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Pourquoi 20 francs ! l ’année dernière c'étaii cent sous...
J  a i engraissé...
Oui, mais s i vous avez engraissé, mon budget, lui, a maigri !
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La reproduction do» desslns des « Corbeaux » est interdite.A V I S
Notts p r io n s  ttos aboitnés de prendre botine note de 

la date d 'rx p i ra d o n  de lettr aboliti etti e ut q u i est indi- 
qttèe su r  la bande de lettr jo tir n a l. l 'r i  ère de notts 
envoyer le m on ta n i de lettr rèa Itoti nenie ut a jìn  de 
notts é v iltr  les / r a is  on éreu x du recouvrem ent par  
tratte posta le .

La L. P. Internationale
M E X IQ U E« Quiconque, òcrivait M. Riart. n parcouru le Mcxiquc, « a pu reneontrer dans les rues de Pucbla, ville cpisco- • pule, des moino.s noirs, rnux et gris. se promemutt, le « pistolel t% la eeìnturo, un cibare A In boiichc,'uno lill<* « nu bras, bi'nissnnt ile leur bras libre les brave* gens « qui s’agenoullloiu sur leur passale.., •Il nVn est plus de mOmc nujourcThui. lin Itftt», In propriété de PLglisc monlait A 7.’<0 millions. Les dime» s’cMcvaient A .V> millions par an. Il v nvnit A celle epoque 8,000 religicux des deux sexes,Les Indiens payniont dix francs pour un baptóme, vingt francs pour un mariane et tivntedeux francs pour un enterrcmenl.Le parti federaliste, alors ati pouvoir (ISTx»; supprima la main-morte religiouse, lit disparaitrt: Ics congrògu* tions, nationalisn Ics ed ilice* du eulte, laici sa l’étatcivil, et supprima la lògation inexicaine prò* le Valicati.Que fit le clct'gc tCe qufil a fai! «u essayé de faire partout: il dth'habta 

la guerre civile> p o is la guerre t1 frangere,L e  14 dicembre 1871, Juarez òilicta une loi de laYei.sa* tion doni voici les principaux articles: interdiction aux autoritòs publiques de prendre pan oftieielleincni aux » òrémonies du culto (nrt. Il), l.u calibrai fon du culle et le pori d'un vétement special ne sont autori,ves que dans Piutòrieur des temples, sous peine de 10 A *.VX) piasires iPamcndc. L ’enseignomcnt religicux est sopprim i dans les écoles (art. 4). L ’usage des cloehes est regi e memi'- par la polire (art, 0), Les ròuninns dans les temples soni sous la survcillance de la poi ice (art. Id;. Les quOtos ne sont perni ises que dans Pintòrieur des temples, sous peine d'une a mende pouvant sVlcvcr jnsqiPA mille piasi rea (art. ir»). — Les dons, les quòte* dans Pòglise suflìsent A cntretenir Ics fa i nonni ssao rési — Les ordrcs tuonasiiques sotti interdits (art. 19 et 20). Le scrittelit roligieux est supplirne (ari. 21).

Depuis*la*séparation des’ églises et de l'iìtat, le Mcxiquc est délivré du cléricalismc, et il jouit maintenant de la paix religtfeu.se.Cependant les jésuilcs qui ont élé cxpulsés le 2A juillet 1873 sont rentrés, ainsi que les Augustins, Doininieains, Passionnistes et Oblats.Les protestants pénéirent peti A peu dans le Mcxiquc.lis ont actuellement (100 églisos, avec fSO.OOO memhres.Ce sont Ics mceurs ignobles, Pintransigeance, le lana- tisme, la rapacità du clergé qui ont produit Panticlérica lisine. .Cependant les antieléricaux tnexicains ne sont pus unti* religteux.Le mariage eivil a cté institué, mais le divoive n’est pas admis.I.a  liberté de la presse tfexistc qu’en tintorie.La loi sur renseignement pratuit. Inique et ohligatoire qui fut votée en 1891. nc fut appliquéc qu’A partir de IR̂ T.Kn 1805 il y  avait 80 pour cent d’illettrés.La républiqnc du. Me.xiquc comprcnd 27 états. troìs territoires et un districi. I ly  a treize millions d’hahitants.Est électeur et cligible tout Mcxieain mariè, dopai* l*Agc de 18 r.ns; tout relitta fa ire. depuis lVigc de 22 ans.Il y  a 2:<* deputò* ci «'*• sénateurs. M. Ba r t h é l e m y
Les Portunes Episcopales

On ne posséde pus, Ceri vait M. Dubici.dc relcvò cxact 
et complet des fortune* episcopales. On a essa\~é de 
rótablir cn 1S02. mais le travati fut presque aussitòt 
suspendu que commencò, ous’en tint aux déclaration* 
non c onlt’ólòes ile six nrchevCques ou évòqucs. Bor
deaux, 16.000 francs de revenus; Marseillc,48.000 frane*. 
Nancy, ll'i.OOt), Poitiers, tO.OOf); Renncs, 35.000; Viviers 
32.000.

On est ime A plus d un m ilh o n  le revenu annucl de 
ParchevòchO ile Paris, A plusieurs centaines de mille 
francs les nienses des siòges de Catnbrai, Toulouse, 
Arras, Amiens. Quatti A ce dernier, pour ne ci ter qu‘un 
dclail, Ics seti les d isp en srs de m a i g re  pendant le Ca
rónte ibtirnisscnt plus ile tratte  m ille  fr a n c s ;  Pévóquc 
de Tarbcs prelevo plus tic 200.000 francs sur le sanc- 
tuaire de Lourdes; le casuel de la plupart de ses con- 
fróres varie en tre 40.000 et 80.000 francs. Onaòvalué 
modéróment A plus do 6 0 0  m illio n s cc que le clcrgé 
séculier coflte annuellement A la population fnineaise.

Mais la sangsue catholique est insatiablc; totts les 
ìours on nous communiquo des circulaires ifévòques
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millionnaircs et de ruiichons renners, demandant de 
Ij gaiette pour leur lanuux d a i ter du culte.

Notrc rubri4uc : Ut tape sacr/e ne chòme jamais. 
Répétons toujours notrc excellcnt conseil :XK D0.NNK2 VLV* D'a ROKNT AL'X CUR&S.

Les Rapporls des Eglises et de l'Etat fran^ais• -
de 1784 *  1793

11110** (lotrc prCcCdenl arlide, nous avons mi ijiic ie lìnitd- (incili «le Filane** ovuit tìè fonda en 1772, que I-ouis\V( j\u«t kiguit uu adii U«oniUo nuv Juifs il77U< cl accordò l‘ètnici m1 t»U\ |HVlClldlil* • 17X7*.A la % etile Un la lld^oluùoii, r(m«;igaeaiciil primuìre élait dannò sous Paulonlt' «Iva r\equ«* Aliasi la glande majohto ile» Francai* no su vini ni lire, ni ccrire!Le* uuteurs. iiupmncui* et (olportcurs d'érriu utioifuaHt 
hi eucore sou» I# coup de l’oniormance rovaio•lo 1737. qui /»• //Hm iim K «A* mori.M«tigre cela, l.i littérutur* «lev«unii poliliquc, anticlericale el rOvoluliOQuaiiOUn poul dire qua lu gru lido Revolution a élò préparée por Fonionelle, Vollwiio, D.Ucrol, d* Alembert, HeKètju*. Rou*- Moti. laU n Je . la  UiabUiis, Rulaurens, l)upui*. Sylvain Ma* it-c LuI, Montesquieu, UeaumarvLais. etc...lìn 17,S9, il ) avuti IO) caivltiMUX, archeveque» et cv&iuei, doni pas un nViuii i»su du peupie; 60.000 curò», 31,000 nini- nos, UN,000 religieuse*.Uh délenoienl un fiera tic A» fortune de la Frittice

li » no povaimil ni Ut cupitation icotc pertonueltof, ni /•» 
tuiUe (impól fonder;, ni le einyUèmt (ìmpót aur lo roventi;, ni 
ies aitivi (imputa iudiiects).Les hions du clorgé s’élevaionl (i quatto millim'ds, soil dij 
mUlinnls do noli**? mot noie adunile.le s  dime* qui* les roiiction» prOlevaienl sur le ixuiple, s'èlr- vuioul à deuc ceni» rnilliont do noli» montiate.Le» «.Ila noi II OH do Suinl-CItiudonvaiOllldou.**" mi tir v*ehter*!„, qui fuienl dòlmen pur Ics lévolulionnaiiQK.Lo pcuple, volò pur Ics cuiòsot Iqh tioblcs. mom mi do liiiui, L'Eglise «vali ólubli Hit fotte* i/o r/iònui;/»* Jhrc** pur un Idi- uitinches et fétes rdigieusc*;.Au dcbtil, lu Hovoluiion fui dirige* conile la puisminco lem* p'nelle do riìglise, et non contro lu rcligion.

