ä ce qu'il louät ou achetät caracteres et presses de qui il voudrait, mes devoirs de

censeur ne s'etendant pas sur des choses qui devaient etre considerees comme etrangeres au

canton 54

Parmi les dossiers conserves aux Archives cantonales vaudoises, les cas les plus inattendus

mettent en cause, paradoxalement, des personnalites qui ontjoue un role de premier plan dans

l'organisation de la censure vaudoise. Le 7 octobre 1808, le Departement de legislation adresse

au Petit Conseil un rapport concernant une brochure anonyme intitulee Observations sur quelques

principes qui doivent diriger les elections de la prochame legislature On demande aux juges de

paix des differents cercles d'enqueter afin d'identifier l'auteur de cet ouvrage tres critique ä

l'egard des membres du Petit Conseil, accuses d'abus de pouvoir et de dilapidation des deniers

publics Le dossier pietine jusqu'ä ce que le juge de paix du cercle de Sullens Signale dans son

rapport qu'« un certain Louis Chatelan, de Bretigny, a entendu dire par Deveyrdun fils, ci-devant

chätelain de Cheseaux, que Pierre-Louis Roguin en etait l'auteur».55 La responsabilite de Pierre-

Louis Roguin est confirmee par une information parue dans I'Allgemeine Zeitung.56 Un ex-censeur

censure, voilä qui ne manque pas de piquant1 Mais il y a mieux encore Moins d'une annee plus

tard, suite ä une plainte formulee par la Municipality d'Avenches ä propos d'un pamphlet outra-

geant par les citoyens de la commune intitule Traduction libre d'un manuscrit trouve entre

CorcellesetPayerne, lejuge de paixde Lausanne est charge, en septembre 1809, defaire une

information. II parvient ä remonter jusqu'ä I'imprimeur, Isaac Hignou Somme de citer ses sources,

Hignou finit par avouer que la copie lui a ete remise pour impression par... le citoyen Develey,

censeur en titre 1 Interroge par lejuge, celui-ci tente de se justifier en evoquant les circonstances

particulieres qui entourent cette publication: ce texte constitue une reponse ä une brochure

intitulee Les plaintes de la muse vaudoise, qui ridiculise les Observations sur le langage du Pays

de Vaud de Develey lui-meme; le censeur a prefere ne pas interdire cette brochure afin de ne pas

etre accuse de partialite le texte incrimine lui a ete adresse par Rodolphe de Treytorrens, qui I'a

ACV, K VII e 1 56 Ibid

ACV, KVIIe 1, voiraussi ACV, Kd 15, «Brochures», 28

mars 1808
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prie de le faire imprimer
57 Ces explications ne convainquent pas vraiment les autorites le 5

decembre de la meme annee, le professeur Develey, « qui a montre peu de circonspection et de

prudence dans l'exercice de ses fonctions», est renvoye ä ses etudes58

ANNEXE

II existait un livre oü etaient exprimes des sentiments qui vous deplaisent ou que vous imaginez

pouvoir vous nuire Vous voulez lesupprimer, en interdire l'usage, le faire disparaitre Plusieurs moyens
se presentaient pourarriverau but, vousavez priscelui de le dbfendre C'est bien en effet le plus facile,
le plus connu, celui peut-etre qui flatte le plus l'amour-propre des administrateurs, mais est-il le plus

utile, celui qui atteint le plussürement son but"? C'est cedont il est permis dedouter

Vous en interdisez la vente C'est une phrase bientötecrite, mais comment en assurer l'execution 7

II est imprudent de mettre en lutte l'ordre du magistrat et celui de l'interet particulier C'est pour ainsi

dire attacher ä la suite du premier la violation et le mepris Pensez-vous que le proprietaire de cette
edition attendra paisiblement qu'il vienne un temps plus heureux? Pensez-vous que le particulier, ä

qui vous nedefendez pas d'en acheter, ne viendra pas lui en demander en secret et qu'il refusera de lui

en vendre 7 Pensez-vous qu'il n'en vendra pas aux libraires des Etats voisins, qui viendront les reverser
chez vous7 Si vous esperez l'en empecher, vous n'avez pas reflechi sur les difficultes de l'exbcution
[ 1

Des divers moyens qui se presentaient, vous n'avez que su saisir celui des gouvernements qui vous

ont precede II eüt ete plus noble et surtout plus utile d'en donner un autre, surtout puisque l'expe-

rience de plusieurs siecles vous en prouvait la faiblesse et que vous ne pouviez l'ignorer Que fallait-il
faire 7 Rien, ou presque, comme Magistrat, et vous remplissiez votre but [ ] Le Cours [de geographie]
elementaire parut le premier et il faisait prevoir le ton qui regnerait dans tout l'ouvrage Si alors vous

eussiez fait dire a l'imprimeur que vous desiriez faire examiner l'ouvrage, que vous y eussiez exige des

changements, il ne s'y serait pas refuse [ ]

A present que vous avez ferme les yeux sur cet ouvrage, que vous l'avez laisse repandre, il vous
restait un moyen semblable c'etait d'annoncer au libraire que s'il voulait vendre librement ce livre, il

fallait qu'il en change quelques pages, qu'il fit ce qu'on appelle des cartons, et il y aurait consenti

Je conviens que ces moyens sont bien simples, et qu'ils n'ont pas l'air Magistrat, mais ils sont
dictes par la prudence, par une longue experience, surtout en matiere d'opinion, et plus applicables ä

un Etat libre, qui est encore pour ainsi dire dans ses langes, dans le sein duquel il y eut deux partis qui
existent toujours, quoiqu'en silence, oü I'autorite doit rarement se montrer, oü le sage Magistrat doit
moms commander que conduire II doit mettre de I'huile dans les rouages de la machine pour que sa

marche soit douce et sans bruit comme sans secousse 59

57 ACV, K VII e 1

58 ACV, K VII d 17, «Censeurs»

59 Jean-Pierre Berenger au Petit Conseil vaudois, 12 mars
1805(ACV, KVII d 15, «Censuredeslivres»)
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Riassunto: « Dell'olio negli ingranaggi della macchina » La censura vodese agli esordi

Questo contributo, dedicato all'evoluzione della censura nel pays de Vaud tra « ancien regime » e la

Mediazione, esplora alcune piste che possono permettere di meglio comprendere ciö che persiste e

ciö che cambia tanto a livello dell'apparato legislativo quanto nella pratica concreta Quali sono le

istituzioni responsabili della censura, a quali ambienti socioculturali e politici appartengono i censori,
quali sono i tipi di opere giudicate pericolose, quale pubblicitä viene data alle condanne e alle puni-
zioni inflitte Tutti questi interrogativi costituiscono il filo conduttore dell'articolo

Traduzione AnneBaudraz
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