
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 46 

2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



ANNEMARIE KLEINER T 

LE «JOURNA L DE S DAME S E T DE S MODES « 

deutsches 
historisches 

Institut 
historique 

allemand 

paris 



BEIHEFTE DE R F R A N C I A 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Paris 

Band 46 

» J O U R N A L DE S DAME S E T DE S MODES « 
OU 

LA C O N Q U Ê T E D E L 'EUROP E F É M I N I N E 

par 
Annemarie Kleiner t 

JL 

JAN THORBECK E VERLA G STUTTGAR T 
2001 



ANNEMARIE KLEINER T 

LE »JOURNA L DE S 
DAMES E T DE S MODES « 

ou 
LA C O N Q U Ê T E D E L'EUROP E FÉMININ E 

(1797-1839) 

71b 
JAN THORBECK E VERLA G STUTTGAR T 

2001 



Die Deutsche Bibliothe k -  CIP-Einheitsaufnahm e 
Kleinert, Annemarie : Le »Journal des Dames e t 
des Modes« o u l a conquête de l'Europe féminin e 
(1797-1839) /  Annemari e Kleinert . -  Stuttgart : 
Thorbecke, 2001 

(Beihefte de r Francia ; Bd. 46) 
ISBN 3-7995-7440- 9 

BEIHEFTE DE R FRANCI A 
Herausgeber: Prof . Dr. Werner Paravicin i 

Redakteur: Dr . Stefan Marten s 
Deutsches Historisches Institut, Hôtel Duret de Chevry, 8, rue du Parc-Royal, F-75003 Paris 

Institutslogo: Heinrich Paravicini , unter Verwendung eine s Motiv s 
am Hôte l Dure t d e Chevr y 

http://www.thorbecke.de •  e-mail : info@thorbecke.de 

© 200 1 by Jan Thorbecke Verla g GmbH &  Co. , Stuttgar t 

Aile Rechte vorbehalten . Ohn e schriftlich e Genehmigun g de s Verlages is t e s nich t gestattet , da s Wer k 
unter Verwendung mechanischer , elektronischer un d andere r Systèm e in irgendeiner Weise zu verarbei -
ten und z u verbreiten. Insbesondere vorbehalten sin d die Rechte der Vervielfàltigung -  auc h von Teilen 
des Werkes -  au f photomechanischem ode r âhnliche m Wege , der tontechnischen Wiedergabe , des Vor-
trags, der Funk- und Fernsehsendung, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, de r Ubersetzun g 
und de r literarische n ode r anderweitige n Bearbeitung . 

Dièses Buch is t aus alterungsbestàndigem Papie r nach DIN-ISO 970 6 hergestellt . 

Gesamtherstellung: Jan Thorbecke Verlag , Stuttgar t 
Printed i n Germany •  ISBN 3-7995-7440- 9 

C Bayârtsch« i 
I 6taatsbibiloth#fc I 
I Mûncheo I 

http://www.thorbecke.de
mailto:info@thorbecke.de


Sommaire 

1 Introductio n 1 

2 Le s début s d u journal 1 1 
2.1 L a renaissance d'une press e féminine aprè s la  Terreu r . . . . 1 1 
2.2 L a fondation d u périodiqu e en 179 7 1 7 
2.3 Le s contrefaçons d'illustration s e t d'article s d u magazin e . . . 3 5 
2.4 L e fondateur, victim e d'un attenta t contr e Napoléo n 4 9 
2.5 U n ancie n prêtre , éditeu r d u journal :  Pierre de L a Mésangèr e 5 7 
2.6 L e siège du journal ru e Montmartr e 7 2 

3 L'apogé e d e l'illustr é 8 5 
3.1 L e magazine sous Napoléon :  Moniteur officie l d e la  mode .  .  8 5 
3.2 Diffusio n e t tirag e 11 2 
3.3 Abonné s e t lecteur s 12 7 
3.4 L a Mésangère , mécène de jeunes talent s 15 1 
3.5 Ver s 183 0 :  l'éditeur vieillissan t s e heurte à  certains obstacle s 16 1 
3.6 L e conflit entr e le s héritiers d e L a Mésangère 18 1 

4 L e décli n e t l a successio n d u périodiqu e aprè s 183 1 19 4 
4.1 Cris e e t relanc e 19 4 
4.2 Un e femme à  l a tête d e l'illustr é 20 9 
4.3 Balza c e t l e Journal  des  Dames et  des  Modes  23 2 
4.4 L a même revue sous un nouvea u titr e :  Gazette  des  Salons .  .  26 4 
4.5 L'Associatio n universell e des journaux d e modes , littérature .  27 2 
4.6 Le s successeurs du célèbr e pionnier d e la presse de mode .  .  .  28 3 

5 Conclusio n 29 8 

6 Quelque s gravure s d u journal reproduite s e n couleu r 30 5 



VI 

Annexe 31 3 

A Répertoir e de s transformation s subie s pa r l e journal 31 3 
A.l Titre s e t sous-titre s 31 3 
A.2 Périodicit é 31 3 
A.3 Forma t de s page s 31 4 
A.4 Pri x d e l'abonnemen t e n Franc e 31 4 
A.5 Adresse s d u sièg e du journal 31 4 
A.6 Nombr e d e page s de s cahier s d u journal 31 5 
A.7 Présentatio n de s gravures 31 5 
A.8 Tablea u d e productio n annuell e de s cahier s paru s 31 6 
A.9 Datatio n selo n l e calendrier républicai n 31 9 

B Le s collaborateur s d u magazin e 32 2 
B.l. Nom s et date s d e collaboration de s éditeurs , rédacteurs , des -

sinateurs, graveurs , imprimeur s e t distributeur s 32 2 
B.2 Portrait s de s principau x collaborateur s 32 9 

C Répertoir e de s illustré s e t série s rattaché s a u journal 35 3 
C l Le s illustré s annexé s pa r l e journal 35 3 
C.2 Enviro n mill e si x cent s gravure s publiée s e n série s a u sièg e 

du journal .  .  .  35 3 

D L e journal , obje t d e collection s 36 7 
D.l Pri x payé s pa r le s collectionneurs 36 7 
D.2 Bibliothèque s publique s possédan t l e périodique 36 9 

E Quelque s page s extraite s d u Journa l de s Dame s . . . 37 2 
E.l Fac-simil é d u premie r cahie r par u l e 20 mars 179 7 37 3 
E.2 Choi x d'article s e t d e gravure s publié s pa r l e journal 38 1 

E.2.1 L a grande politiqu e dan s u n magazin e non-politiqu e 38 1 
E.2.2 L e journal, haut e écol e de galanteri e e t d e conversa -

tions spirituelle s 38 6 
E.2.3 L e journal, refle t d e l'industrialisatio n croissant e .  .  39 3 
E.2.4 L a vie littéraire , artistiqu e e t théâtral e 40 1 
E.2.5 Pari s e t l'espac e habit é 41 2 
E.2.6 L a sociét é parisienn e 41 9 
E.2.7 L'émancipatio n de s femme s 42 6 
E.2.8 L e magazine, guid e e n matièr e d'éducatio n 43 3 
E.2.9 Fait s diver s 43 8 
E.2.10 Mode s e t coutume s 44 4 



VII 

F Inventair e de s document s 45 5 
F.l Document s d'archive s 45 5 
F.2 Bibliographi e 45 8 
F.3 Journau x féminins , almanach s e t autre s périodique s consulté s 47 6 
F.4 Crédi t photographiqu e 48 1 

Remerciements 48 2 

Liste de s figures  48 3 

Index 487 



Pour mon  fils MICHAEL 



C'est u n ouvrage plu s grave qu'on n e pense et d'un e influenc e 
plus grand e qu'o n n e s'imagine . 
Lettre écrit e pa r u n abonn é d e Chartre s l e 2 4 avri l 1799 . 

Chapitre 1 

Introduction 
Dans le s première s décennie s d u XIXe siècle , l'Europ e féminin e suivai t se s 
ordres. Non , i l n e s'agi t pa s de s commandement s d e Napoléon , mai s tou t 
simplement d e ceu x d'u n ancie n ecclésiastiqu e d e provinc e qu i s'étai t enfu i 
à Pari s aprè s avoi r ét é e n butt e au x persécution s d e l a gen t révolutionnaire . 
Arrivé dan s l a capitale , i l participa , dan s l'anonymat , à  l a fondatio n d'u n 
périodique d e mod e grâc e auque l i l fit  fortune e t qu i lu i procur a u n pouvoi r 
comparable à celui de Napoléon :  "Il y eut vraiment partage entre Napoléon et 
M. de La Mésangère," écri t u n journaliste anonym e l e 15 novembre 1834 . " A 
celui-là, l a conquêt e d e l'Europ e masculine ; l'Europ e féminin e échu t à  celui -
ci. E t faut-i l l e dire , Napoléo n a  perd u se s conquêtes , e t celle s d e M . d e L a 
Mésangère nou s son t restées." 1 

Ces propos exagèrent san s doute quelque peu l'importance d e l'éditeur d e 
la publication intitulé e Journal  des  Dames et  des  Modes,  mai s il s n'en mon -
trent pa s moin s so n influence . E n effet , L a Mésangèr e a  cré é u n illustr é qu i 
compte parmi les plus éminents de l'époque, tant pa r son record de longévité : 
près d e quarante-deu x ans , d e 179 7 à  1839 , que pa r l a célébrit é de s artiste s 
et auteur s qu i y  on t collabor é e t pa r so n influenc e su r l a vi e socio-culturell e 
d'un momen t d e l'histoir e o ù l'o n passai t d u classicism e a u romantisme . C e 
fut l'un e de s première s revue s d e mod e parue s e n France , qu i form a l e goû t 
européen dès le Directoire jusqu'à l'épanouissemen t d e l'ère industrielle , don c 
pendant u n épisode moins connu que ceux qui l'ont précéd é ou suivi. Par so n 
tirage, i l fu t mêm e à  l a têt e de s périodique s non-quotidien s e t d e l a plupar t 
des titres quotidiens . A  feuilleter rapidemen t se s pages, on devine qu'i l s'agi t 
de l'un de s plus vastes et des plus pittoresques panorama s esthétique s su r le s 
mœurs, habitude s e t plaisir s d u temp s e t qu e bie n de s fait s e t de s homme s 
se cachent derrièr e cett e lectur e souven t amusante . 

Outre so n appellatio n officielle , l'illustr é eu t d e nombreu x titre s qu i on t 
probablement cré é un e confusio n pe u propic e à  assure r s a renommé e post -

1 L a citation , extrait e d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  y  es t repris e l e 2 0 févrie r 
1836. Nous allon s pa r l a suit e garde r l a majuscul e d e certain s mot s à  l'intérieu r de s titre s 
de journaux, comm e c'étai t l'habitud e à  l'époque . 
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hume :  Journal des  Dames dan s les cinq premiers mois de sa parution, Gazette 
des Salons  dan s le s treiz e derniers . I l s'intitul a auss i Costume  Parisien  o u 
Costumes Parisiens  à  cause de la légende de ses gravures (Fig . 1.1), ou encore, 
sans dout e pa r erreur , Journal  des  Modes  et  des  Dames.  Plu s simplement , 
on l'appel a encore , tantô t Journal  des  Modes,  tantô t Journal  des  Dames, 

l$M 'ft'S/szvtr >  4/r 

Figure 1. 1 D e 179 7 à  1831 , le titr e d u périodiqu e n'es t pa s indiqu é su r le s gravure s d u 
Journal des  Dames  et  des  Modes.  S i elle s s e trouven t détachée s de s page s d e text e d u 
magazine, i l fau t savoi r qu'elle s son t reconnaissable s pa r l a légend e Costume  Parisien  (o u 
Costumes Parisiens  s'i l y  a  plusieur s modèles ) figurant  a u milie u e n hau t jusqu'e n 1836 , 
puis e n ba s d e l'illustration . L'anné e d e l a parutio n es t indiqué e à  gauche , d'abor d e n 
haut, à  parti r d e 183 6 e n bas . L e numér o consécuti f d e l a planche , à  compte r d e l a dat e 
de fondatio n d u journa l e n 1797 , es t indiqu é e n hau t à  droit e jusqu'e n 1836 , pui s e n ba s 
à droit e pou r le s troi s dernière s année s d e parution . De s trait s d'encadremen t séparan t 
dessin e t légend e existen t jusqu'e n 1831 . Une légend e descriptiv e d e l a mod e es t présenté e 
en dessous du trai t e n bas ou, plus tard , e n dessous d e la figure . L e papier véli n o u verg é e t 
le grand soi n apport é a u coloriag e son t auss i de s qualité s caractéristique s qu i distinguen t 
ces gravure s de s copie s faite s e n gran d nombre . Ic i l a gravur e numér o 199 4 d u 3 0 jui n 
1821, figurant  a u cahie r 3 6 de l a 25 e anné e d e parutio n d u journal . 
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même à  de s époques o ù le titre étai t plu s étoffé ; ensuite , i l pri t égalemen t 
celui d e :  Le journal (de)  La Mésangère  o u (Le)  La Mésangère  tou t court , 
nom d'ailleur s bie n conn u de s bibliophiles.2 

