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C O M P T E S R E N D U S 

JUSTICE ET HOMMES DE LOI 

H u g u e s DAUSSY, Frédér ique PITOU, dir., Hommes de loi et politique (XVI e -

XVII e siècles), R e n n e s , Presses universitaires d e R e n n e s , 2007, 258 p., I S B N 

2-7535-0412-7, 20 €. 

Hommes de loi et politique (XVIe - XVIIIe siècles), publ ié s o u s la d irect ion d e 

H u g u e s D a u s s y et d e Frédér ique Pitou, ne d é r o g e pas aux e x i g e n c e s de qual i té , d e 

diversité et d'interdisciplinarité qui ont fait la réputat ion d e s o u v r a g e s parus dans la 

col lect ion « His to ire » d e s Presses universitaires d e R e n n e s . Il réunit treize art ic les , 

agrémentés d'une introduct ion synthét ique de Frédér ique Pi tou. L e s auteurs ( p o u r 

lesquels il m a n q u e un dict ionnaire b iographique e n fin de v o l u m e ) représentent 

cinq centres d e recherche ( C E H J , C E M M C , C E R H I L I M , C E R H I O , I R H I S ) , c inq 

universités ( ce l l e s du M a i n e , d e Bordeaux III, d e Paris IV S o r b o n n e , d e L i m o g e s et 

de Lille III) , le C N R S et l'Institut Univers i ta ire d e France . L e v o l u m e s'enrichit 

d'autant d e parcours , de m é t h o d o l o g i e s et d 'approches c o m p l é m e n t a i r e s , à la croi

sée de l 'anthropologie , d e l'histoire des i d é e s et , b i en e n t e n d u , d e l'histoire du droit 

et de la just ice . 

Partant du constat , déjà vérifié, q u e la cul ture transversale d e s juristes d e 

l 'Ancien R é g i m e « les a m è n e à réfléchir au g o u v e r n e m e n t des s o c i é t é s h u m a i n e s et 

à y participer », l es directeurs d'ouvrage e t leurs auteurs on t partagé l 'ambit ion d e 

dépasser cet acquis et d e « s' interroger sur l 'existence d 'une culture po l i t ique 

c o m m u n e aux h o m m e s de loi ». Les trois derniers s i èc l e s d e l 'Ancien R é g i m e ( X V I e 

- - X V I I I e ) jusqu'à la Révo lut ion cons t i tuent le cadre c h r o n o l o g i q u e d e c e t t e 

é t u d e XVIIe qui por te success ivement sur trois corps d ' h o m m e s d e loi, env i sagés par ordre 

hiérarchique décroissant : par lementa ires , magistrats « m o y e n s » (ceux d e s prési-

diaux) et avocats . 

L e s s o u r c e s ut i l i sées offrent une in téressante divers i té : aux archives parle

menta ires s 'ajoutent n o m b r e d e discours po l i t iques , d e chron iques , de harangues , 

de pamphle t s , d e l ibel les , de m é m o i r e s d'avocats , d e g é n é a l o g i e s , et , b ien e n t e n d u , 

d'archives privées . El les permet tent aux auteurs d e c o m p o s e r une m o s a ï q u e , 

qui s 'étend dans le t e m p s pol i t ique et dans l 'espace territorial, dont l ' interprétation 

justifie tout le recuei l . 

Si la prédispos i t ion d e s h o m m e s d e loi à l ' e n g a g e m e n t po l i t ique est véri f iée , 

sa concrét i sat ion s'analyse tantôt c o m m e u n é l a n collectif , f réquent c h e z les 

par lementa ires , tantôt c o m m e le fruit d'un cho ix individuel , surtout c h e z les 
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avocats . C e s derniers , e n raison d e leur a m o u r i m m o d é r é de l ' indépendance , rechi

gnent à a l i éner leur l iberté d e parole . L ' u n a n i m i s m e d e l ' engagement s e m b l e 

décroître d e concert a v e c l ' éminence de la pos i t ion judiciaire. C'est p o u r q u o i il 

paraît l og ique , e n prenant le contre -p ied du plan d e l 'ouvrage, d 'examiner d e pr ime 

abord les c o m m u n i c a t i o n s concernant les auxil iaires de just ice . 