• •  *Lo 4 .unii 17H9, Ics dime* furetti supprirnécs, et le* serTiv fuivnl nflfr-.inclu*,la?» lepréscnlniilM du pcuplo IVuiicniH siguémtf In fumeiiHO 
Ih'vlurulion fio* tintiti dr /’/imw/iic ri iltt • ìtuljrti (26 UOPI 17NIJ), l'iir dorrei du 20 sopir mine I7HÌI, l'argentone ile* òglison lui euvovi o a la Mummie.I«* derivi du 2 novembre 1766 ruil /#*§ hten* tir CHytìm-
turni tf mitri' miltuivili lu di*poi*itimi de In Naliuu.Le dorrei du 2X pinvior 1790 teronnui uux juifs, les dtoil*«Ir V.Uoveus • •1 /e 13 fevnei 1790, I Assetti Mèo t.ou sii mante dacieto «jue |« lui n*' r*'conmiiiiaa plus de f*rH4 «*«#»•• quo le* «»r-•Ire* et le» con im* ̂ ainm» retiate use» ftuienl el demeuia*» mi supprimé» eti Frain e, sana qu’il pili cn 0(rv eliddis d’oulie' A l aveuir. f l*ie VII rumi frtjicj,L ’ pòpe lanca ranolliémo contro la Hovoluiion (3ttt mar* 17110). I^'^jaillet 17U0, la Consliluanle remili undOcret qui menati en venie b  loiatilo dea Incus du ciergO.l-e 12 jutllel, I*» ('«ousliluunle vota la C^ntliluliou cictlv du

cterijé qui avail pour bui d’alfaildir le |*ouvi>ir de I» papatita sui leclergede Fm iu c . Cioquunle-»epi vrfjrrv rpt»cO|uux fu. reni mipprìmOs.I«C* lt> mnrs el 13 uvn! 1791, le pope l'io VI eprouva le tu», so u do laitcerdcs Itiof* sligrunliaonl lu « onslitulion civile du clergv, • fui kerelìtfuv et tchÙMutiifUr ■le  jm a pie jiansten rOpundit, lobnvril «'nlauiau1 le manna quia du pupe, au l'alniH-lloyal.Le 7 nini 1791, lu (lonuliluanle decreta la iil^iio do* cui Ir*.
La ra/tlar* diptoHmtiyu- atc*' A- Vni ir un cut Itoti lo 30 mai 1791Ix* rvi Ixiorv XVI et «a f« mi Ilo avviti pris U fuile, fu reti i arrèló» a 1 «renile* 21 jutu 17911/ l i  se pie mitre, Avignunet lemiMiui Vcnuissin furvnl an* nexc* a lo Fiwnce.L’AMoinldoc bgtMlntive suppiinm deiiiiilìvonioui inule* le» oxigicguiton» «io iemulici» (l •udì), i‘l Ics coo%iCgalions da sOcultOr» :l8io0l)Le ftiiffrugc umveisel a deus degro* fui decréto lo 10 «all1792.La lOgislulive voto les loia stili Velai cirit et sur A* diron r, le 20 Meplcuilir* 1702 l^s registro» de rotut-civU fureni Iruns- «ics |mii\>ì*sch duca te* m.iinen1̂ *decrei du 12 frimaire an II conila U proprìOI*’ d« n ci*ne- tièn's aux coiumunca.
Ijd tl aopiombre 1792 est lo dato de rétablissemenl de Li 

premiere Itdpuldiquv.U  rvi U n ì» X V I fui exéculO le 21 jonvier 1793.l a  lutto conile la calotte aitali drvenir de pius cu |dus violentn...
(A  Muicrej. A.vtivioixk.

Q u ' o n  c h à t r e  !(>n cat««v.l 4i(« «Ir imur» pari* sm'II y a parml eoa» J f rim potile II «*..sa/at-Pimt.
L'iibbc Minima vicaire de Dignado Italie; c»t vou> le 

coup de poursuites judiciairc» pour .ittcnuii» 7» Li pudeiir 
commi* sur plusicurs jeuncs g;irvon.>. Ce poro cn sou- 
ume ehi en filile,

L'abbé Lonzo vieni d’Otre arrotò par la poltre de Tu- rin. Ce bouc cnfroviuó est accusé d'attentai* .1 In pudeur sur de toul petits enfants.

l.c  Cimseil géner.il du Ju n i a émis un v«eu lendani à ce que le» communrv qui ne se sont pii» conformée» ìi La loi en nr louuni p»s leur presbv'tèrc cm à persister i  le louer à un v hilTrc qui soit en dìsproporiiun trop llagrantc aver la vnleur locative lixée par le •.ci vico ile» contribuiions dircele*, ne soient pi» comprises duns Ut rd p a rtit io n  des 
Jonds p ro ie n  a n i de Ut suppression du budget des c it i les.Ijo prète!, par vote d'arrélé. prononccmit Li suppression de La puri revcn.ml .» ecs communi*» dans la n^partiiion de» fonda provctuint du budget des culle*.•  ••  •Le Conscil génèral de l ’Aube a émis un vccu de manda ut que la loi relative à la  suppression de reuse ignem eul 
cougrégatti>U  soit cncrgtqucmcnt applique**.
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Saint Turbin
Il Intimila»* tl,A*liiti'*tu*

q \  lors vou.h ctovcz quo nous no fouions rieri, me dii 4 %  l’uuire jour rue de Richclicu le curò Jo u y  que je venais de ronoonirer... Eh bien, monsiour Gronichon, dé- trompez-vous. Nous avons un bouloi infornai ol nous turbinons see...Uabord nous tiavaillom. lous à la repopulaiion.

Noti* ti a vallimi» A U ie|’i)]<utatioQ. t
Tout le elergé frunt/ai* osi sur Ics dents,,. fi moi sur 

Ics boulets d’avoir avalc kilomèlres en auto dans 
toutcla region viticole du midi pour Terganisatiou de la 
revolution des fraudeurs qui nous pela dans la pauinc.- 
Maintenant hous sommes en pourparlcrs avec quelqucs 
anarohislcs pour la confection d'un complot antigouvor- 
nemental. Il s’agiraii en Toro u re ri co do coni prò me t - 
tre tous Ics minisi ics oi 
nulammoni Clómcnceau /i 
qui on cssavcrail dcrocol 
Ice* le» cinq loui* protó.s 
par lui au l< è d e m p i imi r a r- 
celi in A l
bert. Ce bil- 
lei de cent 
halle* se- 
rait naiu* 

ecll emoni

I a u x ; on porq u isiiion nera i i au ministèro de TI marioli r ol CI cmoncca u serali pour- suivi cornine faux*moli- nayeur... ce sbandalo cou- Irrait la rópubliquo et Ics rèpublicains...Mos autros confrèrcs on ratlclionnerie no pordout pas Iciir lomps. Il y <*n a qui lunule la puericulture inionsivo dans Ics calè* chlsinos. Ics sacrisi ics, Ics • onressionnaux; mais, mal hcureuxcincnt co prosely- lisine iTosi récompensé que par des s é j o u r s  prolongcseomme pensionila ire do co gouvernnncni de lrancvinn<on.s dan> Ics geoics do TEtaLI l’aulrcs de mos core lkgionnaires s'adonncnl .ri la klcpiomanie dcguiscc soiis uno forme honnclc de incndicitc olandesi ieri.|c connais un prétre, un savant celui-l;\, el qui travaillr pour lo ciel. 11 est a rm e  à crcer do rien de raw^saiii* petit* anges... l^i Ikalilication le guotte, monsimr Groniehon.
Vous pjirlerai-je d’un pciit-frcre qui se dóvouc pour la 

.saintc cause de nolrc Mèro la Sainte Kglisc-. Ce vaillant 
apOiro s’est mis coiumis-voyagcur cn fouillcs de vigne el 
pour sauvegarder la vertu il visite par toute la France 
ce* maisons quo la morale tolére et que la polire sur* 
vcille. Il tAcho do piacer se* fcuillc» de vigne aux bona 
ondroits ci son bui cache csl de voir s'il ne rcnconire 
pas dall» con maisons hospilalicres d»*» ré»! ictcurs des 
Corbeuua..„Quelle aubalnc pour nous si nous pouvion* 
démolir ainsi coi infeci canard,..Et cos mot* je vis disparattre lo curé Jouy dans uno porte atidossus de l.iquelle so dessinait un ìinmonso numero 7.Co ratichon doit ètte un maboul ou bion il a vouluso payer la lóto doC k o n i c i i o .v

lt tffr »1* prtli* ,»npi

Nove dtm indotta quo non 
am*t crém! des - dipoti dee 
C0R81MUX partoot où lt 
iountal a’eat pas mia en tenie.