De 1800 à 1818, l'ancien abb é et professeur d e philosophie réussit à  évincer 
toute concurrence sérieuse en France. Il absorba et réunit dan s son entreprise 
plusieurs autre s revues , et, outre les trois mille six cent vingt-quatr e gravure s 
de l'illustré , i l e n fi t paraîtr e enviro n mill e si x cent s autre s dan s diverse s 
séries d e planches d e mode . Bientô t l e périodique fu t imit é pa r des homo-
nymes publié s à  Francfor t e t à  Bruxelle s et , en partie , pa r d'innombrable s 
feuilles nationales et étrangères. Son succès en Europe et au delà, en Amérique 
et e n Russie , s'expliqu e pa r la régularité d e sa distribution, pa r l'exécutio n 
impeccable d e ses illustrations e t pa r son écriture limpid e e t divertissante , 
mi-badine, mi-philosophique. Poussé par le désir de faire oublier à ses lecteurs 
les souci s d e la vie quotidienne, L a Mésangère observai t le s comportement s 
de se s contemporains ave c un e bonhomie mêlé e d'un e ironi e fin e e t légère . 
Ses jugements et ses appréciations se transformaient souven t en de véritables 
maximes. Certain s d e ses lecteurs allaien t jusqu' à apprendr e se s textes par 
cœur. 

Bien qu e les articles e t gravure s d u journal aien t souven t ét é reproduit s 
et dépouillé s dan s de s ouvrages d e sociologie , d'histoir e d e l'art , d'histoir e 
du costum e ou d'histoire culturell e en général, e t qu'il s aien t ét é repris dan s 
nombre d e catalogues d'expositions, 3 i l n'existe pa s d'analyse systématiqu e 

2 L a rédactio n s'es t serv i d e tou s ce s titres dan s se s propres colonnes . O n trouv e l e 
5 jui n 181 7 Journal des  Modes  et  des  Dames,  le s 5 mai 181 6 et 2 5 février 182 1 Journal 
des Dames,  l e 1 0 décembre 181 8 Journal des  Modes,  l e 20 novembre 183 4 le journal La 
Mésangère. Pou r l'emplo i du titre (Le)  La Mésangère, voi r G. Vicaire (Manuel  de  l'amateur 
de livres  ...  ,  Paris 1900 , p. 1106) , P. Corn u (ESSA I BIBLIOGRAPHIQU E SU R LE S RECUEIL S 
DE MOD E . . . ,  dans Documents  pour  l'histoire  du  costume, Pari s 1911 , p. 25) et L. Delteil, 
Manuel de  l'amateur  d'estampes  . . . ,  Pari s 1925 , t. I, pp. 25/26) . Corn u expliqu e :  La 
Mésangère a  conquis un e autorité d'arbitr e d e l'élégance tell e "qu e le Journal  des  Dames 
et des  Modes n'es t courammen t désign é que sous le titre de La Mésangère." Le s en-têtes de 
la premièr e pag e mentionnent , d'octobr e 183 1 à févrie r 1839 , "fondé pa r La Mésangère" , 
ce qui a peut-être contribu é à  propager c e dernier titr e e n librairie e t parm i le s amateurs. 

3 Parm i le s ouvrages d e sociologi e citan t l e périodique d e La Mésangère , figurent  A . 
Greimas, La  Mode  en  1830.  Essai de  description  du  vocabulaire  vestimentaire  d'après  les 
journaux de  mode,  Pari s (thès e dact. ) 1948 , puis, D . Seiter , Die  Mode  als  publizistischer 
Faktor im  Kommunikationsprozefi,  Vienn e (thès e dact. ) 1972 . Le s travaux historique s qui 
citent l e journal son t nombreux , comprenan t entr e autre s :  F A. Aulard , Paris  sous  le 
Directoire, Pari s 1903-09 , 3 volumes (se référant à  la période de 1799 à 1804); M. Reinhard, 
Histoire de  France,  Pari s 195 4 (t. 2 , p. 173) ; A. Soboul , La  Civilisation  et  la  Révolution 
française, Pari s 198 3 (t. 3, pi. 113-115). Les catalogues qu i se servent de s illustrations d u 
journal sont , pa r exemple , celu i d u musé e d e Brunoy :  Modes et  Costumes  à  l'époque  de 
Talma, 198 2 (présentan t hui t gravure s d u journal) ; pui s ceu x d u Musé e d e l a Mod e e t 
du Costum e à  Paris , don t Modes  et  Révolutions,  198 9 (avec un e douzaine d e gravures e t 
dessins tiré s du journal). 
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de l'ensembl e d u magazin e e t de s document s d'archive s afférents , comm e i l 
en es t par u pou r d'autre s grand s titre s d e l a press e périodique. 4 D e même , 
la biographi e de s éditeur s e t journaliste s d u magazine , e t surtou t cell e d e 
La Mésangère , n' a fai t l'obje t jusqu' à présen t qu e d'étude s marginales . O n 
a mêm e ignor é l a trace d'u n célèbr e collaborateu r comm e Honor é d e Balza c 
qui a  probablemen t fai t se s début s dan s c e magazine , c e qu i n'es t pa s san s 
intérêt pou r l e patrimoine français . 

L'une de s raison s d e cett e négligenc e tien t certainemen t a u fai t qu'i l 
s'agit d'un e revu e d e mode . Or , le s périodique s d e mod e on t longtemp s 
été considéré s comm e de s futilité s pe u digne s d'un e recherch e scientifique . 
Par indifférenc e o u pa r craint e d e mettr e e n dange r leu r réputatio n o u leu r 
carrière universitaire , l a plupar t de s chercheurs on t néglig é le s écrits diffusé s 
dans ce s illustrés, partagean t l e préjugé selo n leque l le s lieux communs e t le s 
clichés son t l'essenc e mêm e d e l a press e d e mode . Il s on t ains i contribu é a u 
désintérêt généra l pou r cett e littératur e mineure . A u mieux , certain s on t 
accordé u n regar d hâti f e t presqu e honteu x su r le s journau x actuel s d e c e 
genre lorsqu e l'occasio n s'e n es t présenté e che z l e dentist e o u l e coiffeur. 5 

Même le s historien s d e la  press e e t ceu x d u féminism e on t longtemp s soi t 
passé sou s silenc e le s journau x d e mode , soi t trait é leu r histoir e comm e 
un épiphénomène , ignoran t délibérémen t qu e ce s périodique s on t trè s for -
tement marqué , préoccup é e t passionn é l e mond e civilisé . E t cec i malgr é l e 
fait qu'habill é d e manièr e négligé e o u recherchée , nu l n'échapp e à  l'empris e 
des créations d e l a mod e e t de s média s qu i le s propagent. 6 

En 196 6 enfin, Evelyn e Sullero t a  sorti ce s illustrés d e l'oubl i e n publian t 
un petit ouvrage d'une grande importance sur VHistoire de  la presse féminine. 
Son livr e comport e u n premie r relev é de s principau x titre s de s XVIIIe e t 

4 Parm i le s travaux su r d'autre s journaux , voi r Jean-Noë l Jeanneney/Jacque s Julliard , 
« Le  Monde  »  de  Beuve-Méry  ou  le  métier  d'Alceste,  Pari s 1979 ; J.-N . Marchandiau , 
< L'Illustration  »  1843/1944,  Toulous e 1987 ; R. Jakoby , Das  Feuilleton  des  <  Journal  des 
Débats »  von  1814  bis  1830,  Tiibinge n 1988 . 

5 "L a questio n d e l a mod e n e fai t pa s fureu r dan s l e mond e intellectuel, " not e G . 
Lipovetsky dan s L'Empire  de  l'éphémère,  Pari s 1987 , p. 11 . "La mode . . . es t partout , dan s 
la rue , dan s l'industri e e t le s média , ell e n'es t à  pe u prè s null e par t dan s l'interrogatio n 
théorique de s tête s pensantes. " 

6 Eugèn e Hatin , historie n d e l a press e française , n e consacr e pa s un e seul e lign e a u 
Journal des  Dames  et  des  Modes  dan s so n chapitr e su r l a press e sou s l'Empire , e t à 
propos d e l a press e sou s l a Restauration , i l n e cit e qu'e n passan t l e titr e d e l'illustr é 
(Histoire politique  et  littéraire  de  la presse en  France,  Pari s 1859-1861 , t. 7  et 8) . Parmi se s 
successeurs ignoran t l a presse féminin e o u n e lu i consacrant qu e quelques lignes , compten t 
F. Mitton , La  Presse  française,  Pari s 1943-45 , 2  vol. , e t Ch . Ledré , Histoire  de  la  Presse, 
Paris 1958 . Certains historien s de la presse périodique classen t le s illustrés de mode comm e 
représentatifs d e l a <  petit e press e »  bie n qu e nombr e d e ce s journaux n'aien t rie n e u d e 
petit. Plusieur s auteur s d e l'histoir e d u féminism e auss i négligen t c e qu e L a Mésangèr e a 
fait pou r le s femmes , don t Léo n Abensour , Histoire  générale  du  féminisme,  Pari s 1921 . 
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XIXe siècles , don t essentiellemen t de s périodique s féministe s qu i n e traiten t 
pas d e mode . Pou r l e XIXe siècle , c e n'es t qu'u n premie r aperç u su r le s 
journaux d e mode . L'illustr é d e L a Mésangèr e y  constitue l'u n de s titre s le s 
mieux étudiés , ave c 27 pages d'analyse . Mai s ce n'est pa s encore une histoir e 
complète de s magazines d e mod e pou r femmes . 

Cette histoir e fu t présenté e e n 197 6 dans u n gro s volume , résulta t d'un e 
thèse d e doctorat. 7 Ell e a  ouver t u n nouve l horizo n d e recherch e e t fai t 
connaître le s précurseur s d e c e genr e d e journaux , se s premier s représen -
tants e t so n évolutio n a u XIXe siècle , plu s précisémen t jusqu'e n 1848 , a u 
moment o ù s'opère un e séparation entr e illustré s d e mode de qualité e t jour -
naux féminin s bo n marché . Pa r l a suite , certaine s question s spécifique s fu -
rent abordée s pa r l'auteu r d e la thèse , comme celle s sur le s tirages d'ancien s 
journaux d e mode , le s rapport s ave c le s grands auteurs , le s contrefaçons , l a 
photographie d e l a mode , l a politiqu e e t l a mode. 8 D'autre s chercheur s on t 
consacré leur s étude s uniquemen t a u XVIIIe siècle, 9 d'autre s au x seule s gra -
vures d e mode; 10 un e thès e s'es t intéressé e au x aspect s littéraire s d e cett e 
"littérature d e mode". 11 Toutefois , quelque s experts d e l'histoire d e la presse 
continuent d'ignore r le s progrès accompli s depui s 1976. 12 

C'est pourquo i Daniel Roche a mis l'accent su r l'importance d e poursuivre 
des étude s d e c e genre . Selo n lui , c e domain e d e l'histoir e mérit e "d e rete -
nir pleinemen t l'attentio n autremen t qu'ave c u n sentimen t d e curiosité , plu s 

7 Annemari e Kleinert , Die  frûhen  Modejournale  in  Frankreich  . . . von  den  Anfângen 
bis 1848,  thès e présenté e e n 1976 , publié e pa r l'éditeu r Eric h Schmid t e n 198 0 à  Berlin . 
Cet ouvrag e d e 37 2 page s comport e 2 3 table s e t un e bibliographi e d e l a press e d e mod e 
jusqu'en 1926 . I l reprodui t troi s cahier s tiré s d e journaux d e mode , don t l'u n d e l'illustr é 
de L a Mésangèr e :  le numéro 6 3 de l a 17 e année , par u l e 1 5 novembre 181 3 (pp . 270-279) . 