Lo ï c D a m i a n i , H e r v é Leuwers et Laurent Cos te se partagent u t i l e m e n t les 

é p o q u e s et les sources . L e d e u x i è m e , auteur d'un ouvrage récent sur L'invention du 

barreau français (1660 - 1830) (Éd . de l ' E H E S S , 2006) , rappel le que , si les avocats 

savent faire preuve d'un so l ide « esprit d e corps » lorsqu'il s'agit de dé fendre leur 

règles pro fe s s ionne l l e s , ils avancent souvent e n ordre dispersé , voire e n franc-

tireurs, d a n s la batai l le po l i t ique . M é m o i r e s et grèves sont m o i n s fréquents q u e le 

repli prudent sur le Palais . Si leur liberté d e parole individuel le favorise le débat 

public, e l l e n e le structure pas. Laurent Cos te vérifie ce t te hypothèse e n montrant 

la t e n d a n c e nature l le d e l'avocat à faire 1'« é c o l e buissonnière » de la barre pour 

at te indre la tribune loca le , avec le sout ien décis i f de sa famil le . L e s fonct ions m u n i 

c ipales lui sont access ib les , d e p u i s la charge de jurat jusqu'à cel le de maire . 

Toutefois , là e n c o r e , les d e s c e n d a n t s d'un avocat « pol i t i sé » opèrent souvent un 

repli profess ionne l . C'est Lo ï c D a m i a n i qui appor te ici la contr ibut ion la plus nova

trice : les avocats par is iens , dont le rôle a souvent é t é exagéré par l 'historiographie , 

se révèlent , sous sa p l u m e , incapables d e d o n n e r une c o h é r e n c e à leurs e n g a g e 

m e n t s : tantôt c o m p l o t a n t contre Mazarin, tantôt se réfugiant s o u s la robe du cardi

nal, ils apparaissent p r a g m a t i q u e s et calculateurs , et d é n u é s d e vis ion à long t e r m e . 

Miche l Cassan , Frédér ique Pitou, D id ier Bo i s son et Vincent M e y z i e n o u s 

éclairent sur l 'aptitude po l i t ique d e s rouages « m o y e n s » d e la justice d 'Anc ien 

R é g i m e . D e u x i m a g e s d o m i n e n t : cel le du « magistrat parfait », aussi cult ivé 

qu'obéissant , et ce l l e d e « l 'absolut isme tr iomphant ». Se cons idérant c o m m e les 

orateurs officiels d e la m o n a r c h i e , les magistrats des prés idiaux servent le roi au 

X V I I e s ièc le ( C a s s a n ) . Mai s la Révo lut ion fait éc later cet unan imisme passif et 

gauchit leurs parcours e n p é r i o d e d e crise. Ainsi , M é n a r d d e la G r o y e dev ient prési

dent d'un tribunal cr iminel e n n o v e m b r e 1792, tout en poursuivant , depuis les États 

généraux jusqu'au C o n s e i l de Cinq-Cents , u n e carrière pol i t ique active, m a r q u é e 

par l 'approbat ion sans réserve d e la const i tut ion civile du c lergé ( B o i s s o n ) . C e s offi

ciers « m o y e n s » s e m b l e n t m o i n s at tachés à leurs traditions q u e les avocats . Preuve 

e n est la lutte fratricide d e s magistrats du présidial du M a n s au sujet de la ré forme 

L a m o i g n o n (P i tou) . Ils acceptent l 'e f fondrement de l 'ancien m o n d e et e n tirent les 

c o n s é q u e n c e s , n o t a m m e n t é c o n o m i q u e s . L e s sources épis to la ires brutes v i e n n e n t 

renforcer ce t te h y p o t h è s e ( M e y z i e ) . 

Q u ' e n est-il enf in d e s grands par lementa ires ? H u g u e s Daussy , E m m a n u e l 

Potier, Sylvie D a u b r e s s e , Es te l l e Grouas , Caro l ine le M a o et Olivier Chal ine s e 

p e n c h e n t sur la ques t i on . La r e c o n q u ê t e du droit de remontrances au X V I I I e s ièc le , 

après u n e éc l ipse d u e à l ' intransigeance d e Louis XIV, leur fournit l ' instrument 

idéal de conte s ta t ion po l i t ique . La cour souvera ine de R e n n e s , associant le refus d e 

l 'absolut isme à la d é f e n s e d e s l ibertés bre tonnes , relaie ainsi la résistance d e s États 

de B r e t a g n e aux taxat ions non consent i e s , par une démis s ion col lect ive du 22 mai 

1765 (Cha l ine ) . Mais , à l'autre extrémité du c h a m p c h r o n o l o g i q u e , c'est la p e r s o n 

nalisation d e s e n g a g e m e n t s pol i t iques qui d o m i n e . L e s parcours d 'Innocent 

