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LA CHUTE DE LA RÉPUBLIQUE THERMIDORIENNE  
(1795-1797)

Patrice Gueniffey

Le verdict est le même, chez la plupart des historiens du 18 Brumaire : un 
coup d’État était en 1799 inscrit dans la situation. Le débat concerne moins 
son inéluctabilité que les causes de l’échec du régime dictatorial. Tandis que les 
plus cléments accusent les circonstances, les plus sévères montrent du doigt les 
institutions, affirmant que l’édifice était si défectueux que le plus surprenant 
n’est pas que le coup d’État se soit produit, mais qu’il se soit produit si tard. 
Ayant traité ailleurs de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) 1, 
je me bornerai à en rappeler les principales dispositions avant d’en évoquer la 
tumultueuse et malheureuse histoire. Elle instituait deux conseils législatifs élus 
pour trois ans par le même corps électoral et renouvelables annuellement par 
tiers, le Conseil des Cinq-Cents possédant l’initiative des lois et le Conseil des 
Anciens chargé d’approuver ou de rejeter les « projets de résolution » présentés 
par les Cinq-Cents ; un Directoire exécutif de cinq membres élus pour cinq 
ans par le Conseil des Anciens sur proposition des Cinq-Cents, renouvelable 
annuellement par cinquième et responsable devant le Corps législatif, chargé de 
l’application des lois mais ne possédant ni veto législatif ni droit de dissolution. 
Faut-il, alors, expliquer la banqueroute du Directoire par les déficiences des 
institutions, ou la faillite des institutions par les circonstances ? L’explication 
est-elle de nature constitutionnelle ou politique ?

LES DÉCRETS DES DEUX-TIERS

L’enracinement de tout système institutionnel dépend de sa capacité à 
répondre aux défis présentés par les aléas de la vie politique ; il dépend aussi 
du consensus qui l’entoure et de la sincérité avec laquelle les acteurs politiques 

1	 Patrice	Gueniffey,	« La	Révolution	ambiguë	de	l’an III :	la	Convention,	l’élection	directe	et	
le	problème	des	candidatures »,	dans	1795. Pour une République sans Révolution	(actes	
du	colloque	de	Rennes,	1995),	dir.	Roger	Dupuy	et	Marcel	Morabito,	Rennes,	PUR,	1996,	
p. 49-78.
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en respectent les prescriptions. Aucune constitution n’est intrinsèquement 
bonne ou mauvaise : l’efficacité pratique est le vrai critère qui permet de les 
juger.

Or, les institutions de 1795 n’ayant jamais servi de règle à l’action, la 
Constitution ne put affronter l’épreuve de l’expérience. Leur faillite fut moins 
le produit d’une conception défectueuse que le résultat de l’incapacité ou de 
l’impossibilité où les thermidoriens se trouvèrent d’en respecter les principes, 
notamment celui de la liberté des élections, puisque la nouvelle Constitution 
n’avait pas encore été proclamée officiellement qu’une loi – les célèbres « décrets 
des deux-tiers » – la bafouait en obligeant le corps électoral à confier les deux-
tiers des sièges parlementaires aux conventionnels sortants.