8 Voi r le s essai s d'Annemari e Kleiner t publié s depui s 1978 , cité s à  l'inventair e de s 
documents. Un e collectio n d e ce s essai s s e trouv e à  l a Bibl . Marguerit e Duran d à  Paris , 
une autr e à  l a Bibl . "vo n Parish " à  Munich , un e autr e à  l a Bibl . Lipperheid e à  Berlin . 

9 Carolin e Rimbault , La  Presse  féminine  au  XVIIF  siècle,  Pari s (thès e dact. ) 1981 . 
Nina Rattner-Gelbart , Féminine  and  Opposition  Journalism  in  Old  Régime  France.  Le 
« Journal  des  Dames  »  (1759-1779),  Berkele y 1987 . Suzanna Van Dijk, Traces  de  femmes. 
Présence féminine  dans  le  journalisme français  du  XVIIF  siècle,  Amsterda m 1988 . 

10 Raymon d Gaudriault , La  Gravure  de  mode  féminine,  Pari s 1983 , comportan t sep t 
reproductions d e planche s d u journal . Marie-Je s Gherin g va n Ierlant , Mode  en  prent,  L a 
Haye 1988 , comprenan t dix-hui t reproduction s d e planche s d u journa l (l'ouvrag e es t l e 
catalogue d'un e expositio n qu i avai t pou r suje t l e problèm e de s contrefaçons) . Il  fîgurino 
di moda.  La  donazione  Carlo  Gamba  alla  Biblioteca  Marucelliana,  Rom e 1989 . 

11 Jeann e Pouget-Brunereau , Critique  littéraire  et  dramatique  dans  la  presse  féminine 
française :  1800-1830,  Pari s (thès e dact. ) 199 3 (no s citation s s e rapporteron t à  ce t exem -
plaire), e t l a versio n augmenté e d e cett e thès e :  Presse  féminine  et  critique  littéraire  de 
1800 à  1830.  Leurs  rapports  avec  l'histoire  des  femmes,  Pari s 2000 . 

12 Pa r exempl e un ouvrage d e vulgarisation publi é dans la série "Qu e sais-je" pa r Samr a 
Martine Bonvoisi n e t Michèl e Maignie n :  La  Presse  féminine,  Pari s 1986 , e t U . Weckel , 
Zwischen Hâuslichkeit  und  Offentlichkeit  ...,  Tiibinge n 1999 . 
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intelligemment qu'ave c l e mépri s habitue l d e l'historie n de s idée s pou r de s 
objets mineur s e t le s faits d e la vie quotidienne, plu s sereinement san s dout e 
qu'avec l'espri t d'un e réhabilitatio n à  tou s crin s d e la  cultur e de s femme s 
d'autrefois".13 Roch e partag e e n cel a l'opinio n d'Anatol e Franc e qu i tenai t 
"pour étroitemen t born é l'historie n . . . qu i n'a pa s beaucoup étudi é le s jour-
naux d e modes". 14 

Selon l'opinio n unanim e de s chercheurs , l e Journal  des  Dames  et  des 
Modes, ancêtr e de s magazine s féminins , vau t plu s qu e tou t autr e l a pein e 
d'être analys é avec  soi n dan s so n ensemble. 15 D'abor d parc e qu e c'es t u n 
illustré d'u n nivea u nettemen t supérieu r à  l a moyenn e de s périodique s d e 
mode. Ensuit e parc e qu e son histoire , semé e d'embûches , ressembl e à  u n ro -
man, selo n se s propres dires. 16 Enfi n parc e qu e le mot <  Modes »  d e ce code 
sérieux de l a frivolit é n e s e limite pa s au x habitude s vestimentaires . Comm e 
le précise un articl e du 1 0 mars 1832 , ses éditeurs considéraien t comm e mod e 
tout typ e d e comportemen t humai n rég i pa r l a mod e dan s so n acceptio n l a 
plus large. La littérature, la  philosophie, la musique, la peinture, la  technique, 
la pédagogie , voir e la  religio n e t l a politiqu e étaien t pou r eu x soumise s à  l a 
mode. Ainsi ses quelque vingt-cinq mille pages sont-elles plus qu'une suite de 
futilités; o n y  trait e tou t c e qu i es t susceptibl e d'intéresser , d'amuser , voir e 
de stimule r l e lecteu r potentie l :  "L a Mod e s e glissan t aujourd'hu i dan s le s 
habitudes, le s mœurs e t l e langage," écri t l e journal l e 1 0 mars 1832 , "notr e 
domaine s'étend e t la  vie tout entièr e se trouve de notre ressort." L e 20 février 
1813, un rédacteu r remarqu e :  "Nou s l'avons souven t dit , l a mode décid e d e 
tout e n France , de l a manière d e se vêtir, d e la façon d e danser , d e tel o u te l 
genre d e musique , d u plu s o u moin s d e succè s de s ouvrage s dramatique s o u 
littéraires; pa r ell e tou t s'accrédite , e t l'o n n e di t pa s :  voilà l e plus joli cos -
tume, l'ouvrag e l e plus intéressant , l'auteu r l e plus spirituel ; mai s l'ouvrage , 
l'acteur, l e costume, l'auteu r l e plus à  l a mode. " 

L'illustré publi e don c de s étude s de s plu s diverse s :  psychologiques, lin -
guistiques, historiques , biographiques ; compte s rendu s d e livre s e t d e pièce s 
de théâtre; petite s partition s musicales ; discussions su r le s bals, le s concerts , 
les séance s d e l'Académi e e t diverse s inventions . L a poési e n' y manqu e pa s 
non plus , n i le s études d e mœurs , le s anecdotes , le s faits divers , les potins e t 
les récits de voyage. Il va de soi que ce que nous appelons l'émancipatio n de s 

13 D . Roche , La  Culture  des  apparences,  Pari s 1989 , p . 447 . 
14 A . Franc e a  fai t renaîtr e a u XXe siècl e u n périodiqu e d e mêm e titre . Voi r so n intro -

duction a u nouvea u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  publié e à  parti r d u 1 er juin 1912. 
15 L a nécessit é d'un e analys e d e c e périodiqu e spécifiqu e a  ét é affirmé e pa r plusieur s : 

Maurice Tourneux , Bibliographie  de  l'histoire  de  Paris  pendant  la  Révolution  française, 
Paris 1900 , t . 3 , p. 930 ; E. Sullerot , op . cit. , p . 70 ; Annemarie Kleinert , Die  fruhen  Mode-
journale . . . , p . 249 ; ains i qu e pa r J . Pouget-Brunereau , op . cit. , p . 57 . 

16 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  1 5 novembre 1834 . 
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femmes es t aussi un thème abordé , tou t comm e la santé, l'éducatio n de s en-
fants, l'économie , l'industrie , l e commerce, la gestion d'u n ménage , la galan-
terie ains i que la pluie et le beau temps . L'actualité politiqu e es t commentée , 
mais rarement, ca r l'illustré s'es t déclar é "journa l non-politique" pou r n e pas 
avoir à  dépose r d e cautionnement. Souvent , i l cache so n côté politiqu e en 
abordant no n pas les grands débat s officiels , mai s l'incidenc e d e la vie poli -
tique sur les mœurs, ce qui lui a permis sans doute de survivre à cinq régimes : 
le Directoire , l e Consulat, l'Empire , l a première e t la seconde Restauration , 
pour voi r encor e le s premières année s de la Monarchie de Juillet. 

Ses planche s hors-texte , soigneusemen t gravée s a u burin pa r les artistes 
les plus habiles , présenten t de s modèles de vêtements pou r femmes , homme s 
ou enfants, parfoi s de s modèles de chapeaux, de s bijoux et des voitures. On y 
voit des habits simples ou plus recherchés, pour la maison ou la ville, pour le s 
saisons chaud e ou froide, pou r l a pluie ou le soleil (Fig . 1.2) . En supplément 
sont publiée s de s illustrations présentan t de s meubles , de s maisons ains i que 
les portrait s d e certaines célébrité s mineure s d u moment. Le s planches les 
plus précieuses , don t le s modèles ont de s visages, poses et gestes très soigné s 
et don t l e décor dévoil e tou t auss i bie n le s us et coutumes qu e le s vêtement s 
gracieux, on t été réalisées à  deux époques . L a première entr e 179 9 et 1818 , 
quand le s couleurs étaien t choisie s avec beaucoup de finesse et les lignes des-
sinées ave c élégance. Puis , la deuxième, au cours de la période fast e de 1830 
à 1837 , caractérisée pa r une techniqu e supérieur e de s relief s saillant s e t une 
composition d'un e fraîcheu r naturelle . Les plus belles, une collection d e 2 745 
planches, ont été copiées sur microfilm e n 1981, et distribuées pa r plusieurs 
studios parisien s e t la compagnie new-yorkais e Clearwate r Publishin g Com -
pagny (le s quatre bobines , vendue s alor s troi s mill e francs , n e sont plu s en 
vente). Egalemen t e n 1981 , on a édit é l e fac-similé d'un e collectio n d e 9 7 
gravures de l'année 1835. 17 

En forma t plu s petit , le s figures d u journal ont égalemen t serv i de modèle 
pour le s "dames" d'u n je u de cartes publi é en 1822 à Francfort-sur-le-Main . 
Vers 1933 , à  Cologn e e n Allemagne , i l étai t couran t d e glisser e n cadea u 
dans de s paquets d e cigarette s de s copies trè s réduite s de s gravures d u 
périodique.18 Enfin , ver s 1940 , les reproductions de s illustrations furen t ven -

17 Journal  des  Dames et  des  Modes. Het  Hoogtijd van  de Louis-Philippe-Mode. Intro -
duction pa r Mary C . de Jong, Amsterda m 1981 . La planche supplémentair e d u 30 avril 
1835 (Fig . 4.6 ) manqu e dan s cett e collectio n de 1835. Pour u n compte rend u de l'ouvrage, 
voir Annemarie Kleinert , ALT E MODEZEITSCHRIFTE N -  NE U ENTDECKT. FAKSIMILE-AUS -
GABEN ERSCHLIESSE N MATERIA L ZU R GESCHICHTE DE R ALLTAGSÀSTHETIK, Publizistik, 
cahier 3 , 1983, pp. 94-100 . 

18 Destinée s à  être collectionnée s e t collées dan s un Moden-Almanach. 280  Modenbilder 
aus vier  Jahrhunderten  1500-1900,  ce s copies, d e forma t 6 x 8 cm , furent éditée s par 
la maiso n Neuerbur g d e Cologne. Chaqu e pag e d e cet almanach contien t quatr e feuille s 
d'une séri e spécifique . L a séri e 55 , qui commence pa r la gravur e 217 , présente quatr e 
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Figure 1. 2 Témoignag e détaill é d u goû t d e l'époqu e e t e n mêm e temp s contributio n à 
la formatio n d e c e goût , le s gravure s d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  présenten t de s 
modes pou r tout e occasio n e t pou r tout e saison . Elle s étaient exécutée s pa r de s artiste s d e 
talent. Ic i à  gauch e l e modèl e d'un e rob e d e marié e d u 1 0 septembre 1813 . Le travai l fu t 
réalisé pa r l e dessinateu r Horac e Vernet , plu s tar d directeu r d e l a prestigieus e Académi e 
de Franc e à  Rom e e t auteu r d e plusieur s toile s monumentale s a u châtea u d e Versailles , 
ainsi qu e pa r l e graveu r Pierr e Charle s Baquoy , iss u d'un e famill e d e graveur s réputés . A 
droite, deu x manteau x pou r l e grand froid , montré s l e 30 octobre 1834 , dessinés pa r Loui s 
Lanté e t gravé s pa r Georges-Jacque s Gâtine , deu x artiste s égalemen t célèbre s pou r avoi r 
exécuté de s millier s d e planche s d e qualité . 

dues comm e carte s postale s pa r l e libraire Norde n à  Paris . L e format a  éga -
lement ét é agrandi . Certaine s toile s son t de s agrandissement s de s élégant s 
modèles d e L a Mésangère , comm e le s trente-trois figure s exécutée s pa r Gas -
ton Schefe r e n 1912 , présentan t de s copie s agrandie s d e planche s créée s a u 

illustrations d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  le s séries 52 et 5 3 montrent hui t gravure s 
des Incroyables  et  Merveilleuses. 
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cours de s année s 179 8 à  1814. 19 I I y a  quelque s années , de s contrefaçon s a u 
format de s planche s d e l'éditio n parisienn e o u bruxellois e furen t reproduite s 
à u n pri x raisonnabl e pa r le s éditeur s Stehl i e n Suiss e e t l a maiso n Editi o 
Totius Mund i à  Vienne , poussan t ains i le s amateurs à  compléte r leu r collec -
tion. E n Franc e circulen t de s copie s anonyme s s i bie n faite s de s édition s d e 
Paris e t d e Francfor t qu e seul s le s expert s reconnaissen t la  différenc e entr e 
imitation e t original . 