Gent i l l e t et d e C l a u d e Groulart , tous deux protestants , l 'attestent. L e c o n t e x t e 
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religieux l 'expl ique, la c o n s c i e n c e pol i t ique se mê lant à ce l le re l ig ieuse , lorsqu'il 

s'agit de soutenir Henri de Navarre (Daussy , Pot ier) . Jacques -Augus te d e T h o u , 

lui, instrumental ise l'histoire, répudiant les Valois au n o m d e l 'exce l lence d'un 

Henri IV, guidé par D i e u ( G r o u a s ) . En contrepo in t , la c h r o n i q u e du par l ement d e 

Paris, transféré à Tours en 1589, montre qu'il c o n t i n u e d o c i l e m e n t son activité juri

dict ionnel le , j u s q u e dans ses vic iss i tudes les p lus dériso ires ( D a u b r e s s e ) . Toutefo i s , 

c'est dans les archives privées d e s magistrats borde la i s du XVIIe s ièc le q u e se trouve 

la plus be l le d é c o u v e r t e ( L e M a o ) . S'il é m e t e n c o r e d e s r e m o n t r a n c e s après l'édit 

de 1673, le p a r l e m e n t de B o r d e a u x s'y révèle e n g a g é dans un d i a l o g u e sous- jacent 

avec la m o n a r c h i e : les par lementa ires travaillent en c o m m i s s i o n à d e s m e s u r e s 

qu'ils s 'enorguei l l i ssent de réprouver en a s s e m b l é e . S o u s la rés is tance aff ichée se 

d é p l o i e un c l i enté l i sme b ien rée l . 

En c o n c l u s i o n , pu i sque les par lementa ires s 'avèrent m o i n s enc l ins à la 

révolte qu'à la soumis s ion , pu i sque les avocats , s'ils ouvrent la vo i e à l 'opinion, on t 

des préoccupat ions centr ipètes , c e sont les p lus « m o y e n s » d e s juristes qui s e m b l e n t 

avoir le m i e u x c o m p r i s l es e n j e u x d e la po l i t ique . Refusant d e servir o u d e se servir, 

ils passent du tribunal à la tr ibune lorsque les c h a n g e m e n t s du t e m p s l ' imposent . 

U g o BELLAGAMBA 

Claire DOLAN, dir., E n t r e jus t i ce et j u s t i c i a b l e s : les aux i l ia i res de la j u s t i c e 

du Moyen Âge au XX
E s ièc le , Laval ( Q u é b e c ) , Presses de l 'Univers i té Laval, 2005 , 

8 2 8 p. , I S B N 2 - 7 6 3 7 - 8 2 6 8 - X , 35 € . 

Si l'histoire des institutions judiciaires et des magistrats fait l'objet depuis 

plusieurs d é c e n n i e s de n o m b r e u s e s études l iées à un renouve l l ement historiogra-

phique, tous ceux - et aujourd'hui toutes ce l les - qui, sans juger, a ident d'une m a n i è r e 

ou d'une autre à rendre la just ice o u à appliquer ses décis ions, ont longtemps é té lais

sés dans l 'ombre, à la double except ion notable des avocats et, dans u n e certaine 

mesure , des notaires . L'objectif du co l loque tenu à Q u é b e c en septembre 2 0 0 4 était de 

mettre en lumière les « intermédiaires entre la just ice et les popula t ions », et d'analy

ser leurs rôles respectifs, dans une perspective réso lument comparat is te . Le projet 

était de très vaste ampleur, tant du point de vue chronolog ique : du Moyen Â g e à nos 

jours, que du point de vue géographique : d e la vieille E u r o p e ( R o u m a n i e , Suisse, 

Belg ique , France, Angle terre) au Canada, e n abordant des organisat ions fort diffé

rentes. U n e tel le disparité, p e u favorable à la cohérence des compara i sons , était 

encore renforcée par la variété des fonctions o u des missions, c o m m e par cel le des 

statuts d'un personnel bigarré allant des bourreaux aux experts, en passant par les 

sergents , les g e n d a r m e s , les gardes forestiers, l es commissa ires d e pol ice , l es huissiers, 

les procureurs, les greffiers, les curés , les arbitres . . . sans oublier, bien sûr, les avocats 

et l es notaires. N'étai t -ce pas trop embrasser pour bien étreindre ? Cet écuei l inhé

rent à tout co l l oque au d o m a i n e aussi é tendu a é t é , dans une large mesure , esquivé , 

grâce à une introduction synthét ique de l'organisatrice d e la rencontre (Claire D o l a n , 

« Regards croisés sur les auxiliaires de justice, du Moyen Â g e au X X e s iècle ») , ainsi 

qu'au plan de présentat ion des quarante-six contributions retenues . 