Un c«MitinU-VbV«K<M»r en fruitlr» «le vie»'*'
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La Mori de Sarto

Il cn arrivc unc bicn bonnc à oc* brave copain de 
Groniehon. Vous savcz que par oc» tomps cnniculuires 
il satire Ics tibia* au sein 
d’uno mer de verdure, 
da»» unc goiUillette villa 
des bords de la Marne, 
et son chien 
voi Ile sur lui 
a vec  v ig i 
la noe — que 
dis-je, veillc?
* l't t lla il, car 
il a rcndu. le 
pauvret sa belle Amo A 
>1. Jehovah, dii bon dieu! s**- a ? da ts*»

Oui. il a cassò sa chiennc do pipo c'è pauvre robot 
qui quolidiennement boulotiait les tibias et dètritus 
de curés dont se nourrissait tous Ics j«mr> son prètro- 
phobe de patron.

Donc, un jour que Groniehon siestait moliemeni 
étcndu dans son hamac. un diari vari formidable le tit 
bondir sur son sCant: • lv>ue se passe-t-il. ventre de 
pcaul... • hurle*t*il a 
inquict. Et il sper
a li « Sarto » aux 
priscs avee un Saca- 
eharbon ; pour le mal- 
heur de Sarto, celui-d 
vennit d’arracher au 
postérieur sacrò de 
l’homme venimeux, quelque chosccomme 
uno livre de bidoche qu’il dévornll it 
bctles dents; et le ratichon se tenait Ics 
lesse* hurlant comme trente-six bnurri- 
quos. L'amputò orini! : Clutmeuu! Co* 
chon!! Ah! tu me le paiono»!!.. Tout Groniehon que tu 
sois tu vas volr si tu vas vasquer! Attends un 
peu... ete... etc...

- D’abord. Monsieur, vocifera notreami. quefaites- 
vous dans mon jardin ?... de quel droii vous introdui- 
sez-vous che/, moi ?... Quo me voule/.-vous?.,. — Mais, 
se radoucit l'ensoutané. je venais che/, vous. cornine 
che/ tous les habitants de la paroìsse vous demandor 
votro obolo pour le denior du culle! Alors, tout 
s’cxplique. cher monsieur Basile, mon chien estdrcssc 
pour me dòfendre de» voleurs.il a senti que vous en 
vouliez 2i ma gaiette et, ma fo». il a rompi! son devoir. 
et bien pctitement. je vous assurc. Reste/ ici unc mi
nute de plus, et jc rinvile il rétablir la symétric de 
voi re postòrieur.. en seelionnunt l’auire panie de 
voi re sy stèrne fessier...

Basile partit cn courant, jetant A tous les tchos 
les plus tcrribles malédictions sur notre ami et le 
menarmi de toutes sortes de foudres. Le soìr mème. 
tandis que le cure Dillon. après s’ètre fait panscr par 
banchetto, couruit che/ M< Ilopau-Lapoul, huissicr. 
pour assi unc r en Justice de paix Groniehon et luì rò- 
clamer des dommages-intèrets. le brave • Sarto • ex-

pirait dans Ics bras de notre ami en murmurant tc< 
versde Voltaire:

Cn oabot inordit un jésuitc,
Il aurati dfl mourir de suite 
Pourtant le contralre arriva: 
Ce fui le cubo! qui ere va.

la ròalisation du 
« Dui munge du

Il moant: J«n« lira* J» mn mialtrc

I Ictus! c’òluit 
cèlebre axiome , 
prélre cn cri*ve •...Dòs lelendemain, le papier bleu lombali che/ Groniehon. Alors ce furent des course^
A n’en plus finir A la justice de paix, mais en vain ; car d'un còlè le ratichon reclamait 10.0ÙU fntnes de sonmorceau de viande avariée, tandis que de lautre. Groniehon voulait .Vii) frane» pour son cu hot empoi- sonné. Avec iu>te raison. notre camarado prétendait que lèaus-Christ, le patron du demandeur, ayant étémis A prix A uno ircn- tainc de sous, qui du reste furent restituès à leurs premier» pn> priòtaires, son sous- minìsire v.ilait au grand maximum un dècime qu’il s'otiraii gcnércuscment A lui verser de suite, A la condition que l ’autre puyftt feu • Sarto *, le prix d ’ un boti chien.Brcf, la chose lui portéc devant le Tribunal de P« Insta lice qui rendi i son jugement.Xous nous hAtons d’en la ire connalire la teneur. vous prévenant d'avance, amis. que le curò Dillon a pris ses cliques et scs claques et que Groniehon cagne.

S» ria  nrTAchu unc Hvrc de bldochc

il Jt |>u» cliqiir* ri ««** .i.iquc*.
• Le Tribunal oivii de lr‘ instancc scanl cn la ville 

de Clyso-LiKeuillcitc, chel licu judiciaire de Tarron- 
dissement communal du Uòpartcmcnl de la Somme- 
ct-Loire a rcndu en son audience du 14 septembre l ‘>07 
le jugement cn malière civile doni la teneur suit :
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Monsicur Dillon. demandeur. comparnnt et con 

cluant par M» Gnome, avoué d*une pari.
Fi Monsicur Gronichon défcndcur, comparimi et 

concinnili par M* Indois-Quckpart, uvouc, d’auu e pari.
Sur quoi, vu Ics picccs de la procedure, ouY Ics 

avoué* et avocai!» des pari ics dans leurs conclusions 
et plaidoirics respcctives, le ministre puhlic dans 
les siennes, après avoir delibare conlormémcnt A la 
loi,

Attcndu que le demandeur, Monsicur le curò Dillon 
a été victimc ;'i la date du *J9 juillct dcrnler, d une mor
sure A la l'esse droite, morsure entralnant pour «le de
mandeur une incapaci té de s'asscoir évaluéc A '*0 0 O, 
que celie morsure est le fait du chien * Sarto appur- 
tenant au délendeur.

Attendu que le requérant entend rendre le susdit 
Gronichon rcsponsablc des suites de son accident con- 
tormément aux dispositions de la loi du 9 avril 1S9.S, 
il l'avait A dctaui deconciliation devant le prcsidunt 
dece Tribunal, assigné suivani exploits de Thuissier 
Me Hopau-Lapoul en date du 30juillet 1907.

Attendu que le délendeur a conclu A la non reeevu- 
bilité de la demando par la non-applieation A respira: 
de la Loi du 9 avril 1898.

Attendu que celle dentière régit seuiement les nc- 
cidents du travail et que Dillon n’était pn$ le salario de 
Gronichon, bien que dans ses moyens le doniti udeur 
pretende que, coni me curò séparé, tous les habitants 
de sa puroissc soient obligés et de l'employer et de 
lesalarier, que pour recouvrer son salairc il doit se 
prèseli ter che/, lous et chacun, et ce, A n’imporic quelle 
heure du jour, que précisément c’cst dans l'excrcic 
de celle fonction dernendicité clandestine, alors qu’il 
rondaitservice à son paroissien Gronichon que Tacci* 
dent est arrivò du luit de cedcrnier ; que le simpie bon 
sen* suftit A dèmoni re r que Ics lonctions du cure nc 
sauraienl, ni danseur ensemble, ni prises séparément, 
Otre considérées comme travail mais bicn plutói 
commc délits d’escroqucrie, de klcpiomanie, prenant 
la fallacieusc apparence de mendicità, cl que con* 
>équemmcnt Taci idem doni aété vfetimc le requérant 
ne siiuraitétreun accident du travail, qu'au surplus la 
prolession de curò ne figure pas dans la IL te des 
risques assujettis à cette loi.