Il est certain qu’en obligeant les électeurs à choisir les deux-tiers de leurs 
élus parmi les conventionnels sortants, ils inauguraient « un monde à l’envers 
où les mandataires se font mandants » 2. Mais il est non moins certain que la 
limitation de la liberté électorale n’était pas dépourvue de motifs. D’abord, la 
République fondée sur le papier se trouvait alors dans la situation, toujours 
délicate, d’un gouvernement qui commence. La nouvelle légitimité était encore 
« prélégitime » : c’était une « légitimité au berceau » et, pour atteindre l’âge 
adulte, elle devait encore gagner le consentement d’une large majorité. Si le 
moyen le plus sûr de surmonter l’épreuve est, pour un régime nouveau, de 
démontrer sa bonne foi en appliquant loyalement les règles qu’il s’est lui-même 
imposées, il est des cas où « le principe de légitimité, au lieu de soutenir le 
pouvoir, a besoin d’être soutenu par lui contre les oppositions ouvertes ou 
cachées qu’il rencontre » 3. Le Directoire, à sa naissance, se trouvait dans cette 
situation, s’efforçant de restaurer la légalité républicaine alors que l’idée même 
de république avait été irrémédiablement souillée par les crimes de l’an II. 
Pouvait-on, sans mettre en péril la République, s’en remettre sans restriction à 
la logique des institutions, ou fallait-il au contraire, défendre la République en 
violant la légalité républicaine ? Devait-on accepter les incertitudes inhérentes 
au suffrage universel au risque de porter au pouvoir des ennemis du régime, ou 
réserver le pouvoir à ses fondateurs au risque de compromettre l’enracinement 
durable des institutions ? Dès lors, était-ce le gouvernement qui devait se plier 
à la volonté du corps électoral ou le corps électoral qui devait, de gré ou de 
force, soutenir le gouvernement ? Fallait-il respecter la légalité ou défendre 
la légitimité ? Tel est le dilemme qui, de façon lancinante, accompagna toute 
l’histoire politique du Directoire.

2	 Mona	Ozouf,	« Les	décrets	des	deux	tiers	ou	les	leçons	de	l’Histoire »,	dans	ibid.,	p. 194-195.
3	 Guglielmo	Ferrero, Pouvoir. Les génies invisibles de la cité,	Paris,	Librairie	générale	française,	

1988,	p.	139.
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Les thermidoriens faisaient valoir qu’ils devaient se succéder à eux-mêmes,  
parce qu’ils avaient à la fois renversé le terrorisme (gage de leur détermination 
conservatrice) et guillotiné le roi (gage de leur détermination à défendre les 
acquis de la Révolution). Par leur passé comme par leur présent, ils représentaient 
le rempart le plus solide contre la double menace du jacobinisme et du 
royalisme. La révolution était du côté des jacobins et des royalistes, la politique 
conservatrice du côté des thermidoriens. Ceux-ci ne manquaient pas non plus 
de se référer au précédent de 1791, lorsque la Constituante, après avoir fait une 
constitution, avait noblement déclaré que ses membres ne pourraient être élus à 
l’Assemblée législative qui devait lui succéder. Ils avaient en conséquence confié 
le sort des institutions nouvelles à des mains inexpérimentées : une minorité de 
factieux avait pu se rendre maître de l’assemblée et provoquer en moins d’un an 
la chute de la Constitution.

Ce fut un tollé dans l’opinion. Elle soupçonna l’intérêt matériel, s’agissant 
d’une camarilla que la Révolution avait enrichie ; l’intérêt politique aussi, 
non seulement le goût du pouvoir, mais le besoin du pouvoir, et du pouvoir à 
perpétuité, puisque là seulement les conventionnels régicides étaient en sûreté. 
Le résultat du référendum organisé en septembre 1795 fut sans surprise. Près 
de 80 % des citoyens boudèrent les urnes lorsqu’on leur demanda d’approuver, 
non seulement la Constitution de l’an III, mais les décrets qui attentaient à 
leur liberté de choisir et plus d’un tiers des votants rejeta les décrets des deux-
tiers. Lors des élections destinées à former le nouveau Corps législatif, ceux-ci 
n’empêchèrent pas les électeurs de manifester leurs sentiments. Au lieu des 
500 conventionnels dont la réélection avait été imposée, on n’en compta 
que 379, les plus modérés ayant été plébiscités, et il fallut, en utilisant une 
disposition des décrets, réunir les 379 réélus afin qu’ils cooptent les 121 députés 
sortants encore manquants. Mais en dépit de ce scrutin truqué de bout en bout, 
la Montagne fut perdante : sur 507 conventionnels finalement réélus, on ne 
compta que 157 régicides. Quant au dernier tiers, il fut presque entièrement 
composé de modérés et de royalistes. Si ces précautions avaient transformé les 
élections en farce, elles avaient en tout cas permis d’atteindre l’objectif : plus de 
60 % des élus étaient acquis aux thermidoriens, environ 20 % l’étant à la droite 
et moins de 10 % à l’ancien parti jacobin. Mais à quel prix ! Mona Ozouf a 
justement parlé de la « fécondité maléfique » 4 de ces décrets qui, en provoquant 
l’insurrection du 13 vendémiaire (5 octobre 1795), conduisirent la Convention 
à renouer avec les moyens d’exception auxquels, par la Constitution, elle venait 
de renoncer.