En retraçan t l'histoir e d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  o n es t 
confronté à  s a fondatio n e t au x difficulté s initiale s -  l a mor t inattendu e 
de so n directeu r Sellèque , victim e d e l'attenta t contr e Napoléo n e n 1800 , 
et le s multiples contrefaçon s contemporaine s qu i on t enlev é au périodiqu e s a 
clientèle. L'affaire devenan t seulemen t rentabl e à  partir du moment o ù Pierr e 
de L a Mésangèr e e n accept e l'uniqu e responsabilité , le s bureau x furen t ins -
tallés dans le quartier de la rue Montmartre où l'on trouve encore aujourd'hu i 
beaucoup d'adresse s d e périodique s parisiens . L e Journal  des  Dames  et  des 
Modes connu t so n apogé e sou s l'Empire , quan d l'empereu r e n recommand a 
la lectur e et , sou s l a Restauration , quan d L a Mésangèr e devin t l e mécèn e 
de jeune s talent s comm e l'auteu r Honor é d e Balza c e t l e peintr e Pau l Ga -
varni. Pendan t le s hui t dernière s année s d e la  parutio n d e l'illustré , aprè s 
la mor t d e L a Mésangèr e e n 1831 , ses successeur s duren t fair e fac e à  un e 
concurrence toujour s croissant e e t affronte r le s mutation s technologique s e t 
administratives d e l'époque. 20 

Les biographie s de s éditeurs , rédacteurs , dessinateurs , graveur s e t im -
primeurs son t étroitemen t liée s à  l a chronologi e d u journal . O n y  découvr e 
surtout nombr e d e vies de femmes don t le s mérites son t méconnus , ains i qu e 
quantité d e fait s nouveau x su r le s <  grand s >  d e l a sociét é parisienn e qu i 
n'ont pa s hésit é à  peindr e o u décrir e l'atmosphèr e capiteus e d e Pari s dan s 
un journal d e mode. Leur s contributions étaien t un e garanti e d e succès pou r 
cette œuvr e collective . Sou s l'anonyma t o u sou s diver s pseudonymes , il s on t 
fait leur s premières armes dans l'illustré de La Mésangère. Le magazine cach e 
donc de s inédit s d'apprentis-écrivain s o u d'artiste s o u d'homme s politique s 
devenus célèbres. 21 

19 Voi r le s reproduction s dan s Documents  pour  l'histoire  du  costume,  t . 3 , pp. 136-168 . 
20 Certain s chercheur s prétenden t qu e l e périodiqu e n e présent e d'intérê t qu e pendan t 

ses vingt première s années , alor s qu'i l n'avai t pa s de concurrents , o u tou t a u plu s pendan t 
ses trent e première s années , sou s l a directio n d e L a Mésangère . Dan s le s dernières année s 
de so n existence , l e journal s'assur a encor e l a collaboratio n de s meilleurs , san s parle r d e 
ses contribution s innovante s dan s l a press e périodique . 

21 Plu s d'u n siècl e plu s tard , alor s qu e l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  avai t cess é 
d'exister, certain s <  géant s »  d e l a scèn e culturell e furen t égalemen t journaliste s pou r l a 
presse féminine , don t Françoi s Mitterrand , l'ancie n présiden t d e l a République . I l a  été , 
à l'âg e d e trent e an s environ , e n 1945/46 , rédacteu r e n che f d'un e revu e à  l'imag e d u 
Journal des  Dames  et  des  Modes,  intitulé e Votre  Beauté,  d e l a maiso n L'Oréal . So n post e 
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Honoré de Balzac par exemple est devenu expert en matière de mode avant 
les année s 1830 , trè s probablemen t grâc e à  so n passag e a u journa l pendan t 
les année s 181 9 à  1822 , immortalis é dan s Illusions  Perdues  e t reflét é trè s 
discrètement dan s ses lettres. Après cette aventure, deux essais de l'auteur, d e 
1842 et 1847 , témoignent d e son respect pou r La Mésangère. En retour, celui -
ci et se s successeurs on t rend u compt e de s ouvrages d e Balza c o u publi é de s 
extraits d e se s écrit s :  pour 182 5 à  1837 , l e journal a  publi é de s notice s su r 
une bonne douzaine de livres tirés de ses presses, quand i l était imprimeur ; i l 
a présent é de s articles qu i son t de s exemples d e son ar t d e romancier autou r 
de 1830 ; enfin i l donne l e réci t d e se s fait s e t geste s alor s qu e s a réputatio n 
était établie . Troi s article s étaien t mêm e signé s d'u n De  Balzac. 

En étudian t c e pionnier de s journaux féminins , certaine s question s s'im -
posent :  Comment l e magazine décrivait-i l le s innovations urbaines ? Quelle s 
étaient se s positions à  propos d e l'éducation, de s belles-lettres , de s arts e t d e 
l'industrialisation naissante ? Commen t politiqu e e t mod e s e côtoyaient-elle s 
dans l'illustré , pa r exempl e quand i l promouvait certaine s idée s responsable s 
des forces nationalistes qui se faisaient jour en Europe et qui accéléraient l'ho -
mogénéité des produits européens? L a contribution d e l'illustré a u féminism e 
surprendra certain s chercheur s :  l e pourcentag e de s article s qu i défenden t 
l'émancipation féminin e es t plu s gran d qu e celu i de s texte s propagean t un e 
image conservatric e d e l a femme . L a typologi e de s lecteur s e t de s abonné s 
est auss i un e surprise . Ell e montr e qu e l e journal n'étai t pa s seulemen t des -
tiné à  l a nobless e e t à  l a bourgeoisi e aisé e don t i l décrivai t l e typ e d e vie , 
mais qu'i l amusai t e t instruisai t auss i femme s e t homme s d u peuple . 

Un périodique qu i dure près de 42 ans subi t forcémen t quantit é d e trans-
formations quan t à  s a périodicité , so n format , so n prix , se s adresses , se s 
collaborateurs. L'annex e d e l'ouvrag e perme t d e suivr e se s évolution s tech -
niques. O n y  trouver a auss i un e concordanc e de s calendrier s républicai n e t 
grégorien pour l a période de 179 7 à 180 5 :  les dates des numéros étaient alor s 
inscrites selo n l e calendrie r républicai n e t pou r main t lecteu r d e no s jour s 
il es t difficil e d e savoi r d'emblé e à  quo i corresponden t ce s dates . L'annex e 
cite enfi n le s périodiques absorbé s pa r l e journal, le s diverses série s publiée s 
au burea u d u périodique , le s pri x payé s pa r le s collectionneur s ains i qu e le s 
bibliothèques possédan t de s collection s d e l a revue . Quelque s illustration s 
en couleu r e t article s caractéristique s de s principau x sujet s abordé s pa r l'il -
lustré permettron t a u lecteu r d e s e fair e un e idé e d e l a diversit é de s thème s 
et couleur s d u périodiqu e e t d e comprendre l a place important e tenu e pa r l e 
Journal des  Dames et  des  Modes  dans l'histoir e d e la civilisatio n française . 

à l a revu e lu i a  assur é u n salair e confortable , u n burea u e t un e secrétair e à  u n momen t 
où i l connaissai t de s problème s financiers.  I l lu i a  permi s auss i d e transforme r l e journa l 
en revue littéraire . Voi r P . Péan, Une  jeunesse française.  François  Mitterrand,  1934-1947, 
Paris 1994 . 



Le seul moye n d e connaître le s véritables mœur s d'u n peuple , 
c'est d'étudie r s a vie privé e dan s le s états le s plu s nombreux ; 
car s'arrête r au x gen s qu i représenten t toujours , c'es t n e voi r 
que de s comédiens . 
Journal des  Dames et  des  Modes, 9  décembre 1799 . 

Chapitre 2 

Les débuts d u journa l 

2.1 L a renaissance d'une presse féminine 
après le régime de la Terreur 

La fondatio n d u Journal  des  Dames  troi s an s avan t l a fin  d u XVIIIe siècl e 
eut lie u dan s de s condition s mouvementées . L a Révolutio n s'achevait . Le s 
Parisiens, aprè s avoi r vécu de s année s d'exaltation , pui s l a guerre , la  terreu r 
et la  dictature , retrouvaien t enfi n un e existenc e exempt e d e persécution s e t 
de bouleversements . A  l a premièr e victoir e de s royaliste s lor s d'un e électio n 
républicaine, o n reconstitua un e société hiérarchisée. "Le s bandes débraillée s 
qui parcouraient le s rues s'éclipsèrent tou t à  coup . . . ", observa un contempo-
rain. "Le s étalages se montrèrent d e nouveau; les cris des marchands se firent 
entendre; le s volets fermés s e rouvrirent; chacu n mi t l a tête à  la fenêtre pou r 
prendre l'air." 1 Un e vi e d'austérit é n e s'imposan t plus , o n avai t hât e d e re -
trouver le s plaisirs d e la vie . S'habille r ave c soin n'étan t plu s ma l vu comm e 
au temp s de s sans-culottes , le s amateur s d e lux e e t d e frivolité s menaien t 
une lutte contr e le mauvais goût qui , pour cite r un e rétrospective d u Journal 
des Dames  à  l a dat e d u 1 5 novembre 1834 , "ressemblai t quelqu e pe u à  u n 
déshabillé d'échafaud. " Le s rédacteurs s e souviendront plu s tard :  "U n asse z 
grand nombr e d e dame s royalistes , don t l a mis e avai t ét é trè s simpl e jusqu ' 
alors, n'ayan t plu s à  redoute r le s clameurs e t le s insultes de s . . . tricoteuses, 
quittèrent subitemen t l a modest e capot e e t l e ridicul e ver t qu'elle s avaien t 
portés duran t l'époqu e d e l a terreur , e t s e montrèren t dan s le s rues ave c u n 
costume beaucou p plu s élégan t . . . Le s jeunes gen s de famille , astreint s à  l a 
réserve pour de s motifs tou t pareils , prirent tou s spontanément l a poudre, l a 
cadenette e t le s oreilles de chien . . . L e bal  des victimes  s'ouvri t auss i . . . L e 

1 Emil e Souvestre, Les  Drames parisiens, Paris, nouvelle édition 1897 , p. 21. 
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théâtre repri t so n ancienn e physionomi e e t so n antiqu e liberté." 2 Lorsqu'e n 
mars 179 7 Napoléon rapport a d'Itali e de s richesse s inattendues , l'aspiratio n 
au mieux-êtr e fris a mêm e l'extravagance . Assoiff é d e distractions , o n s'aban -
donnait à  toute s le s bizarrerie s d u goû t e t o n fréquentai t plu s qu e jamai s 
fêtes, bal s d'appara t e t réunion s mondaines . 