Par ces motifs :
Le Tribunal, jugeant pdbliqucment en matièrccivile 

mai re et de premier rcssort :
Dédarc, Dillon non reoevable et mal londé A deman 

dcr le benèfico de Ut loi du 9 avril I8**i, l'en deboute et 
le oondamneaux dépens, avecdistraction au prolìt de 
M* IndoisOuekpart sur son aflirmation d’avoir fait 
Tai ance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique et or 
dinairc du Tribunal de première instane? de Tarron* 
divsement de Clyso-la-Feuillette, le samedi 14 no verri - bre 1 *47.

Au Palais de Justice, audit Cly.>o*la*Fcuillclte, oii 
étant présents et sìég«int>: MM. Vachol. presidenti 
famyn, Lamieync, juges ; l ’npeu-Montbon, subMimt 
du Procureur de la Républiquc, tenunt le lautcuil du 
Parquet et assistè do M. Zencourou, grellior de co 
siège.

Le curò Dillon a ìnterjetéappel. De son fflté Groni* 
chon va le poursuivred'accord aveclaS. P. A. Sociéié 
protectrice des animaux). Xmts vous tieiidrons au 
couraui.

PlCKATE.

C E  B O N  P I D IS S E

— V)i<H p ire  t*' v-r-’ a fra?.,alo >•) 4*arectu f* ur m i s f c ;  4 .IXt. « lewr -.««sfxti» * Un» «isrfe
La Lanterne de Diogène

Pour se dii ater la rate

L i:0/ le P e tit  ( h a p tlttiie  S a in t  In fo in e  de P a d o to . 
k a 'Airi de I Imprimerle de Tlnstitui de Béthlécm :

D almrd, ca se récite pendant ld jours; kif, kif Ics 
rèscrvistes du purgatoire... et ce qu ii faut en avoir un 
sue pour cct ?xervice IA ! Si pendant ce temps vou- 
étes guari d un coup de pied de Mur«... ou de Vénu* 
enioye/. votre oli ronde au P a m  de .S/-. lu t a n e , car, 
ò miracle! votre gaiette so changcia cn pai»!

!:n invoquaiil St-Antoinc, ics besottts cesseti!? .., 
c ef i une garanlic pour Ics fonds de calcvms.

! .a  lèpre s 'e n fn il après une prióre du Saint. Cosi 
plus éconpmiquc que le nitrato dargent.

St u m s a i ez tVj // d a n s le i n e  et d a n s le péthè. 
commc un vìcux saligaud, le compagnon du ooohon 
tou> guérit.

Son pirez-ictus uveeardeur ?  In e  prióre A A moine..- 
cmpòchcra tout bruit ; c’cst utile cn >o»*iétc

M 'e s -io u s  un membre m alade > IX Membra page 4 
N alle/ |ias che/ un spécialiste. Toitoine m* cliarge de 
Va. .

P lrn rfs-ix n ts antèrrtnen! la perle de l'otre in n o cen te ! 
page $'f récile/ un pater sur les P>« et 'Ji* giains cl 

crac ! vous voilA revenu en Tétat de la bonuc dame de 
Lourdes y compris la saleté.



L E S  C O R B E A U X
I .e s  ttécessiti's fott ratea t-rìles votre corps ?  (XII ne- 

ccssitus) vite, palpo/. Ics '23' et ?4r grains de ehapclct. 
Inutile d'avoir un vieux numero de la Croi:r dans 
votre poche... nelaisse ni trace, ni odeur... vous ave/ 
offerì votreoncens naturel au bienheureux Saint.

(Juantl vous renconteicz une hétaYre, palpcz le .V 
grain... va preseri e .̂ pus besoin d avoir recours aux 
produits de Pentente cordiale.

Kt surtout après avoir ógrcnc cepetitmachin.passe/ 
à la caissc et faitescn pari Avo*» amiset connaissanccs.

tt>* on se le dìse! • è

Pròdiotion
Gnc de mes lcctriccs s'épule que Ics ealotins n aieni 

pas encore donne* Pad ressa* du Paradis, de l'Enfer. etct 
\ous allons la renseigner il y a plusieurs trous du 
diablc et plusieurs monts divins:

Paradis:
L ’Etoile ducygneet celle dela vicine pour lesvieillcs 

lilles; l’Etoile bianche pour les lymphntiques; l’Eioilo 
du berner pour les atnoureuscs.

Purgatone:
L'Etoile de l'Ecu pour les soutencurs de ces damo* ; 

l'Etoile du Rois pour leurs aniis les apaches; l'Etoile 
|aunc pour les marisealotins; lEtoilc de • Orion » pour 
les gardicns de la paix; l'Etoile du Grand chion pour 
les amante de coeur.

Enfers :
L'Etoile du Bouvier pour les agonis des nuoti rs; 

l'I noi le du Centauro polir uoire diiccteur Ashavci us ; 
l'Etoile de la Lyrc pour noi re ami Palma ; l'Etoile de 
la Grande i )urse pour l’ami flarthélemy ; l'Etoile de 
Taureau pour votre Serviteur.

Et l’étoilc du Scorpion pour tous les ealotins.
Lorit^ìne tir f ia s p a r ..— M ì.allementdeSt-Marcq, 

4'J, rue de la Petite Oursc,A Anvers .Bclgique . public 
unc CtuJc historique stir Y E u th a ristie . Tous Ics anti- 
eléricaux doivent lire cettc brochure dans laquelle 
rauteur,ave\ preuves A l'appui. preuves puisces dans 
la lliblc et les livres de.s Saints) Stabili que 1 hostic, au- 
lrem«*nt dii • < *aspar •, est la cause de la pédéra*tie, de 
I onanismo, du saphismc.des rdigteux desdeux sexes.

Quelle (Vi he ' I ne revue caloiine : les Qnest/ons 
nctuelles convinte que sur millions d infidéles on 
n a pu en convertir que IIMIM.

Et le ciigot *c demando pourquoi?I n de nies corre* pondants lui répond : • C e s i  bicn sim ple, les pcuples ont sou pc de la liole des $ao> à charbon •. D km. ì.n e .
Les •* Saintetés " CanaiHes

l ’n i«*urna! de pae%s»tillo,aussi clerica! qu’inlcct, nou> 
dévoche qudqucs-uncs de* épithétos orduricres dont 
>on raperini re est abondumment tourni, |v»rcc que, 
aprés des auteurs calholiques autoriscs, nous nous 
somme* pormi* de l'aire connaltrc la vie d un certain 
nombre de * Saintcté.s * canailles.

Voici comment le snsdit journal, aussi infect que

clérical, essate d atténuer le mnuvais effet produit par 
ces seandalcs pontificai» :

♦ Kst-cc que tout le notariat est malsnin. dit-il, parco 
qu ii y a des notaires escrocs?

Est-ee que tous Ics banquiers som canaillcs, parec 
qu ii en est qui volent Pargent du pauvre monde? etc. •

Cc raisonnement de jésuite est sublime. Nous de- 
manderonsà notre tour: Est-co qui* Ics notaires et Ics 
banquiers soni des Vicc-Dicux sur terre, les représcn 
tants autorisés du Christ, toul spédalcmcnt choisis 
par le Sa ini* Esprit, qui leur in su file familièrement tout 
cc qu ils ont envie de publier urbi et orbi.

Nous avons voulu montrer que cc Saint*Esprit avidi 
souvent, trés souvent m^mc, — fait dcschoix on nc 
peut plus malheureux, et qu ii mirali bicn dA choisir 
des hommes m o in s  co iT o m p u s , puisque d'avance il 
savait ce que ses mandataircs valaicnt.

Libre de son choix. — et l'on sait que les papcs sont 
élus sous rintlucnce de son inspiration. — s'il a eonfié 
son infaillibilitc A d’odieux crimìncls. cela prouverait 
qu’il s’occupe médiocremcnt des intóréts do sa préten 
due Egliso. Nous aimons mieux croire qu’il n’y a au- 
cune corrélmion entre la papatiló et un Saint-Esprii 
quelconque.