4	 Mona	Ozouf,	« Les	décrets	des	deux	tiers	ou	les	leçons	de	l’Histoire »,	art.	cit.,	p.	193.
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On exagère toutefois quand on établit un lien de cause à effet entre la décision 
prise par la Convention en 1795 et le coup d’État du 18 Brumaire, car les 
conséquences de ces décrets, assurément négatives à court terme, ne se seraient pas 
fait sentir durablement si le régime s’était ensuite plié loyalement à ces mêmes règles. 
D’autre part, on n’observe pas assez que les décrets des deux-tiers donnèrent au 
fonctionnement des institutions une orientation imprévue. En visant à l’équilibre 
entre des pouvoirs indépendants les uns des autres, la Constitution de l’an III 
témoignait d’une conception mécanique, commune à l’époque, du fonctionnement 
des institutions. Mais en obligeant les électeurs à réélire 500 conventionnels, ils 
présentèrent de facto aux électeurs une offre électorale publique – devant effectuer 
un tri entre les sortants, ils pouvaient les juger d’après leur action passée – et ils 
affectèrent le choix des 250 nouveaux députés d’un enjeu clair : pour ou contre 
la clause des deux-tiers. Aussi le Corps législatif qui se réunit le 28 octobre 1795 
était-il clairement structuré entre plusieurs courants politiques identifiables. Les 
décrets avaient en outre produit une majorité parlementaire thermidorienne 
(certes forcée) flanquée de deux oppositions, l’une de gauche, jacobine, l’autre de 
droite, royaliste, majorité dont l’existence permit ensuite l’élection d’un exécutif 
homogène 5. La coïncidence entre majorité parlementaire et majorité directoriale 
renforça à son tour l’autorité du gouvernement et déplaça le centre de gravité 
du système du législatif vers l’exécutif. La pratique de la Constitution vit advenir 
quelque chose qui lui était initialement étranger : un renversement des rôles qui, 
d’un Corps législatif qui décide et d’un Directoire exécutif qui applique les décisions 
des assemblées, aboutit à la distinction entre un pouvoir exécutif qui décide des 
orientations et un pouvoir législatif dont la fonction se transforme insensiblement 
en un pouvoir de contrôle. Cette pratique constitutionnelle aurait pu conduire 
à un réel enracinement des institutions, à travers une dynamique d’alternance 
politique d’ailleurs amortie et différée par le double système de renouvellement 
annuel par tiers du Corps législatif et annuel par cinquième du Directoire – en 
vertu duquel tout changement de majorité parlementaire ne pouvait se répercuter 
sur la majorité directoriale qu’après un intervalle d’un ou deux ans. Le risque 
existait, bien sûr, qu’une assemblée « impatiente » refusât d’attendre pour prendre 
le contrôle de l’exécutif et tentât de le faire par la force, mais tout dépendait de la 
manière dont les députés seraient élus : s’ils continuaient de l’être par moins de 
20 % des électeurs, on pouvait s’attendre en effet à ce que les conflits de pouvoir 
tournent à l’affrontement ; si, en revanche, la participation augmentait, le corps 
électoral deviendrait l’arbitre des conflits de pouvoir.