Dans c e contexte , deu x homme s entreprenants , Jean-Baptist e Sellèqu e 
et Pierr e d e L a Mésangère , jugèren t opportu n d'offri r à  u n publi c avid e d e 
plaisirs e t d e nouvelle s u n Journal  des  Dames  qu i voulai t informe r su r le s 
dernières mode s e t rapporte r le s cancans d e la  capitale . Il s n'étaien t pa s le s 
seuls à  avoi r cett e idée . E n mêm e temps , Francesc o Bonafide , u n Italie n qu i 
vivait à  Paris, et l e graveur Guyo t sortaien t u n magazine de mode appelé Ta-
bleau Général du  Goût,  des  Modes  et  Costumes  de  Paris. 3 

Or, Sellèque et La Mésangère, en choisissant le titre de Journal des  Dames, 
évoquaient u n magazin e littérair e e t politiqu e qu i avai t port é c e même titr e 
dans le s année s 175 9 à  177 9 e t qu e certaine s personne s âgée s devaien t en -
core connaître . U n de s éditeur s d e ce t ancie n Journal  des  Dames,  l e poèt e 
Claude-Joseph Dorâ t (1734-1780) , étai t bie n conn u d e l'équip e d e rédac -
tion. D e so n vivant , o n avai t appréci é so n immens e savoir , so n style , s a fa -
cilité d'expression. 4 Cependant , contrairemen t a u périodiqu e d e Sellèqu e e t 
de so n adjoint , c e premie r Journal  des  Dames  n'avai t pa s reprodui t d'illus -
trations d e mod e e t n'avai t pa s toujour s e u l'appu i de s salon s littéraires. 5 

Conscients d e la  tradition su r laquell e allai t repose r l e nouveau Journal  des 
Dames, Sellèqu e et L a Mésangère voulaient l'établi r su r de nouvelles bases e t 
en fair e u n magazin e qu i aurai t u n plu s grand tirage , no n pa s comm e l e pré-

2 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  3 1 aoû t 1835 , p. 383. 
3 Plu s tard , l e Tableau  Général  . . . fu t édit é pa r l e librair e Gide . L e périodiqu e eu t 

30 page s d e text e plu s un e gravur e pa r cahie r bi-mensue l lor s d e l a premièr e anné e d e 
parution e t deu x lor s de la deuxième (B N Est . O a 90 ; voir Annemari e Kleinert , Die  frûhen 
Modejournale ...,  pp . 127-139) . Su r F . Bonafide , journalist e e t auteu r d e dissertation s 
composées en vers , voir Elis a Strumi a :  UN GIORNALE PE R L E DONN E NE L PIEMONT E DE L 
1799 :  «  L A VERA REPUBBLICAN A » , dan s :  Studi Storici,  n ° 4 , 1989 , pp . 917-946 . 

4 Dorâ t fu t l'éditeu r d e c e périodiqu e d e mar s 177 7 à  ma i 1778 . I l avai t l a réputatio n 
de "poèt e pour dame s pa r excellence" . L a critique l'attaquai t souvent . Mai s L a Mésangèr e 
défendit ce t homm e d e talent , pa r exempl e l e 2 0 avri l 180 9 dan s l e Journal  des  Dames 
et des  Modes  :  "quell e injustess e (sic ) d e jugement su r c e pauvr e Dorât , homm e aimable , 
bon, simpl e . . . le s autre s n e connoissen t (sic ) pa s tou s autan t l a sociét é qu e lu i . . . i l 
a écri t su r tout , e t toujour s ave c grâce . J'a i beaucou p véc u ave c lui . I l avoi t (sic ) un e 
charmante facilit é e t poin t d e prétention , quoiqu'o n lu i e n ai t cru. " Dan s s a bibliothèque , 
La Mésangèr e avai t le s Œuvres  d e Dorât . Su r Dorât , voi r l e Dictionnaire  des  journalistes, 
pp. 128-129 . 

5 Pou r l'histoir e d e c e journal , voi r Ch . Richomm e :  R E V U E RÉTROSPECTIVE . L E 
«c JOURNA L DE S DAME S » , dan s :  Journal  des  Dames  et  le  Messager  des  Dames  et  des 
Demoiselles, 1 5 juin 1856 , pp . 345-349 ; E . Sullerot , 1966 , pp . 18-31 ; C . Rimbault , 1981 , 
pp. 68-81 ; e t surtou t N . Rattner-Gelbart, op . cit. (su r Dorâ t e t c e magazine :  pp. 248-280) . 
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décesseur d e 1759 entre trois cents et mill e souscripteurs, mai s plus de mille.6 

Par ailleurs , l e nom d e Journal  des  Dames  avai t figuré  pendan t l a Révo -
lution, e n sous-titre , dan s deu x autre s feuilles , à  existenc e trè s éphémèr e : 
Le Véritable  Ami  de  la  Reine  ou  Journal  des  Dames  (décembr e 178 9 à  jan -
vier 1790 ) e t Le  Courrier  de  FHymen ou  Journal  des  Dames (févrie r à  juillet 
1791).7 Mai s contrairement au x éditeurs d e ces deux journaux, e t d u Journal 
des Dames  d e 1759/7 9 aussi , Sellèqu e e t L a Mésangère avaien t l'intentio n d e 
présenter, régulièremen t d'u n cahie r à  l'autre , l'évolutio n de s créations dan s 
le domain e d u textile , e t d e publie r conjointemen t de s gravure s d e mode , 
même s i la mode n'allai t pa s êtr e l'uniqu e suje t d e leur publication . 

Cette formul e avai t déj à remport é u n certai n succè s quelque s année s au -
paravant. Douz e ans plus tôt , e n 1785 , peu avan t l a Révolution, l e libraire e t 
éditeur Françoi s Buisso n avai t essay é cett e idé e dan s l e Cabinet  des  Modes. 
Il avai t ét é ains i l e premier à  réalise r u n magazin e d e mod e françai s présen -
tant régulièremen t de s gravures. 8 C e fu t l'époqu e o ù l a Cou r cess a d'êtr e l e 
seul endroi t o ù l'o n prenai t so n inspiratio n e n matièr e d e mode . Le s élite s 
mondaines commencèren t à  s e laisse r guide r pa r un e guild e d e marchand s 
de nouveautés. Le s commerçants, qu i donnaien t l e ton, étaien t conscient s d u 
fait qu'il s avaien t intérê t à  fair e connaîtr e leur s création s pa r l e biai s d e la 
presse. Mais, dès le début d e la Terreur e n 1793 , l'initiative fu t supprimée . Le 
journal disparut . Un e tentative d e créer u n autr e périodiqu e d u mêm e genr e 

6 Voi r Journal  des  Dames  et  des  Modes,  2 8 févrie r 1838 . 
7 Le  Véritable  Ami  .. . ou  Journal  des  Dames  don t i l n'exist e probablemen t plu s qu e 

le numér o 4  (B N microfich e 1 6 -  L e 2230 5 -1 ) paru t tou s le s vendredi s su r troi s feuille s 
d'impression pou r 2 4 livre s pa r an . I l avai t pou r bu t d'êtr e u n ouvrag e patriotiqu e qu i 
faisait connaîtr e certain s décret s d e l'Assemblé e National e e t qu i publiai t de s article s su r 
l'éducation e t de s production s littéraire s d e se s lectrices . Le  Courrier  ...  ou  Journal  des 
Dames (B N 8 ° L e 25564 ) s e voulai t moin s austèr e :  "Le s femme s n e seron t pa s fâchée s d e 
trouver l e matin un e feuill e qu i soi t d'un e teint e moin s sombre qu e celles qu i le s attristent , 
qui n e le s occupen t qu e d e scène s tragiques . O n tâcher a d e leu r donne r un e distractio n 
agréable, d e ramene r l e sourir e su r leur s lèvres. " So n premie r bu t fu t l a publicatio n d e 
"demandes e t annonce s qu i ont rappor t a u mariage" , pui s d e faire connaîtr e "le s nouvelle s 
pièces d e théâtres , le s inventions favorable s à  l a parure e t à  l a conservatio n d e l a beauté" , 
mais auss i d e rendr e compt e de s débat s e t décision s d e l'Assemblé e National e qu i tou -
chaient le s femmes . L'éditeu r fu t L.P . Couret , imprimeu r e t libraire , qu i exige a 2 4 livre s 
par a n pou r le s quatr e feuille s d e cett e publication . 

8 Su r l'histoir e d u Cabinet  des  Modes,  qu i devin t Magasin  des  Modes  Nouvelles, 
Françaises et  Anglaises  dan s s a deuxième année , e t Journal  de  la  Mode et  du  Goût  dan s s a 
cinquième, voir Annemarie Kleinert , L A M O D E -  MIROI R DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, 
Francia, 1989 , pp. 75-98 . De façon irrégulière , la mode avai t déj à figuré  dan s d'autres jour -
naux de s XVIIe e t XVIIIe siècle s {Mercure  Galant  :  1677-1730; Courier  (sic)  de  la  Nou-
veauté :  1758; Courier  (sic)  de  la  Mode  ou  Journal  du  Goût  :  1768-70), mai s san s qu'o n 
pût qualifie r ce s périodiques d e press e d e mod e (voi r Annemari e Kleinert , Die  frûhen  Mo-
dejournale . . . ,  pp . 21-61 , e t C . Rimbault , pp . 50-7 8 e t 250-288) . Su r le s gravure s d e 
mode d e l'Ancie n Régime , voi r R . Gaudriault , Répertoire  . . . , Pari s 1988 . 
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sous l e titr e d e Journal  des  Nouveautés  avort a à  caus e d e "l a dépréciatio n 
rapide des assignats" .9 En mêm e temps, des quotidiens comm e le Journal  de 
Paris rendèren t moin s souven t compt e d e l a mode vestimentaire . 

Les difficulté s d'un e press e s'adressan t à  cett e époqu e surtou t à  u n pu -
blic fémini n étaien t auss i due s à  l a méfianc e d e Robespierr e à  l'égar d d e 
tout c e qu i touchai t au x femmes . Contrairemen t à  l'Angleterr e e t à  l'Alle -
magne, personne n'osa lancer de telles publications en France -jusqu'au jou r 
où Sellèque et son compagnon, ains i que l'Italien Bonafid e e t Guyo t a u mêm e 
moment, recréèren t leur s magazine s à  Paris. 10 Dan s l a fièvre  d u Directoire , 
ils compriren t rapidemen t qu e l a disparitio n d e l a Cou r avai t un e foi s pou r 
toute abol i les temps où les élégants y puisaient e t en faisaient leu r principal e 
source d'inspiration e t d e référence. L e moment leu r paru t don c propice pou r 
proposer d e nouvelle s publication s consacrée s à  ce thème . 

Analysons le s facteur s qu i expliquen t la  propensio n de s lecteur s d e 
l'époque à  s'abonne r à  u n journa l d e mode . Tou t d'abord , l a Révolutio n 
avait balay é l a hiérarchi e qu i existai t sou s l'Ancie n Régim e e t qu i imposai t 
un cod e vestimentair e rigide . Ell e avai t engendr é un e class e social e qu i de -
vait sa puissance à  l'argent e t qu i remplaça l a noblesse en tant qu'instigatric e 
d'une nouvell e mode . Le s parvenus dépensèren t de s fortunes pou r s e démar -
quer pa r d e menu s détail s régi s pa r l a mod e e t pou r confirme r ains i un e 
position social e récemment acquise . L e changement de s comportements , évi -
dent notammen t e n province, ouvrait l a société beaucoup plus aux influence s 
urbaines. Aprè s l a périod e transitoir e de s année s 179 3 à  1796 , chacun avai t 
le dési r d'affirme r so n identit é auss i bie n personnell e qu e sociale , e t cett e 
affirmation accélér a l a consommation . 

Par dessu s le marché, l a Révolution avai t ébranl é l a croyance en la  néces-
sité d e l'ascétisme prôn é pa r l'Eglis e catholique . Pendan t de s siècles , celle-c i 
avait dédaign é l e bien-être physiqu e e t l a beaut é de s apparences , e t ceci , se-
lon certains , pou r mieu x teni r sou s sa coup e l a masse de s croyants . Aprè s la 
remise en question de toutes les valeurs, les citoyens, épris de leur image, trou-
vaient le s bases philosophiques de leurs aspirations dans l'ère qu i précédait l e 
christianisme. A  l'insta r de s Grec s e t de s Romains , soigne r so n corp s e t so n 
apparence devin t u n souc i majeu r qu i favoris a le s publication s s'intéressan t 
aux jouissances de la vie quotidienne. Provoquée pa r l a découverte des sculp-

9 Voi r l'annonc e d e cett e tentativ e dan s l e Magasin  Encyclopédique  d e 1796 . Voir auss i 
le Journal  des  Dames  et  des  Modes  d u 3 1 juillet 1818 . 