Nous lerons remarquer ensuitc que ni les notaires ni 
Ics banquiers ne sont constitut*s les aardicns de la 
vertu et des moeurs comme on pnMcnd que le sont Ics 
pontifes romains.

Et si la rclitjion catholique n'est pas rcsponsable ile 
la bi*ue pontificale, il est établi du moins que cotte re* 
libimi n'a pu prés -rver de ^imnì<»ralitl,, ni Ics papcs, ni 
Ics nu\linatin< rii !» s évPques, ni le deru<> tt>m ernicr. 
V'oici ce que nous llsons A ce sujet dans ClémanKis ; 
D ecorrn p to  frUrlesta sto lti. Chap. X V I: « Aujourd'hui 
un homme in»x ♦ U|V*. ayam horreur du travati ou dé- 
sirant ribotcr dan^ l'oisiveté, court-il au s«icerd*>«*c et 
racquieti-il * Sur k t hamp il se joinl aux autres prClrcs, 
scetateurs de voluptév qui. plus épicuriens que chré- 
tiens fróquentent assidument les caharetset consnment 
tout leur teinps A boi re. manger. diner. souper. ainsi 
qu*à jouer aux des et A la paume. Plongtfs dans la cra
pule et Vivrognorie. ils se battent. ilsrricnt. ilsfontdu 
taftagc. et de leui s U*i res souillée** il< jurent le nom de 
IHcu et des Saintt Ouand le calme est entìn venu. iE 
|xa.ssent des brande kur> concubines A 1.lutei de Dieu •

Et plus loin. Ghap. XXIII: • F*ar respcct. je ne dinii 
pas grand cho*e de> couvents de femmes : lorsqu’on 
doit parler, moins d*a»emblées de vierges vouécs A 
Dicu. que de lieu\ inlAmcs. de roueries. d'impudcnlcs 
courtisjines. de lubricité et d'inceste, il ne convieni 
pas de s étendre longuement *.

VoilA tX* qu ètait devenue bt morale ehrétienne. la 
religion ^itholiquc. I* t peut on s'étonncr de cettc dé 
pravation generale de tout le dcrg£. lorsque Rome 
donnait lexemplc lorsque Rome était la sentine de 
tous les vice*, et que les papes se vautraicnt dans lev 
l'anges lev plu> honteuses? Du haut en bas. la pourri- 
rure était partout.

Cotte religion caih'>liquc*. tant vantéc aujourd'hui, 
n’a pu maintt nir la morale mime panni ses ministres 
et scs plus haiits dignitaires; et c’est jxiur montrer cela 
qu ii nous a pani utile d initier nos lecteurs A la vie 
des * SaintctCs • canaillcs. J .  G . —
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Les So/i/oques du Curé Voité lv> Cartcs postate ite “ Corbcanx ”
POCHARD

S V ta » l retnJs d'aplomb un M ir t iN f»Il r t f i r t i i  MKtdaln U  K i t  la p rtm ittt,Ki, Mii le tnntoir |i««, U noli. tìcn(u»Hi. Il «'«a alla c h ci la i tout en im b o Ih ì m i u ;
N’om de Dicu ! deux heur's du mniin...
Rcntrcr A cYhcur’ là, c’cst indigno !
T'sts pus hont\ sai' goinfre, pied d’ vigno,
Noccur, débauché, sac A vin !...
Hu' ! bon Dicu ! v'k\ que j ’restc cn panno... 
Alfonsi.,. maim’nant j'pcrds mon grimpani.
Me v'IAcn ehe'mis'...c*estsufrocant?
Où diable aiq’laissé ma soutane;

Je n'ai pas d'mémoir’ pour unsou,
Ou j'iai laissé, j ’pourrais pas l’dire...
Kst-c' chez Fernando ou chez Palmyre- 
Ou chez Ros’ ? j'cn sais ricn du tout.
Tu peux alTcctcr un air enìne 
Va ! maint’nant ya pus fi r’culer 
C'qtte la honii’vacncor* gueulcr 
Si a t'vois reni rei* sans solitane.

Ali! malheur! me v’IA dans d’ briux draps...
Si j'rcnir’ dans c’ie t‘nu’ plutót Lste 
Ccstqu j ’ia connats la mécharit* posto, 
falous’ commedie est, elPs'fòeh'ra.
Mon vieuxsur la tOt1 Porag* piane...
Ah! si seuPment jj'pouvais trouver 
Ouelque liUloir* qui vienn* lui prouver 
i.Vj'ni dii m'dduir’ ile ma solitane.Itali! jMirai : j ’nni pu r V n ir  plus tòt;Fnllail qu' j’emhnrque des missionnairc*...
Fi qu’ayant vu un pauvre hòre 
(irelotiani .sous un mino* pal'ioi, 
l’n'ai pu Taire aiitremcnt, .Suzannc,
Olio d'suivr’ PcxempP ilo Saim-Mariin :Cornine je n'avais pus un io lin , le lui ai donne ma souiane.f .- F . C a n t a i. ni-.

‘  &

L’Affiche des “  Corbeaux ”

( tuui tu: r.i einp/anc de noi re uf/idte est m u n ì do 
Umbre d'nj/n tinge de Ut cenhntes,Ine n H ich c .................................0.«10D l x .................................................‘2

Vlngl............................... *20

Un e des m eilleures propagande* anta Urie a les, c e s i  
la diffnsion de uos cartes pestates. S o u s  m vito n s tons n o 5  atnis d  ics propager.Noavclle «Irle de 12 carte* llln*trée* ea coiffeur . . . .  1.25Sèrie de 24 carte* asforlie*......................................................... 1.40Sèrie de 42 . » ....................................................... 2 .*0

E n v o i contre m andai posta/ adressé a u x  bureaux  
des Corbcaux, 3 , m e  Ucojfrox-Marie, P a r is .

L e s  ( H U V R E S  d e  N. S IM O Nt-— 4IV*w xv An o m i  1%/iifur <1 trm '.rrt I n  ffr lig to n *  rt trt fto g w rs. t>r /'A J e t  D ùgm r* Ir C lrrg r . — S o rrtU c rir  C hretiran r1.50 l o  d U  v * lo n n  -  3 Ir k »  r i» f l  — 5 fr Ir» c in q u in e  — 13 fr l« «tni.,\*lre»>tr Ir* detrattilo A l ’autriir « IUr~sar-Scine •A n h c. —
L E  B A I N  D E  P I D i S S E

M g r ì iU iH dam ltl. — C *  le rtfrp iJIi, heln ?
Ilepp i. -  Pah liuti »j«c lit il nuche antli'tlric.ile lA>l«n.

B I B L I O Q R  A P H I EV inti de pnr;«ltrc che* rautewr, U . r«tr ile In Prllte-O oise, A A io  eia llk-l- 
ixR u ch tiriciic . é u iJe  hM orlque pur M le O g n u n i de Salni-M nicq h'nvnl u rall* .C e lie  pelile brochure «le 112 paijct, t<»l l»è<*eurlouce Elle in ic t v iv ii ip a t . ili Mliì-ic inciti le* * iniellcvlucl* • qui vcnleni upprn(ondir le* i|Ue»iionsL'autcur rtuipcllc l o  Mole* lOiypItnlliiiiK» «le rK gypiu  ci le Lirijiam liiuiliiu et ni.»UH munire rnnnlogie d o  «nulumcs paVcnnc* aver i'KueharlsUc ,m ii Otnit ds»n$ Ics prciniers temp:» «I» yhrUtliinlnme une communinn '.permatiqnc,Jmpi linrrlr «poelalr tlr-% CitrAritwji, ;i, r«r Geollrnv-Mitrle, Puri* l.e  G èl uni ; J .  K . 0.t*irAi;NE
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Isabelle Saint Martin

La caricature anticlericale sous la Ili6 République

À propos de :
Dixmier Michel, Lalouette Jacqueline, Pasamonik Didier, La Répu

blique et l’Église. Images d ’une querelle, Paris, La Martinière, 
2005, 151 p. (ili.)