5	 Les	cinq	directeurs	élus	le	31 octobre	1795	étaient	tous	régicides :	Barras,	Reubell,	La	
Révellière-Lépeaux,	Letourneur	et	Sieyès.	Celui-ci	ayant	refusé	sa	nomination,	Carnot	le	
remplaça	le	4 novembre.
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L’explication majeure de la faillite du Directoire réside dans l’étroitesse de sa 
base sociale. Comment pouvait-il en être autrement lorsque le pays traversait 
une terrible crise économique où se mêlaient dépréciation vertigineuse du 
papier monnaie, « hyper inflation » et crise de subsistances ? Dans ce contexte, 
la formation d’un consensus autour des institutions était pour le moins 
improbable. L’étroitesse de la base sociale du régime eut d’autres conséquences. 
Elle contraignit le gouvernement à pratiquer la « politique de bascule » qu’on lui 
a tant reprochée. Faute de trouver un soutien dans l’opinion, il était contraint de 
s’appuyer sur les forces minoritaires, mais actives, qui demeuraient influentes, 
fût-ce seulement par leur capacité à contrôler des assemblées électorales désertées 
par la « majorité silencieuse ». Aussi le gouvernement, au lieu de marcher au 
but en ligne droite – enraciner l’État de droit en marginalisant les partisans 
de la révolution et ceux de la contre-révolution – était contraint d’avancer en 
zigzag, soutenant et frappant alternativement les deux factions rivales. Dès 
lors, comment pouvait-il échapper à la dépendance qui était la sienne envers 
les partis qu’il prétendait marginaliser ? Comment pouvait-il trouver un jour 
un appui dans une opinion publique qui vivait à part des institutions et du 
gouvernement ? Il y avait là une impossibilité à laquelle les thermidoriens ne 
trouvèrent pas de solution, se condamnant par là même à perpétuer les mesures 
d’exception auxquelles ils n’avaient eu recours que pour assurer les premiers pas 
des institutions nouvelles.

L’HEURE DE VÉRITÉ

La première échéance électorale prévue en avril 1797, avec le renouvellement 
d’un premier tiers des députés et celui d’un des cinq directeurs, s’annonçait donc 
difficile, d’autant plus que le gouvernement ne pouvait ajourner une fois encore 
l’organisation d’élections libres. Il avait d’ailleurs pris les devants en adoptant 
dès le 11 septembre 1795 une loi applicable au premier renouvellement de 
1797. Elle innovait sur un point capital en autorisant les candidatures électorales 
publiques et en supprimant le serment de fidélité au régime jusqu’alors exigé 
des votants et qui, depuis 1791, avait permis d’épurer les assemblées électorales. 
Pour la première fois, le pouvoir s’en remettait à la logique des institutions. Cette 
loi n’explique pas à elle seule la véritable déroute subie par le gouvernement en 
avril 1797. L’hostilité à son égard était si vive qu’aucun système respectant la 
liberté du vote ne pouvait l’endiguer, mais la loi contribua à amplifier cette 
défaite annoncée. Un léger redressement de la participation (environ 25 %) 
suffit pour provoquer un désastre : la droite rafla près de 70 % des 262 sièges 
à pourvoir. Au total, elle conquit 182 sièges, contre 34 aux jacobins et 46 aux 
candidats soutenus par le Directoire. Le gouvernement, qui pouvait compter 
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avant le renouvellement sur l’appui de près des deux-tiers des députés, vit sa 
majorité fondre littéralement, la droite pouvant, quant à elle, revendiquer 
désormais 45 % des sièges.

UNE RESTAURATION MONARCHIQUE IMMINENTE ?

La victoire de la droite était-elle le prélude d’une restauration monarchique ? 
Rares sont les historiens qui reprennent à leur compte la thèse – avancée par 
le Directoire pour justifier le coup d’État du 18 fructidor – de l’existence d’un 
complot royaliste financé par l’Angleterre. Toutefois, beaucoup admettent 
que la majorité parlementaire de 1797, tout en étant partagée entre royalistes 
modérés et contre-révolutionnaires, tendait vers une restauration. Qu’il y eût 
de nombreux royalistes au sein de cette majorité, c’est certain, mais le réveil du 
royalisme ne signifiait pas nécessairement volonté de retour à l’Ancien Régime 
ou résurrection d’une ferveur monarchique depuis longtemps éteinte. L’idée 
royaliste ne ramenait pas avec elle la contre-révolution, mais le projet qui avait 
été celui des débuts de la Révolution et des hommes – de Mirabeau à Barnave 
– qui s’étaient vainement efforcés de marier monarchie et liberté.