10 Londre s publi e l e Fashionable Court  Guide  e n 179 2 et l a Gallery  of  Fashion  d e 179 4 à 
1804; à  Weimar paraît , d e 178 6 à  1827 , le Journal  des  Luxus  und  der  Moden,  à  Stuttgart , 
en 179 3 et 1794 , le Magazin  der  neuesten  Moden,  à  Berlin , d e 179 5 à 1800 , le Berlinisches 
Archiv der  Zeit  und  ihres  Geschmacks.  L a press e anglais e a  contribu é a u fai t qu e l'an -
glomanie sévi t dan s l a mode . D e l'Angleterr e son t venu s le s redingote s (ridin g coats) , le s 
spencers e t le s vestes courte s s'arrêtan t à  l a taille . 
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tures e t de s peintures d e Pompéï qu i étaien t connue s grâce aux publication s 
de J . Winckelman n e t au x récit s de s soldat s françai s depui s qu e le s armée s 
de l a Républiqu e occupaien t l a péninsul e italienne , l'esthétiqu e nouvell e de -
mandait qu e le s robe s imiten t l e vêtemen t antique . Le s corset s e t le s jupe s 
de dessou s avaien t disparu . De s tissu s transparent s modelaien t le s contour s 
du corps , le s robe s étaien t fendue s su r l e côté e t laissaien t voi r u n pantalo n 
couleur chair , le s jupes montaien t sou s le s seins pou r accentue r l e buste . L e 
nec plus ultra étai t d e montrer l e plus de nudité possible sans être nu , l e tout 
surmonté d'un e perruqu e à  la  Titus  o u d'un e coiffur e o u d'u n turba n grecs . 
Les sacs étaien t redevenu s u n accessoir e indispensable. 11 

Il fau t égalemen t teni r compt e d u fai t qu e l e dési r d e s'instruir e com -
mençait à  pénétrer , dan s c e siècl e de s lumières , no n seulemen t l a haut e 
société mai s toute s le s couche s sociales . Le s nouveau x alphabétisé s recher -
chaient de s lectures plu s variées . Les femmes surtou t n e se contentaient plu s 
d'un choi x trè s limit é d'ouvrages , l a Bible , l e catéchisme , quelque s romans , 
quelques livre s rédigés pou r elles . Elles exigeaien t u n périodiqu e divertissan t 
et bie n adapt é à  leur s intérêts . U n nouvea u publi c s'étai t don c constitué , 
formé de tous ceux pour qu i la lecture de journaux n'était , auparavant , qu'u n 
lointain épiphénomèn e d e l a vi e social e e t qui , pa r l e jeu de s fortune s rapi -
dement amassées , accédaien t a u premie r ran g d e l a société . L a productio n 
de romans e t d e brochures avai t tripl é d u milie u à  l a fin du XVIIIe siècle , e t 
les périodiques, surtou t ceu x illustrés de belles planches, trouvaient aisémen t 
place dan s u n march é avid e d e lecture . Le s journaux d e mod e devinren t le s 
bréviaires d e l a sociét é moderne . 

L'autre fai t importan t a u momen t d u lancemen t d u journal fu t l a monté e 
du nationalisme . L a Révolutio n avai t contribu é à  accentue r l e sentimen t 
d'unité nationale . Le s Allemands e t le s Italiens avaien t pri s conscienc e d'ap -
partenir à  de s entité s nationales , c e qu i n e faisai t qu e stimule r l a vogu e d u 
patriotisme en France. On y propageait ave c fierté l'idée d'être membr e d'un e 
nation supérieur e à  mainte s autres . Le s industrie s d u textil e avaien t besoi n 
d'une publicatio n qu i fî t d e l a publicit é pou r le s produit s français . Quo i d e 
plus nature l qu e d e crée r u n journal d e mode ? 

La conjugaiso n d e tou s ce s facteur s assur a l e succès incontestable , quoi -
qu'inégal, de s entreprise s créée s pou r l a publicatio n d e journau x d e mode . 

Le baro n F.-A . Fauvea u d e Frénill y racont e qu'o n n e pouvai t pa s compte r l e nombr e 
de "ce s Athénienne s . . . qu i moururen t d e phtisi e e n pe u d'année s pou r avoi r dans é à 
Paris a u moi s d e janvier , comm e o n dansai t a u moi s d'aoû t su r le s bord s d e l'Eurotas. " 
(Souvenirs, Pari s 1909 , p . 235) . Alai n Decau x s'amus e d e "l'innocence " d u Journal  des 
Dames qu i consacr e u n articl e à  l'ar t d e "rehausse r l'écla t d e ly s d'u n bea u sei n e t à 
couronner l e bouton d e ros e qu i e n es t l'ornemen t naturel . I l s'agi t d'entoure r l e sein d'u n 
ruban d e velour s noi r juste au-dessu s d u bouto n d e ros e don t i l fai t remarque r l'incarna t 
au traver s d e l a tunique. " (Histoire  des  Françaises,  Pari s 1979 , t . II, p. 614) . 
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Figure 2. 1 Graphiqu e schématisan t l e nombr e de s premier s journau x d e mod e paru s e n 
France. L e Journal  des  Dames  et  des  Modes  fu t l e périodique l e plus stabl e jusqu'en 1839 . 
Il eu t quelque s concurrent s éphémères , surtou t a u débu t d e s a parutio n (179 7 à  1800) , e t 
à parti r d e 1818 . Mai s un e remarquabl e croissanc e d u nombr e de s magazine s féminin s s e 
produisit seulemen t aprè s 1830 . Vers la fin de son existence, i l dut fair e fac e à  une trentain e 
de rivaux . Pou r 178 5 à  1828 , le s titre s son t indiqué s ci-dessou s portan t de s chiffre s dan s 
l'ordre chronologique ; le s chiffre s de s illustré s identique s son t marqué s d'u n croche t (') . 
l a Cabinet  des  Modes  :  1 5 novembr e 178 5 -  1 e r novembr e 178 6 
l b Magasin  des  Modes  Nouvelles  :  2 0 novembr e 178 6 -  2 1 décembr e 178 9 
l e Journal  de  la  Mode  et  du  Goût  :  2 5 févrie r 179 0 -  1 e r avri l 179 3 
2a Journal  des  Dames  :  20 mar s 179 7 -  1 8 aoû t 179 7 (d e jui n à  aoû t 1797 , 

les abonné s reçoivent , e n supplément , le s page s d u Journal  des  Modes  et  Nouveautés) 
2b Journal  des  Dames  et  des  Modes  :  2 0 aoû t 179 7 -  3 1 décembr e 183 7 
2c Gazette  des  Salons.  Journal  des  Dames  et  des  Modes  :  5  janvie r 183 8 -  1 9 janvier 183 9 
3a Tableau  Général  du  Goût  . . . :  mar s (o u avril? ) 179 7 -  3  févrie r 179 9 
3b La  Correspondance  des  Dames  :  1 5 mar s 179 9 -  8  juille t 179 9 
3c L'Arlequin  :  2 aoû t 179 9 -  2 2 octobr e 179 9 
4 Le  Mois  :  mar s 179 9 -  aoû t 180 0 
5 La  Mouche  :  septembre 179 9 -  novembr e 179 9 
6 L'Art  du  Coiffeur  :  novembre 180 2 -  févrie r 181 0 
7 L'Athénée  des  Dames  :  180 7 -  180 8 
8 L'Observateur  des  Modes  :  5  aoû t 181 8 -  novembr e 182 3 
8' Modes  Françaises  ou  Histoire  Pittoresque  du  Costume  en  France  :  août 181 8 -  novembr e 182 3 
9a Nouveau  Journal  des  Dames  :  5  juille t 182 1 -  3 0 décembr e 182 1 
9b Petit  Courrier  des  Dames  :  janvier 182 2 -  186 8 
10 L'Indiscret  :  5  avri l 182 3 -  1 5 décembr e 182 3 
11 Album  des  Modes  et  Nouveautés  deven u Le  Bouquet  :  1 0 mar s 182 7 -  aoû t 182 7 
12 Le  Fashionable  :  19 octobr e 182 8 -  févrie r 182 9 

Pour le s années postérieures à  1828 , jusqu'en 1839 , moment d e la disparition d u Journal  des 
Dames et  des  Modes,  i l fau t cherche r le s titre s dan s l a list e de s journaux féminin s donné e 
pp. 476-481 . De s graphiques similaires , qu i n'intègren t pourtan t pa s le s journaux d e mod e 
pour gen s de métier , son t présenté s dans Annemarie Kleinert , Die  frûhen  Modejoumale  in 
Frankreich, Berli n 1980 . 
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Alors qu e l e périodique d e Bonafide  e t Guyo t n e pu t dure r qu e deu x an s e t 
demi,12 celui  d e Sellèqu e e t L a Mésangèr e tin t presqu e quarante-deu x ans , 
prenant brillammen t l a relève de l'unique illustré de mode de l'Ancien Régim e 
(Fig. 2.1) . Ce fut u n de s rares journaux post-révolutionnaire s à  survivre jus-
qu'en 1839 , évinçan t presqu e tout e concurrenc e jusqu'e n 1818 . I l servi t d e 
prototype au x revue s féminine s d u premie r tier s d u XIXe siècle . 

2.2 L a fondation d u périodique en 1797 
Les éditeur s duren t déploye r beaucou p d'énergi e pou r assure r à  leu r pério -
dique une position stable . Malheureusemen t aucu n documen t n e subsiste de s 
pourparlers su r l a fondation d u Journal  des  Dames  . . . , mai s le s biographie s 
de Sellèqu e e t d e L a Mésangèr e permetten t d e fixe r approximativemen t le s 
données d e c e moment d e l'histoire . 

Jean-Baptiste Sellèqu e étai t arriv é à  Pari s à  l'âg e d e 2 9 ans . Suit e à  l a 
Révolution, i l avai t ét é renvoy é deu x foi s d'u n post e d e professeu r d e rhéto -
rique d e collège , n e recevan t qu e 18 0 livre s d'indemnités . I l tent a alor s s a 
chance comm e librair e a u numér o 12 8 d e l'actuell e ru e Monsieur-le-Princ e 
(alors appelé e ru e de s Francs-Bourgeois-Saint-Michel) , situé e entr e l a rue d e 
Vaugirard e t l e Boulevar d Saint-Michel , don c dan s l a parti e bass e d e l a ru e 
Monsieur-le-Prince.13 I l rédige a auss i de s article s pou r le s journaux, c e qu i 
lui permi t d e nourri r s a femm e ains i qu e so n fils  n é l e 2 8 janvier 1797 . "I l 
joignoit (sic ) à  ses talents littéraire s beaucou p d e modestie," écri t l e Journal 
de Paris  d u 1 4 janvier 1801 . "I l étoi t bo n père , bo n époux , am i sincère." 14 

Le deuxièm e fondateu r d u Journal  des  Dames  . . . , Pierr e d e L a Mé -
sangère, du t garde r l'anonyma t à  cette époque à  cause de son ancienne fonc -
tion d e prêtre . C'es t pourquo i so n no m n e figure  n i dan s l e prospectus , n i 
dans le s premiers cahier s d e parution (un e premièr e signatur e «  L A M. >  se 
trouve dans le cinquième cahier du 21 avril 1797 , et au bas de la dernière page 
du magazine , à  côt é d e Sellèque , i l n e sign e qu'e n juille t 1799) . Cependant , 
en 1818 , il avoue avoir ét é l'une de s personnes importante s pou r l a fondatio n 

12 L e Tableau  Général  du  Goût  paru t d e mars (o u avril) 179 7 à février 1799 . Il poursuivi t 
pendant un e périod e d e hui t mois , d'abor d sou s l e titr e La  Correspondance  des  Dames 
(mars à  juillet 1799) , ensuite, d'aoû t à  octobre 179 9 sous celui de L'Arlequin.  Voi r le cahier 
du 3 1 juillet 181 8 du Journal  des  Dames  et  des  Modes  e t l e manuscri t d u Dictionnaire  du 
Luxe d e Pierr e d e L a Mésangèr e (Bibl . Munie , d e Rouen) . 

13 Pau l Delalain , L'Imprimerie  et  la  librairie  à  Paris  ...  ,  Paris 1900 , p . 269 . 
14 Notic e publié e à  l'occasio n d e s a mort . Pou r d'autre s élément s biographiques , voi r 

pp. 5 1 e t 329 , pui s l a biographi e d u fils  d e Sellèqu e pa r Genevièv e Fichou , Un  Journal 
républicain . . . Jean-Baptiste  Aimé  Sellèque  ...,  Sociét é Archéologiqu e d'Eure-et-Loir , 
s.d. (1999) , pp . 7-10 . 
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du périodique. 15 De six ans l'aîné de Sellèque et comme lui originaire de pro-
vince, i l avai t auss i ét é forcé d e quitter so n poste d e professeur d e lycée au 
cours de la tourmente révolutionnaire , et il chercha, tant bie n que mal, à vivre 
de sa plume à Paris.16 Che z lui en province, il avait déj à cherch é l'anonymat . 
Trois des quatre édition s de son livre Géographie  de la France, paru e n 179 1 
à Angers , n'étaien t pa s signées non plus. 