Doizy Guillaume et Lalaux Jean-Bernard, A bas la calo tte. La carica
ture anticléricale et la Séparation des Églises et de l’État, Paris, 
Éditions Alternatives, 2005, 160 p. (ili.)

Dans la foulée des publications consacrées à la Séparation des Églises et de 
l’État, centenaire oblige, deux ouvrages sont sortis en aout 2005 sur les carica- 
tures et dessins de presse de l’époque. Certains verront dans ces parutions simul- 
tanées sur un sujet très proche un effet attendu de la logique des célébrations, 
mais il faut se réjouir de cette doublé parution, et s’étonner qu’il n’y en ait pas 
eu davantage tant la matière est abondante, et les autres travaux consacrés à la 
question si peu diserts sur la partie imagée du combat autour de la laicité. A 
quelques exceptions près, la majorité des nombreux colloques qui ont porté sur 
la Loi de 1905 semblent ne s’ètre préoccupés des images que pour choisir in 
extremis l’illustration du programme ou la couverture des actes, non sans quelques 
effets de redites ici ou là ... Leur prudence vient peut ètre de ce que, si le dessin 
de presse consacré à l’évènement est prolifique, il est aussi souvent très virulent, 
peu propice sans doute à illustrer le regard distancié qui convenait à la mise en 
situation historique. Fort heureusement, les auteurs cités ici ont fait le pari 
inverse et s’attachent précisément à la mise en images de la polémique, avec 
toutefois des orientations différentes. Ceci permet à ces deux publications, de 
pagination à peu près similaire et très raisonnable -  on devine que les éditeurs 
les ont pressés de taire le choix entre texte ou images -  d’offrir avec des approches 
complémentaires un large panorama des questions soulevées par cette iconogra- 
phie. Dès la couverture, les deux ouvrages manifestent des choix bien distincts 
dans le champ couvert. Il est amusant de relever qu’ils ont tous deux sélectionné 
un dessin d’Ashavérus, pseudonyme de Didier Dubucq, directeur de la revue 
franco-belge Les Corbeaux, diffusée de mai 1904 à novembre 1909, dont le 
trait caustique se distingue par son originalité dans un univers où la rhétorique
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anticléricale est parfois répétitive. Pour La République et l’Église, un gros abbé 
grima^ant au nez rubicond déverse directement dans les entonnoirs fichés dans 
les crànes des écoliers assis à leur pupitre un tonnelet de pieuses pensées, ou 
superstitions : crucifix et chapelets, crainte du diable et de l’oeil qui voit tout1, 
etc., ce gavage des jeunes cerveaux signe l’abètissement auquel conduit l’Église 
catholique. A bas la calotte détache, sur un fond rouge, une accorte Marianne, 
arborant bonnet à cocarde, juchée sur un coq batailleur, elle actionne un soufflet 
de fumèe pesticide afin d’exterminer, une bonne fois pour toute, le moine à 
tonsure, figure d’un clergé honni, monté sur un corbeau terrassé par le coup de 
patte du coq2. Ces dessins valent programme et le ton est donné ; l’ouvrage de 
M. Dixmier3, spécialiste de la presse satirique illustrée, J. Lalouette4, professeur 
d’histoire contemporaine à Paris 13 et D. Pasamonik, journaliste, spécialiste de 
bandes dessinées, se concentre sur la lutte entre l’Église et la République au 
moment cruciai de la Séparation, dont il retrace à travers les dessins les méandres 
d’une histoire complexe, la question scolaire en est alors emblématique. Celui 
de G. Doizy, professeur d’arts appliqués, spécialiste de la caricature5, et de 
J.-B. Lalaux6, ancien vice-président de la Libre Pensée, s’attache plus largement 
aux formes de l’anticléricalisme en images et ce jusqu’à la « lutte finale », titre 
du dessin de couverture. Les premiers ont fait le choix de diviser leur propos en 
un exposé historique d’une soixantaine de pages d’une remarquable densité, 
abondamment illustré, suivi d’un album classé par thèmes (animalisation, moeurs 
ecclésiastiques, école, Vatican, etc.) où les dessins sont reproduits en pieine page, 
le plus souvent avec l’intégralité de la couverture et la manchette du Journal, 
mise en page précieuse pour l’historien. Les légendes qui les accompagnent sont 
indéniablement un des points forts du livre, précises et détaillées, elles resituent 
parfaitement le dessin dans son contexte immédiat et donnent la clé d’allusions 
politiques qui pourraient ne plus ètre per^ues par les lecteurs. On regrettera 
toutefois que, sans rien sacrifier des illustrations, le texte n’ait pu ètre étendu 
plus avant ; en outre, la séparation entre l’album et l’exposé général tend à margi- 
naliser l’étude iconographique alors qu’elle aurait pu ètre davantage insérée dans 
le développement comme partie prenante du propos. En annexe sont présentés

1. « L’enseignement clérical », dessin d’Ashaverus, Les Corbeaux, n° 140, 1“ décembre 
1907.

2. « La lutte finale », dessin d’Ashavérus dans Les Corbeaux.
3. Voir, notamment, Élisabeth et Michel D ixmier, L ’Assiette au beurre, Paris, Maspero, 

1974
4. Voir, notamment, Jacqueline Lalouette, La L ibre Pensée en France de 1848 à 1940, 

Paris, Albin Michel, 1997 ; La Séparation des Eglises et de l ’État. Genèse et développem ent 
d ’une idée (1789-1905), Paris, Éditions du Seuil, 2005.

5. Après un DEA sur la revue satirique illustrée franco-belge Les Corbeaux, Guillaume 
D oizy achève une thèse à l’université de Picardie sur la caricature anticléricale.

6. Également ancien président de la Libre Pensée du Nord, et collectionneur de documents 
anticléricaux et antireligieux liés à la loi de 1905, sur lesquels il a publié des articles dans diverses 
revues.
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les principales revues dépouillées ainsi qu’un aper^u biographique des grands 
noms du dessin anticlérical qui contribuent à faire de l’ouvrage une véritable 
mine. Les auteurs d’À bas la calotte ont suivi un parti différent, le texte, plus 
abondant, est étroitement associé au commentaire d’une riche iconographie qui 
ne se limite pas à la presse mais, selon l’objet d’étude qu’ils se sont donné, couvre 
également la carte postale ou l’illustration de fascicules et livrets tels que les bibles 
comiques et satiriques et les diverses vignettes ou papillons anticléricaux. Le 
dialogue entre texte et image est parfaitement assuré et il faut saluer l’ampleur 
de la recherche iconographique, le croisement des sources permettant de restituer 
dans sa diversité le discours anticlérical jusque dans ses supports les plus obscurs. 
Il est dommage, compte tenu de la qualité de l’ouvrage, que le choix ait été fait 
de ne pas mentionner systématiquement dans les légendes, la date de parution 
des dessins dans tei Journal ou revue. Enfin, les auteurs mèlent parfois des prises 
de position personnelles à l’analyse historique, ainsi la conclusion brosse un 
rapide tableau du siècle qui a suivi la Loi de 1905 pour déplorer que « la quasi- 
totalité des grands partis défendent ou respectent les clergés dans leur ensemble, 
au point, souvent, de chercher à leur complaire » (p. 153), et le parti communiste 
lui-mème n’échappe pas à leur critique, alors qu’ils mettent leurs lecteurs en 
garde : « L’Église et son ròle néfaste sur la société sont loin d’avoir disparu », bref, 
la Séparation reste à faire ! (p. 154). Ce ton militant, joint à quelques raccourcis 
historiques sans nuances, donne à l’ouvrage une coloration plus grand public, 
qu’il convient de souligner mais aussi de dépasser pour tenir compte de la richesse 
du dépouillement effectué et des analyses graphiques proposées.