Le programme de ces « royalistes » tenait en une formule : la Révolution sans 
l’anarchie et la monarchie sans l’Ancien Régime. À leurs yeux, la consolidation 
des conquêtes légitimes de la Révolution exigeait, d’abord la liquidation de 
l’héritage de la Terreur, ensuite l’élimination du personnel révolutionnaire avec 
lequel toute normalisation était impossible, enfin la réparation des dommages 
causés par la politique anticléricale de la Révolution. Ce programme était 
celui-là même que le Consulat mettra en œuvre, mais les « feuillants » de 1797 
pensaient que cette politique avait d’autant plus de chances de réussir que la 
République céderait la place à la monarchie. Certains d’entre eux n’avaient pas 
cessé d’être royalistes, d’autres l’étaient devenus à l’épreuve des événements 
révolutionnaires. Il y avait donc chez eux, à n’en pas douter, une préférence 
pour la monarchie, mais celle-ci constituait-elle pour autant le principe d’une 
politique ? Tous l’ont nié. Sans doute ne croyaient-ils pas à la durée de la 
république, mais ils étaient républicains par raison, ne serait-ce qu’à cause de 
l’impossibilité d’instaurer la monarchie libérale à laquelle, en dépit des échecs 
passés, ils n’avaient pas renoncé.

Ce projet se heurtait en effet à trois obstacles presque insurmontables. 
Le premier était qu’une restauration paraissait alors improbable. Or, les choses, 
bien souvent, n’arrivent pas parce qu’on n’y croit pas. Il ne faut pas négliger à 
cet égard le sentiment d’irréversibilité né du régicide. C’est l’un des paradoxes de 
l’époque, qui fera le lit de Bonaparte : on tient la restauration pour impossible 
sans pour autant croire à la possibilité de la république. Dans cette déroute des 
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idéaux, seul survivait l’attachement aux conquêtes de la Révolution. « La France, 
qui avait cessé d’aimer la République, était restée profondément attachée à 
la Révolution » 6, à ses principes, aux intérêts qu’elle avait fait naître et à la 
part de gloire militaire qui s’était mêlée à cet héritage. Sacrifices et épreuves 
eux-mêmes faisaient désormais partie du patrimoine collectif. Une minorité 
avait fait la Révolution, la majorité en avait souffert, mais la Révolution était 
devenue un patrimoine dont on refusait la mise en cause parce qu’elle prendrait 
nécessairement le caractère d’une humiliation infligée à une nation « rebelle ». 
C’est parce qu’ils étaient conscients de ces obstacles que les monarchistes 
constitutionnels des années 1795-1797 n’étaient en réalité que des républicains 
conservateurs. Non par choix, mais par raison.

Enfin, le dernier malheur du royalisme constitutionnel était « de n’avoir pas 
de roi constitutionnel » 7. La question avait été tranchée le 8 juin 1795, lorsque 
la mort de Louis XVII le priva d’un prétendant au trône dont le jeune âge aurait 
peut-être permis de greffer la monarchie sur la Révolution et dont la présence 
sur le sol national aurait évité d’avoir à se compromettre avec les émigrés et 
l’étranger. La mort de Louis XVII fut un coup terrible pour les feuillants : elle 
les laissa orphelins puisque celui qui prétendait désormais au titre, Louis XVIII, 
montrait au même moment qu’il n’était encore prêt à aucun accommodement 
avec la Révolution. Le nouvel Henri IV dont rêvaient les modérés étant mort, 
ils devaient soit se ranger derrière Louis XVIII en sacrifiant leur raison à leur 
préférence monarchique, soit sacrifier la monarchie à ce que leur dictait la raison 
politique et tenter de faire par la république ce qu’ils eussent préféré faire avec le 
roi : refermer définitivement le chapitre révolutionnaire de l’histoire française.