Peut-être La Mésangère avait-il connu Sellèque dans la librairie de celui-ci, 
en échangeant de s expériences communes sur la Révolution et leurs postes de 
professeur d e rhétorique. E n réfléchissant ave c Sellèqu e su r la possibilité de 
fonder u n journal d e mod e pou r dames , L a Mésangèr e y  a  san s dout e v u 
l'avantage de pouvoir fair e de la réclame pour ses cinq ouvrages déjà parus. 17 

Il avai t sûremen t de s lacunes en matière de mode car jusqu'en 1793 , il avait 
été membr e d'un e confréri e religieuse , l a Congrégation  des  Pères de  la Doc-
trine chrétienne. 18 Mai s i l a  certainemen t ét é convaincu qu e ce n'était pa s 
une mauvais e idé e d e crée r u n titr e ave c de s gravures e n couleurs , ca r i l 
avait un e prédilection pou r le s planches d e luxe en couleurs don t beaucou p 
d'illustrations étaien t de s gravure s d e mode . E n cela , i l étai t comm e fe u 
Dorât, ancie n éditeu r d u Journal  des  Dames de s années 1777/78 , qu i avait 
aussi la manie des belles illustrations . E t finalement,  Pari s ne possédait plu s 
de périodique comm e l'ancie n Cabinet  des  Modes. 

Le résulta t d e leurs entretien s fu t l a décision d'édite r u n journal d e hui t 
pages de texte,19 plus une ou deux gravures de mode, comme jadis le Cabinet 

15 Voi r l e cahier d u 3 1 juillet 181 8 du journal :  "A u commencement d'avri l 1797 , fe u 
Sellèque, ex-professeur d e rhétorique a u collège de Chartres, e t l'éditeur actue l du Journal 
des Dames  et  des Modes,  entrepriren t l e Journal  des  Dames  qui , bientôt, accompagn é d e 
gravures d e modes , pri t l e titre d e Journal  des  Dames  et  des  Modes."  Certain s diction -
naires ( à l'exceptio n d e Quérard , t . IX, p. 40 ) affirmen t qu e La Mésangèr e fu t l'uniqu e 
fondateur d u journal, c e qui est faux. Il s s'appuient sûremen t su r l'en-tête d e l'illustré qui, 
après l a mort d e La Mésangère e n 1831 , cite comm e fondateu r L a Mésangère seulement , 
probablement pou r fair e allusio n a u fai t qu'i l e n étai t l'uniqu e éditeu r d e 1801 à 183 1 e t 
qu'il faisai t parti e d e l'équipe d u journal dè s les premiers jours . 

16 Danie l Roch e constat e qu e les fondateurs e t rédacteurs d e publications destinée s aux 
femmes son t souven t "d e jeunes talent s fraîchemen t débarqué s de s provinces " e t i l en 
donne pou r exempl e le s provinciaux qu i avaient pri s l'initiativ e d u lancemen t d u Journal 
des Dames  e n 1759 (La Culture  des  apparences, p . 462) . 

17 Pou r le s titres de ses ouvrages, voi r p . 330, pour le s détails de sa biographie, voi r pp. 
57-84, pui s Annemari e Kleinert , U N PRÊTR E FLÉCHOI S DEVEN U AUTEUR , ÉDITEU R E T 
JOURNALISTE :  P I E R R E L A MÉSANGÈR E (1761-1831) , Cahier  Fléchois,  1998 , pp. 28-53 . 

18 Le s doctrinaires étaien t asse z sévère s e n matièr e d e mode . L'u n d'eux avai t publi é 
en 172 5 une brochure intitulé e Instruction  chrétienne  sur  les  dangers  du  luxe  et  les  faux 
prétextes dont  on  l'autorise  (Dictionnaire  de  spiritualité,  Pari s 1957 , p. 1511) . Su r les 
doctrinaires, voi r p . 59. 

19 A . Cabani s (p . 130) explique qu' à cette époqu e "un e demie-feuille d e papie r d e di-
mension utilisé e dan s l'imprimeri e suffi t pou r chaqu e exemplair e de journal . . . Pa r pliage 
en quatre , o n obtient hui t page s in-8°. " 
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des Modes.  Le titre serai t vend u dan s l a librairie de Sellèque, qui allai t servi r 
de siège à  l'illustré , e t che z de s libraires d e leu r connaissanc e don t o n trouv e 
les noms dan s certain s cahier s a u frontispic e o u a u ba s d e l a dernière pag e : 
Jean-Gabriel Dentu , établ i a u n ° 24 0 d e l a prestigieus e "Galeri e e n Boi s 
du Palai s Egalité " (aujourd'hu i Palai s Royal) ; L e Cointe , install é plac e de s 
Petits-Pères; M . Maison , librair e a u Louvre ; e t Moller , qu i possédai t un e 
librairie, un e imprimeri e e t u n burea u d'abonnemen t à  quelque s mètre s d u 
bureau d u journal , a u n ° 1 7 de l a rue de s Postes . C e dernier s'engage a auss i 
à imprimer le s prospectus, à se charger de l'achat d u papier, de la composition 
et correctio n de s épreuves , d u brochag e e t d e l a distributio n d u produi t fini 
chez le s autres libraires. 20 

Ainsi, en mars 1797, on publia deux prospectus annonçant l a parution pro-
chaine d'un nouvea u journal destin é au x dames . Les deux annonces , rédigée s 
en vers , pouvaien t êtr e chantée s su r deu x air s d e chanson s populaires . L e 
premier d e ce s "jingles " publicitaires, 21 adress é " A l a bell e qu i m e lira" , 
présentait l e programme suivan t : 

En tou t pou r êtr e util e De s costumes nouveau x dessinan t l'élégance , 
Au sex e féminin,  D e temps e n temp s vou s tracer a 
D'un graveu r for t habil e L e mode à  qu i l'o n paraîtr a 
Le fidèle burin Donne r l a préférence . 

Le text e d u deuxièm e prospectus , qu i s e trouv e e n têt e d'u n volum e d u 
journal d e l'anné e 1823 , dépos é à  l a BN , étai t conç u pou r êtr e chant é su r 
l'air d e Cadet  Rousselle,  chanso n populair e issu e d e l'armé e de s volontaire s 
de 1792 . Il s'adressai t "Au x jolies femme s d e Pari s e t de s départements" : 

Mesdames, parm i no s journaux, C'es t che z Sellèqu e e t che z Dent u 
Dont l e nombre es t incalculable , Qu'a u moye n d'u n peti t éc u 
Puisque pa s u n n e di t deu x mot s A  Pari s chacu n peu t souscrir e 
Pour l e sexe l e plus aimabl e Pou r troi s mois . C'es t l e cas de dir e : 

Daignez seconde r no s efforts ; (refrai n : ) 
Vengeurs d e la gloir e de s femmes , Eh ! Eh! Eh! mais vraimen t 
Nous voulon s répare r ce s torts Faudroi t n e pa s avoi r d'argent ! 
Dans u n Journal  des  Dames  (bis ) (refrain ) 

20 A  l'époque , Molle r s'occup a auss i d'u n autr e journa l :  Douze  mois  de  l'Ecole  an-
ticésarienne (Delalain , p . 152) . So n imprimerie , associé e à  cell e d e Bertrande t (ru e d e l a 
Sorbonne), déménage a e n jui n 179 7 pou r s'installe r ru e Hyacinthe , à  quelque s mètre s d e 
la ru e de s Francs-Bourgeois-Saint-Michel . C'es t l à qu e s e trouvait , d u 2 0 aoû t a u 1 6 oc -
tobre 1797 , l e sièg e d u Journal  des  Dames.  E n juille t 1798 , Molle r s'install a dan s l a ru e 
des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , a u n ° 129 , don c dan s l a maiso n voisin e d e cell e o ù s e 
trouvait l a librairi e d e Sellèque , tou t prè s auss i d e l'habitatio n d e celui-ci . 

21 Cit é dan s H . Bérald i /  R . Portalis , Les  Graveurs  du  XIXe siècle,  t . VI, p. 229 . 
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Le pri x "d'u n peti t écu" , c'est-à-dir e troi s livre s pou r troi s moi s e t di x su r 
toute l'année , correspondrai t aujourd'hu i à  une somme de plusieurs centaine s 
de francs. 22 

Le périodique fu t lanc é su r u n papie r fabriqu é à  l a main a u moye n d'un e 
pâte trè s fin e constitué e d'ea u e t d e tissu s d e coto n usagés . L'avantag e d e 
ce papie r étai t qu'i l n e jaunissai t pa s facilemen t quan d i l étai t expos é à  l a 
lumière e t qu'i l n'étai t pa s auss i fragil e qu e l e papie r utilis é à  parti r d u 
milieu d u XIXe siècle , d'un e pât e constitué e d'ea u e t d e végétau x tel s qu e 
le bois , fabriqué e mécaniquement . Certaine s page s d u journa l montren t u n 
filigrane qu i perme t d'identifie r l a marqu e d u papier. 23 Bie n qu e le s cahier s 
du Journal  des  Dames  n e porten t d e date s qu' à parti r d u n ° XV paru l e 
1er juille t 1797 , o n connaî t s a dat e exact e d e lancement , qu i es t l e 2 0 mar s 
1797 ce qu'on peu t conclur e indirectement , grâc e à une référence fait e dan s le 
premier cahie r à  un e pièc e jouée a u théâtr e Molièr e "avant-hie r 2 8 ventôse" 
an V (= 1 8 mar s 1797 ; voi r p . 376). 24 O n peu t auss i établi r un e datatio n 
approximative de s quatorz e premier s cahier s d e 179 7 en tenan t compt e de s 
diverses indication s su r l a périodicit é d u journal (voi r p . 319) . 

Les éditeur s furen t immédiatemen t débordé s d e travail . Outr e leur s 
responsabilités administratives , il s assuraien t la  coordinatio n d e l'équip e 
constituée d e journalistes , d e dessinateurs , d e graveurs , d'enlumineuses , d e 
compositeurs, d e pressiers , d'imprimeurs , d e plieuses , d e relieur s e t d e per -
sonnes chargée s d e teni r le s registre s e t d'expédie r le s abonnements. 25 Il s 

22 Voi r l a tabl e d e correspondanc e de s pri x dan s Livois , Histoire  de  la  presse ...,  Lau -
sanne 1965 , t . I, p. 318 . R. Pierro t (Honoré  de  Balzac,  Pari s 1994 , p . IX) publie un e not e 
sur l a valeu r d u franc , basé e su r l'INSEE , selo n laquell e i l fau t multiplie r le s chiffre s d e 
1840 par 2 2 pour avoi r un e idé e approximativ e d e leu r valeu r e n 1994 . En 1839 , le journal, 
qui coûtai t 3 6 francs , aurai t don c e u à  pe u prè s un e valeu r d e 79 2 franc s e n 1994 . 

23 Jusqu'a u milie u d u XIXe siècle , deux sorte s d e papier son t utilisée s pou r le s journaux 
de mod e :  le papie r "vergé" , don c marqu é d e "vergeures" , c'est-à-dir e d e trace s blanche s 
qui peuvent s e voir par transparence , e t l e papier "vélin" , sans traces , qu i présente presqu e 
l'aspect d'un e pea u d e veau . Quelque s cahier s d u périodiqu e d e L a Mésangèr e son t im -
primés su r d u papie r verg é (surtou t ceu x de s première s années) , d'autre s son t imprimé s 
sur du papie r vélin . Ce dernier papie r fu t introdui t e n France vers 178 0 seulement. Pou r le s 
retirages, o n a  souven t abandonn é l e "vergé" . R . Gaudriaul t nou s a  indiqu é qu'i l possèd e 
deux exemplaire s d e l a planch e 21 4 d u 5  ma i 1800 , u n su r papie r verg é e t u n autr e su r 
papier vélin . Le s trace s d e filigranes  qu i permetten t d e détermine r l'origin e d e l a marqu e 
de papie r (France , étranger , fabriqu e d u papier ) s e trouvent seulemen t su r certaine s page s 
car le s filigrane s étaien t uniquemen t appliqué s su r u n endroi t spécifiqu e d e chaqu e feuill e 
non plié e utilisé e e n imprimerie . Voi r R . Gaudriault , Filigranes  et  autres  caractéristiques 
des papiers  fabriqués  en  France  aux  XVIF  et  XVIIF  siècles,  Pari s 1995 . 