En effet, ces publications ne doivent pas ètre lues seulement comme des 
recueils -  amusants et/ou irritants selon les gouts -  d’images d’un autre temps 
qui viendraient en contrepoint des beaux livres d’art religieux. Il importe de 
rendre au dessin de caricature toute sa portée dans l’analyse des faits politiques. 
L’un des premiers historiens du genre, Boyer de NTmes, écrivait « dans toutes 
les révolutions, les caricatures ont été employées pour mettre le peuple en mouve- 
ment. [Elles] sont le thermomètre qui indique le degré de l’opinion publique » 7. 
A cet égard, il était inévitable que les publications parues cette année soient 
concentrées sur la Séparation sans vraiment pouvoir, suffisamment, remettre en 
perspective les représentations étudiées dans une plus longue durée. Les quelques 
pages consacrées à l’héritage du passé sont précieuses mais rapides et le parti 
pris éditorial qui consiste à ne donner qu’une bibliographie succincte et pas de 
notes, ou l’inverse, n’invite guère à prolonger le regard. Pourtant, si le terme 
anticlérical se forge au milieu du xixe siècle, le dessin qui s’y rapporte est presque 
aussi ancien que les sujets qu’il moque. Mais un résumé de ce parcours entrerait, 
ici, dans des aper^us historiques trop éloignés du contexte politique étudié pour 
ètre toujours pertinents. En effet, les caricatures du clergé ont bien souvent été

7. Histoire de la caricature de la Révolte des frangais, Paris, 1792, cité par Claude 
Langlois, L a caricature contre-révolutionnaire, Paris, CNRS Èditions, 1989, p. 30.
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véhiculées à usage interne dans les polémiques intra-religieuses sur les nécessaires 
réformes des Ordres ou encore au temps fort des guerres de religion. C’est surtout 
autour de la Révolution fran^aise que se précise, à partir de formes anciennes, 
un vocabulaire de l’image qui marquera durablement le dessin anticlérical8. On 
y trouve déjà les déformations physiques qui rendent expressif le corps du clergé 
pour en faire saillir les abus et le non respect des règles pourtant posées par 
l’Église : gourmandise, voire penchant pour la bouteille, dépravation, lubricité, 
sadisme, cupidité, tout ceci alimente le thème du « gros » et du « gras », du clergé 
ventripotent et fornicateur. Le sujet sera repris sous la IIP République avec les 
allusions à la maltraitance d’enfants confiés aux maisons d’éducation religieuse, 
en butte à d’iniques chàtiments corporels sinon à la concupiscence de leurs 
maTtres. L’intégrité physique mise à mal répond à l’idéalisation ascétique du 
corps éthéré dans les représentations chrétiennes traditionnelles que ces images 
entendent précisément dénoncer, elle s’accompagne d’une animalisation dont les 
effets comiques sont anciens et qui jouent bien souvent sur les présupposés du 
bestiaire médiéval. Le moine lubrique et obscène devient un porc ou un bouc, 
le clerc ignorantin a des oreilles d’ànes, les ouailles ne sont que de stupides oies, 
le complot jésuite ou clérical est dénoncé par les tentacules de la pieuvre. Enfin, 
les hommes en noir sont assimilés à des corbeaux, ou affublés d’éteignoirs, signes 
de l’obscurantisme que le flambeau de la lumière, hérité de l’iconologie classique 
qui l’associe à l’aurore et à la connaissance, vient dissiper avec les progrès de la 
Raison. La rhétorique d’opposition est ensuite développée à l’envi : tout est pré- 
texte à stigmatiser les moeurs ecclésiastiques et l’on passe vite du dessin humoris- 
tique à l’obscène et à la scatologie, thème récurrent de la caricature politique et 
qui, de longue date, n’a pas épargné le corps des gouvernants9.

Toutefois, la violence de ces images divise jusque dans le camp anticlérical, 
certains craignant que celles-ci ne soient contre-productives ; en outre, elles 
offrent les armes inverses au camp opposé qui ne se fait pas faute de réagir (en 
diabolisant les figures du gouvernement, ou encore le « baptème civil » : l’enfant 
apparait alcoolique dès le biberon, dessin de Vignola pour Le Pilori, La Répu
blique et l’Église, p. 51), aussi voit-on un mouvement « réaliste » préférer les 
représentations non excessives du clergé en pariant sur un usage pédagogique 
de la comparaison. Lors du congrès international de la Libre Pensée en 1905, 
les organisateurs finissent par choisir des cartes postales représentant avec 
sobriété le pape en tenue d’apparat, entouré des insignes pontificaux et surmonté 
d’une légende : « la dernière Idole » (A bas la Calotte, p. 65). Mais ces réserves 
sont limitées à l’élite du mouvement, et les caricatures obscènes ne manquent 
pas. Si elles ne sont pas toutes publiées dans les journaux, on les trouve en

8. Voir Antoine de Baecque, La caricature révolutionnaire, Paris, CNRS Éditions, 1989, 
chap. Ili, « Caricatures anticléricales ».

9. Voir sur le corps du roi mis à mal, Annie Duprat, Les ro is de p ap ier. La caricature 
d ’Henri III  à Louis XVI, Paris, Belin, 2002, p. 65-81.
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vignettes ou papillons à coller que les militants sont invités à diffuser partout 
et jusque sur les confessionnaux... Cartes postales, tracts, affiches, sont autant 
d’images volantes dont la trace se perd vite et dont il est particulièrement pré- 
cieux de restituer l’usage. Progressivement, la Libre Pensée s’organise à l’échelle 
nationale et locale, elle s’appuie sur la Ligue anticléricale de Léo Taxil et ses 
publications (L ’Anti-Clérical 1879-1882, puis La République anti-cléricale 1882
1885), et l’on voit se mettre en place une politique de propagande qui entend 
répondre à grande échelle à l’impact séculaire de l’image pieuse dont elle 
détourne les codes pour tenter d’imposer visuellement d’autres stéréotypes et 
ruiner la crédibilité ou la sacralité des premiers.

Que peut alors faire le camp catholique10 ? Sans doute réplique-t-il par des 
représentations sataniques de Combes, animalisé et diabolisé -  alors que les 
opposants le voient comme un Saint-Michel terrassant le dragon clérical -  et par 
des attaques contre les libres penseurs et les francs-ma^ons dans Le Pèlerin ou 
La Croix. Mais si la caricature connait un tei apogée sous la Troisième Répu
blique n , c’est surtout parce que la législation a permis une liberté bien supérieure 
aux décennies précédentes. Les débuts de la Monarchie de Juillet avaient vu un 
premier essor de la caricature anticléricale, faisant suite à la Révolution de 1830, 
et qui fut stoppé par les lois sur la presse de 1835. Alors que la Deuxième 
République est plus sensible au thème du catholicisme social, l’anticléricalisme 
remonte sous le Second Empire, mais le régime de l’autorisation préalable pré- 
vaut pour les dessins et gravures sous peine de lourdes amendes. Réapparue sous 
la Commune, la caricature est en butte aux lois sur la liberté de la presse de 
1871 et de 1875 et, mème après la victoire républicaine de 1877, un numéro de 
la Lune rousse (avril 1879), représentant un corbeau coiffé d’un chapeau de 
jésuite, est saisi sur ordre de la préfecture de police (La République et l’Église, 
p. 19). Mais la loi du 29 juillet 1881 abroge toutes les dispositions antérieures, 
y compris la loi de 1822 sur la presse dont l’article Ier réprimait les outrages 
envers les cultes reconnus par l’État. Seuls les outrages aux bonnes moeurs ou 
les attaques personnelles peuvent faire l’objet de plainte. C’est donc sur ce terrain 
que tenterà, sans grand succès, de se déplacer l’Église. Ainsi, la célèbre affiche 
d’Eugène Ogé pour La Lanterne (novembre 1902) que le « journal républicain 
anticlérical » décrit comme une « figure symbolique, moitié homme noir coiffé 
du chapeau de Basile, moitié chauve-souris étendant ses ailes au-dessus du Sacré- 
Coeur et incrustant ses doigts crochus dans la pierre » avec pour titre « Voilà 
l’ennemi », allusion à ce qui serait la devise de Gambetta, suscite les attaques.

10. Sur un exemple des réactions plus contemporaines de l’Église face aux questions de 
censure des images, je me permets de renvoyer à mon analyse et à la bibliographie jointe dans 
« Christ, pietà, céne... à l’affiche, écart et transgression dans la publicité et le cinéma », Etim o lo 
gie frangaise, « De la censure à l’autocensure », janvier 2006.