Les apologistes du Directoire assurent que les « constitutionnels » étaient 
les otages des « jacobins blancs ». En réalité, la majorité comptait seulement 
une poignée d’authentiques contre-révolutionnaires. Si on exagère leur 
influence, c’est qu’ils compensaient leur petit nombre en faisant beaucoup 
de bruit. C’était un royalisme fanfaron qui ne réussit jamais à faire sortir la 
majorité de la ligne qu’elle avait choisi de suivre : respecter loyalement la 
Constitution tant que les conditions d’une monarchie accordée à l’esprit de 
1789 ne seraient pas réunies. L’histoire de la courte session parlementaire 
de 1797 (du 20 mai jusqu’au coup d’État du 18 fructidor, le 4 septembre) 
montre combien la nouvelle majorité se résignait à la république. Sa politique 
ne visait pas la Révolution, mais la liquidation des séquelles de la Terreur. C’est 

6	 Selon	la	formule	de	Tocqueville	dans	L’Ancien Régime et la Révolution.	Alexis	de	Tocqueville,	
De la démocratie en Amérique. Souvenirs. L’Ancien Régime et la Révolution, éd.	Jean-Claude	
Lamberti	et	Françoise	Mélonio,	Paris,	Robert	Laffont,	1986,	p. 1115.

7	 François	Furet,	La Révolution, de Turgot à Jules Ferry (1770-1880),	Paris,	Hachette,	1988,	p. 184.
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pourquoi elle trouva un appui au-delà des rangs de la droite, chez bon nombre 
de républicains modérés et conservateurs. Les lois votées par la majorité allaient 
dans le sens de l’enracinement des institutions républicaines, puisqu’en visant la 
réintégration dans la communauté nationale de ceux qui en avaient été exclus, 
elles tendaient à refermer les plaies de l’époque révolutionnaire. On constate 
d’ailleurs qu’aucune majorité n’existait à droite quand certains de ses membres 
tentaient de s’attaquer à des dispositions qui pouvaient apparaître comme liées 
aux principes de la Révolution, ainsi lorsque les députés de la majorité les plus 
liés à l’Église tentèrent de faire abroger les lois sur le divorce.

Le déroulement de la session témoigne ainsi de l’émergence d’un parti 
conservateur qui, opposé au parti thermidorien, l’un et l’autre comportant 
une frange extrême hostile aux institutions – contre-révolutionnaire pour 
les conservateurs, jacobine pour la gauche thermidorienne –, aurait permis 
l’alternance politique qui, à son tour, aurait contribué à placer les institutions 
au-dessus des partis. La victoire de ces royalistes républicains malgré eux n’avait 
d’ailleurs pas pour conséquence nécessaire de déclencher une lutte à mort dans 
laquelle l’un des deux partis devrait terrasser et éliminer l’autre. Au contraire, 
on pouvait même imaginer qu’un certain nombre de républicains pourrait 
rejoindre la nouvelle majorité et, par ce rapprochement, l’attacher un peu plus 
à la république. Carnot n’avait-il pas opté dès 1796 en faveur de cette stratégie ? 
En définitive, l’élection de 1797 fut peut-être une chance qu’on laissa passer. 
Les décrets des deux-tiers avaient compromis la République, ils ne l’avaient pas 
rendue impossible.

LE 18 FRUCTIDOR

À l’issue des élections du mois d’avril 1797, non seulement le gouvernement 
n’avait plus de majorité parlementaire, mais il ne fallait pas être devin 
pour comprendre qu’il suffirait à la quasi majorité de droite d’attendre le 
renouvellement du second tiers, prévu au printemps 1798, pour conquérir 
la majorité non seulement dans le parlement, mais au sein de l’exécutif, où 
un autre candidat de la droite viendrait renforcer le tandem déjà formé par 
Barthélemy et Carnot et faire basculer le pouvoir du côté de la « réaction » : dans 
la nuit du 17 au 18 fructidor (3-4 septembre 1797), les soldats d’Augereau, 
« prêté » par Bonaparte, occupèrent Paris. Les deux Conseils annulèrent sous 
la menace le résultat des élections dans 50 départements sur 98 (154 élus sur 
262 furent invalidés), déportèrent en Guyane 42 députés des Cinq-Cents, 
11 des Anciens et deux directeurs (Barthélemy et Carnot), plusieurs ministres 
et quelques dizaines de journalistes de droite. Une loi d’exception votée dans 
la foulée somma les émigrés revenus en France sans autorisation d’en sortir 
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dans les quinze jours sous peine de mort, renouvela les mesures de déportation 
votées à l’époque de la Terreur contre les prêtres réfractaires et musela la presse 
en supprimant de nombreux journaux d’opposition. Enfin, la loi électorale du 
11 septembre 1795, jugée au moins en partie responsable de la situation, fut 
abrogée : les candidatures publiques furent interdites, le serment de « haine à la 
royauté et à l’anarchie » rétabli.

Le coup d’État avait permis de défaire ce que les élections avaient fait et de 
rétablir, cette fois par les armes, la majorité imposée en 1795 grâce aux décrets 
des deux-tiers. Mais c’en était aussi fini d’une République qui, n’ayant vécu 
que vingt mois, venait de compromettre irrémédiablement ses chances de 
surmonter l’épreuve de la prélégitimité. Faute, crime ou fatalité ? Il est vrai 
qu’on peut toujours réécrire l’histoire et désigner un coupable auquel, si l’on 
tient compte des circonstances, il faut nécessairement accorder des circonstances 
atténuantes. Après tout, le Directoire ne pouvait être absolument certain que les 
nouveaux élus sacrifieraient durablement leur préférence monarchique à une 
république devenue conservatrice. Il ne pouvait non plus ne pas voir l’ombre 
de Louis XVIII, et d’un Louis XVIII alors intransigeant, derrière le langage 
prudent des feuillants. Le gouvernement entendait d’ailleurs moins le chuchotis 
de la majorité que les vociférations de la minorité contre-révolutionnaire. Or, 
les Directeurs, tous anciens jacobins et instigateurs de tant de coups d’État, 
savaient d’expérience quelle peut être l’efficacité d’une minorité résolue face 
à une majorité indécise et un peu molle. Le déchiffrement des intentions 
de la majorité parlementaire était d’autant moins aisé qu’elle était privée de 
véritables leaders. C’était une majorité largement anonyme : aucun de ses chefs 
– Mathieu Dumas, Jaucourt, Camille Jordan – n’était connu. Aucun n’avait la 
réputation ou la « carrure » qui l’eussent imposé comme interlocuteur nécessaire 
du gouvernement. C’était là le résultat de six années de proscriptions : ceux qui 
auraient pu tenir l’emploi étaient morts (Mirabeau, Duport, Barnave), ils avaient 
émigré (Mounier, Lameth), et La Fayette était prisonnier des Autrichiens. Il 
restait encore une inconnue : si la majorité agissait en 1797 dans le cadre des 
institutions, que ferait-elle lorsque, selon toute probabilité, elle disposerait en 
1798 d’une écrasante majorité ? Resterait-elle paralysée par ses dissensions, ou 
bien les modérés seraient-ils entraînés par l’ivresse de la victoire ? Personne ne 
pouvait jurer qu’on ne verrait pas leurs ambitions grandir avec leur pouvoir. Et 
si les électeurs les portaient au pouvoir, ne risquait-on pas de voir l’armée entrer 
dans l’arène politique pour défendre une Révolution qu’elle jugerait menacée ? 
Faut-il alors conclure, avec Thiers, que le 18 fructidor fut « une triste mais 
inévitable nécessité » qui « prévint la guerre civile et lui substitua un coup d’État 
exécuté avec force, mais avec tout le calme et la modération possibles dans 



les temps de révolution » 8 ? Les Directeurs en étaient assurément convaincus. 
Ils croyaient sauver la République, et ce n’est que plus tard, trop tard, qu’ils 
comprirent en avoir provoqué la chute.

8	 Adolphe	Thiers,	Histoire de la Révolution française,	Paris,	Furne,	1839,	10 vol.,	t. IX,	p. 291-292.
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