11. Voir Bertrand T illier, L a Républicature. L a caricature politique enErance, 1870-1914, 
Paris, CNRS Éditions, 1997.
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La Croix veut y reconnaitre les traits du Cardinal Richard, archevèque de Paris 
et porte plainte pour injures (La République et l’Église, p. 87). Las, l’effet publi- 
citaire du débat contribue plus encore à l’engouement pour cette affiche que La  
Lanterne propose à prix réduits pour ses lecteurs. Une revue particulièrement 
militante telle que Les Corbeaux  (1904-1909) prend bien soin d’éviter les diffa- 
mations personnelles mais elle essuie les hostilités d’associations de pères de famille 
et le refus de vente de certains distributeurs. Enfin, certains thèmes restent mani- 
festement plus sensibles que d’autres : ainsi, en 1899, un numéro de La Calo tte 
est saisi pour avoir représenté une Vierge Marie, au ventre arrondi, en train de 
tricoter des chaussettes sous le regard perplexe de Joseph (A bas la calotte, p. 40).

Certes, comparé à l’obscénité d’autres dessins, celui-ci parait anodin, mais il 
ne se contente pas de stigmatiser les clercs, il touche aux figures divines et aux 
dogmes comme y invitent, depuis les années 1880, un certain nombre de livrets, 
bibles comiques ou bible farce, dont les figures sont reprises dans une certaine 
presse. Là encore, les codes de l’iconographie religieuse sont détournés pour 
susciter par des effets de décalages, de trivialité, ou des anachronismes divers, 
une désacralisation de l’image. Cet aspect est étudié plus particulièrement dans 
A bas la ca lotte12 alors que La République et l’Église13 s’en tient davantage aux 
rapports entre les institutions, ouvre la voie, derrière le burlesque, à des attaques 
beaucoup plus vives contre la religion et non pas seulement contre l’Église. En 
effet, certains anticléricaux ne font pas mystère de penser que la Séparation 
proposée est trop accommodante et que la lutte ne peut en rester à ce stade. Le 
numéro antichrétien de L ’Assiette au beurre (19 décembre 1906) avec le célèbre 
et violent Ecce H om o  de Grand)ouan peignant un travailleur aux traits virils 
bottant le train d’un Jésus au long nez crochu, jeté au bas de la croix. (A bas la 
calotte, p. 143) en témoigne. Jusqu’alors, la figure de Jésus dans le dessin poli- 
tique soulignait son caractère social, voire « socialiste » en contraste avec la richesse 
de l’Église, désormais l’attaque se fait plus directe. Si d’autres dessins de Grand- 
jouan sont tout aussi violents, tei celui où l’homme du peuple apostrophe Jésus 
en ces termes « Christ, ton agonie n’a duré que trois jours, la nòtre dure toute une 
vie », YEcce H om o  laisse voir une allusion antisémite, rare chez Grand)ouan, dont 
la femme était de famille juive. Il faut pourtant rappeler que la grande époque 
de la caricature fut aussi, autour de l’affaire Dreyfus et après, une des voies de 
l’image antisémite et le dessin anticlérical n’en fut pas toujours exempt. A ceux 
qui s’en offusquaient, l’anarchiste Victor Méric répondit « j ’ai mangé du curé 
autrefois je ne vois pas ce qui peut m’empècher de bouffer du youpin ? En vertu

12. Et voir le complément apporté ici par l’article de Guillaume Doizy sur cette question.
13. Jacqueline Lalouette en avait développé certains aspects dans L a L ibre pensée, op. cit., 

ainsi que dans « De Voltaire à Cavanna ou Petite promenade burlesque et anticléricale à travers 
les Écritures », H oreb, nov. 1986, p. 27-34 et mai 1987, p. 27-84, où l’on trouve notamment 
une représentation d’Ézéchiel mangeant son pain couvert d’excréments qui trahit l’influence de 
la lecture de Voltaire !
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de quoi les juifs nous seraient-ils plus sacrés que les protestants par exemple ou 
les calotins ou les frères trois points ? L’antisémitisme n’a rien à voir là dedans 
[...] qu’on nous laisse donc dire notre pensée sur la juiverie cosmopolite et exploi- 
teuse et que les prolétaires juifs protestent et s’insurgent avec nous. » u , démontrant 
à quel point il était inconscient de véhiculer lui-mème les stéréotypes antisémites. 
Certes, l’image anticléricale a parfois associé curés, pasteurs et rabbins, sous la 
mème dénomination de « Société anonyme d’exploitation internationale de la 
bètise humaine » (dessin paru dans La Calotte en 1908, A bas la calotte, p. 116), 
et ne marque pas de préférence entre les cultes. Il y avait mème un mouvement 
d’ouvriers juifs parisiens organisant des bals anti-Kippour, mais le gros des 
attaques, et le contexte historique l’explique, se concentre sur le christianisme. 
Relevons toutefois une différence importante, si odieuses qu’aient pu ètre pour 
les fidèles ces images obscènes ou volontairement blasphématoires à l’égard des 
dogmes, elles attaquent principalement le clergé, qui se trouve indéniablement 
totalement ostracisé, elles vont jusqu’à s’en prendre aux croyances, mème si c’est 
moins direct dans la grande presse, mais elles ne font que ridiculiser les croyants 
sous la figure d’oie ou d’idiots totalement décervelés ou aveuglés, elles ne les 
stigmatisent pas dans leur race... Dans la logique anticléricale, il suffirait au 
croyant d’ètre enfin touché par la lumière de la raison pour sortir des ténèbres, 
ce qui, point n’est besoin de le préciser, ne sera pas le mode de pensée des 
caricatures antisémites qui vont se multiplier jusque dans l’entre-deux-guerres.

La grande période de l’image anticléricale s’achève avec les premières décennies 
du xxe siècle et ce alors qu’elle avait eu un rayonnement international comme 
en témoignent les publications italiennes, l’Asino, espagnoles, Papitu, tchèques, 
Rudé Kvéty ou allemandes, Der Wabre Ja cob  ou le Simplicissimus dont La Répu
blique et L ’Église reproduit quelques très beaux dessins (voir notamment le trait 
percutant et le sens des aplats de couleurs de Gabriele Galantara) qui n’ont rien 
à envier aux oeuvres graphiques de Grandjouan, Kupka, Jossot, Roubille, André 
Gill, Pépin, pour ne citer que les plus célèbres. Mais à l’orée du siècle d’autres 
combats prennent le pas, le combat social d’abord, et les dessinateurs anarchistes 
ou pacifistes ne manqueront pas de renvoyer dos à dos la Marianne républicaine 
et l’Église lorsqu’il s’agit d’endoctriner les masses, le combat national enfin, qui 
impose de rétablir l’unité des deux France un temps divisées. Une page se tourne, 
mème si A bas la calotte esquisse la suite avec quelques dessins empruntés à 
Charlie H ebdo  ou au Canard enchaìné. Ce retour sur le temps virulent de la 
caricature anticléricale permis par ces deux passionnantes publications invite à 
s’interroger tant sur le vocabulaire du portrait charge qui ne reproduit pas le 
réel mais cherche toujours à en déformer les traits pour plus d’expressivité, que

14. Cité par Fabienne Dumont, Jules Grandj ouan créateur de l ’a ffiche p o litique illustrée 
en France, Paris, Somogy, 2002. Catalogne de l’exposition Chaumont, 2001, Musée d’Histoire 
contemporaine, 2002 et Nantes, 2003, sous la dir. de Fabienne Dumont, Marie-Hélène J ouzeau 
et Joél M oris, p. 29-30.
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sur ses signes de permanence, mais aussi sur l’efficacité de la politique de diffu- 
sion de ces images multiples, les modes de censure et la législation en vigueur, 
corollaire obligé du seuil de tolérance à l’égard des attaques visuelles, car la violence 
des débats n’est pas occultée et nous renvoie à nos propres seuils de tolérance 
privés ou publics, à l’articulation que pose chaque société entre « liberté de pensée » 
et « liberté d’expression ». Revenons enfin à Boyer de NTmes (1792) « ceux qui 
savent maTtriser les variations [des caricatures], savent maTtriser aussi l’opinion 
publique » 15. Les caricatures de la IIP République n’ont pas seulement réjoui ou 
consterné leurs lecteurs, elles ont eu leur part politique dans les affrontements 
idéologiques et dans le combat autour de la laicité en banalisant un imaginaire 
visuel associé à la séparation des Églises et de l’État.

Isabelle SAINT MARTIN 
É cole pratique des hautes études

15. Cité par C. Langlois, op. cit., cf. note 7.