24 Dans un article du 31 juillet 181 8 sur les divers titres de la presse féminine, l a rédaction 
indique qu e l a premièr e livraiso n serai t paru e "a u commencemen t d'avri l 1797" . C e n'es t 
qu'une indicatio n vague , comm e tan t d'autre s dan s ce t articl e d e 1818 . 

25 Le s différentes tâche s nécessaire s à  l a confection d'u n journa l son t décrite s pa r Balza c 
dans Illusions  Perdues,  pui s pa r H . Castill e dan s Les  Journaux  et  les  journalistes  sous 
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couraient le s boutiques , le s théâtres , le s réunion s politique s e t le s lieu x pu -
blics o ù il s observaien t l e bea u mond e e t captaien t toute s le s nouvelle s e t 
rumeurs possibles . Le s premier s cahiers , don t i l n'exist e plu s qu e trè s pe u 
d'exemplaires,26 attesten t qu e leur but étai t surtou t d e "civiliser " l a race hu-
maine e t d e contribuer à  l'éducation e t à  l'émancipation de s femmes ( à cett e 
époque, le mot émancipation  n'apparaî t pa s encore dans les pages du journal; 
voir pp . 37 3 à  380) . Pou r c e faire , l a rédactio n rendai t compt e de s publica -
tions le s plu s récentes , dissertai t su r le s qualité s de s femmes , publiai t de s 
chansons, énigmes , charade s e t lettre s e t s'interrogeai t su r chaqu e manifes -
tation artistiqu e observé e à  Pari s don t l a mode n e représentai t qu'u n aspec t 
parmi tan t d'autres . 

La politiqu e n e fu t pa s absent e de s premier s cahier s d u journal . Ains i l a 
trouve-t-on dan s le s 1 er, 2 e, 3 e e t 9 e cahiers . C e dernie r numéro , d u 1 9 ma i 
1797, mentionne une "discussio n d e la plus haute importance qu i a été agité e 
au consei l de s cin q cents . I l étai t questio n d e savoi r s i le s représen t ans (sic ) 
du peupl e françai s seraien t e n culotte s o u e n pantalon , e n redingotte s (sic ) 
carrées ou en carmagnoles; s'ils auraient l a coiffure (sic ) d e Marat o u celle de 
Moïse. A  c e sujet , grave s e t sublime s discours. " O u encor e l e 2 8 septembr e 
1797, l e périodiqu e mettai t l'accen t su r l a décisio n d e ferme r "le s théâtre s 
où seraien t représentée s de s pièce s tendan t à  déprave r l'espri t républicain" . 
Enfin, l e 2 7 octobr e 1797 , o n publiai t un e lettr e envoyé e d e Venise , décri -
vant l'inquiétud e d e l'armé e d'Itali e su r l'issu e de s négociation s :  "l'ordr e 
donné aux divisions de l'armée qu i étaient e n marche de rétrograder . . . nou s 
(fait) espére r l a paix. Tu sais, mon ami que mes principes me font abhorre r l a 
guerre qu i détrui t le s hommes , souven t pou r l e bon plaisi r d e leur s maîtres ; 
cependant, j e croi s qu e nou s devon s désire r qu e l a campagn e s'ouvr e pou r 
avoir un e pai x plu s solid e . . . Tou s depui s le s générau x jusqu'au x soldat s 
brûlent d e combattre. " Finalement , l e 5 janvier 1798 , le journal soulignai t l a 
mise e n applicatio n d e l a lo i stipulan t qu e "tout e marchandis e provenan t d e 
fabrique anglaise " serai t saisie . 

En 179 7 et 1798 , les planches du journal n e furent pa s signées. Quelques -
unes furen t probablemen t exécutée s pa r Claud e Loui s Desrais , ancie n des -
sinateur d u Cabinet  des  Modes,  d'autre s pa r Philiber t Loui s Debucour t e t 
Carie Verne t déj à réputé s comm e peintre s d e l'éléganc e française , enfi n pa r 
Bouchardy, peintr e moins connu mais aussi moins cher.27 Puisque ces artiste s 

l'Empire, Pari s 1858 , p . 15 , enfi n pa r A . Cabani s dan s La  Presse  sous  le  Consulat  et 
l'Empire, pp . 127-161 . Elle s son t égalemen t représentée s dan s un e imag e d'Epina l (B N : 
Estampes L i 5 9 fol. , t . 10 , dans l a séri e Encyclopédie  de  Leçons  de  choses  illustrées). 

26 Voi r l'exemplair e d e l a Bibliothèqu e d u Musé e de s Art s Déc o d e Copenhagu e e t celu i 
de l a Bibliothèqu e Municipal e d e Bosto n (sau f pou r l e premier cahier) . 

27 L'attributio n d'un e planche à un certain artist e relève parfois de l'enquête de détective. 
On peu t atteste r l a collaboratio n d e quelque s dessinateur s e t graveur s pa r de s indication s 
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se constituaien t à  term e u n fond d e silhouettes pou r réutilise r le s poses ou 
même des parties entières , leur s élève s pouvaien t souven t compléte r le s des-
sins. A  côté des dessinateurs travaillaien t le s graveurs :  Etienne C . Voysard 
et Labrousse , déj à expérimenté s dan s la gravure de planches de mode,28 pui s 
Pierre Charle s Baquoy , iss u d'un e ancienn e famill e d e graveurs , qu i avai t 
aidé so n père Jean-Charle s Baquo y à  grave r le s planches d u Monument  du 
Costume (1774-1783 ) e t qui avait déj à grav é 29 planches de la fameuse Gal-
lerie des  Modes (1783-1787). 29 

Les première s planches , présentée s pa r les cahiers 2 , 4, 7  (Fig. 2.2), 10 
et 15 , furent inspirée s pa r une gravure dessiné e pa r Desrai s e t gravé e par 
Voysard sou s l e titre d e Promenade du  Boulevart (sic)  Italien (avril  1797), 
que L a Mésangèr e avai t vu e en vitrin e e t don t i l parl e dan s l e cahie r VI 
du 2 8 avril 1797. 30 Plu s tard , le s dessinateurs firent  de s esquisses che z des 
marchandes d e mod e qu i leur permiren t d e dessine r le s vêtements su r les 
modèles "nature " o u de copier les dessins qu'elles avaien t fai t fair e pou r leu r 
compte par d'autres artistes . Ainsi les planches 84 et 85 de 1799 portent-elles 
la légend e MAGASI N D E MODES pou r indique r l a faço n don t elle s avaien t 
été conçues . D'autre s légende s mentionnen t le s noms des marchandes o u les 
créateurs des coiffures.31 A  défaut, le s dessinateurs fréquentaien t le s endroits 
mondains o ù il s s'inspiraien t de s vêtements d e personne s qu'il s y  rencon -
traient. L a légende de la gravure 610 du 5 janvier 180 5 indique l e nom de la 
musicienne Gabriell e Gauffrée . L e 13 février 1799 , le journal protest e contr e 

biographiques. Su r Debucourt e t Cari e Vernet , voi r p . 343 et p . 345. L a collaboration d e 
Bouchardy est affirmée pa r F. Courboin pou r quelque s planches parues en 1797 (L'Estampe 
française. Graveurs  et  marchands,  Pari s 1914) . 

28 Etienn e Claud e Voysar d avai t ét é graveur d e quelques planche s dessinée s pa r Des -
rais e t pa r Lecler c pou r l a Gallerie  des  Modes  (R . Gaudriault , Répertoire  de  la  gravure 
de mode... , Pari s 1988 , pp. 150-159) . I l a  probablemen t grav é l a planch e 2  du journal . 
Labrousse, n é à Bordeaux , avai t surtou t grav é de s séries d e planches d e mode dessinée s 
par J . Grasse t d e Saint-Sauveur (L a Mésangère e n possédai t plusieurs) . Parm i le s titre s 
auxquels Labrouss e contribu a figurent  le s Costumes des  représentants du  peuple, membres 
des Deux  Conseils  (1795) , L'Antique  Rome  ou  description  . . . de  tout  ce  qui concerne le 
peuple romain  dans  ses  costumes  civils,  militaires  et  religieux  (1796 ) e t le s planches d u 
journal Le  Mois  (1799) . Le Catalogue  du  Cabinet  de  feu M.  La  Mésangère,  Pari s 1831 , p. 
48, not e so n activité pou r l e Journal  des  Dames . . . entr e 180 5 et 180 7 seulement . 

29 Su r Baquoy, voi r p . 348. En 1798 , i l exécuta le s illustrations de s Voyages  en  France, 
édités pa r La Mésangère. 

30 J'a i vu ces planches à  l'Opér a d e Paris (cot e n  316.1) , a u Cabine t de s Estampes d e 
la B N (Oa 87 mfm) et à  l a Bibliothèqu e d u Musé e de s Arts Déc o d e Copenhagu e (cot e 
29848). Elle s son t auss i conservée s a u Musée d u Costum e à  la Haye e t à  la Bibliothèqu e 
Municipale d e Boston . 

31 L e Musée d e la Mod e e t d u Costum e d e Pari s possèd e de s carnets d e chapeaux e t 
d'ornements proposé s au x clientes , qu i pouvaien t servi r au x dessinateur s d u magazine . 
Voir François e Tétart-Vittu , P R E S S E E T DIFFUSIO N DE S MODE S FRANÇAISES , Modes  & 
Révolutions, 1989 , p. 135 . 
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Figure 2. 2 U n de s tou t premier s dessin s pou r le s 3  624 planche s publiée s pa r l e Journal 
des Dames  et  des  Modes.  C'es t un e gravure avan t l a lettre :  on n' y a  pas indiqué l a légend e 
Costume Parisien,  e n hau t d u premie r trai t horizontal , n i l'année e t l e numéro consécutif s 
à l'intérieu r d u trai t carré , à  gauch e e t à  droite , n i un e court e descriptio n de s détail s 
typiques d e l a mod e présentée , e n ba s d e l a marg e inférieure . L a versio n définitiv e portai t 
l'indication "1797" , le numéro "3 " et l a légende :  "Chapeau-Spencer. Rob e de Linon. Schal l 
Long. Ruban s croisés , e n form e d e Cothurne. " Ell e fu t placé e à  l a fi n d u cahie r VII, qui 
ne fu t pa s dat é e t qu i a  probablemen t par u l e 5  ma i 1797 . Lor s d'un e rééditio n de s 4 0 
premières gravure s d u journal, L a Mésangèr e expliqu e à  propo s d e cett e planche , dan s u n 
petit text e descriptif , qu'o n n e saurai t dir e si les rubans croisé s sur l a jambe, accentuan t l e 
cothurne, son t plu s commode s qu e galants . Mai s :  "Ains i parée , un e bell e jambe n e peu t 
être qu e très-fréquemmen t observée. " 
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l'accusation qu'o n lui fait d'exagére r le s décolletés et de présenter de s carica -
tures épigrammatique s :  "no s figurine s son t toute s dessinée s d'aprè s nature , 
et . . . nou s avon s soi n d e choisir no s modèles dan s le s bals le s mieux com -
posés, les sociétés les plus honnêtes , enfi n dan s les réunions où l'on n'admet 
aucun individu , don t l e costume puisse faire soupçonne r l a moralité." (su r ce 
problème, voi r auss i p . 302) . 

La Mésangèr e surveillai t ave c soi n e t intelligenc e l a fabricatio n de s 
planches e t i l rédigeai t leu r légende. 32 Un e comparaison d e dessin s origi -
naux annoté s pa r La Mésangère ave c le s gravures correspondante s perme t 
de comprendr e l'influenc e qu'i l a  exercé e auprè s de s dessinateurs.33 I l leu r 
suggérait d e peindre le s modèles dan s un e autre pos e ou vaquant à  une oc-
cupation différent e d e celle retenu e pou r l a premièr e esquisse ; i l proposai t 
de leu r mettr e d'autre s objet s dan s le s mains; i l voulait qu e les personnages 
s'appuient contr e d'autre s meubles ; i l insistai t pou r qu'o n ajout e d'autre s 
accessoires aux costumes; il exigeait qu'o n choisiss e d'autres colori s pour l'un 
ou l'autr e élémen t d'u n costume.34 Pou r l a gravure 274 , i l demanda qu e la 
femme cous e au lieu de caresser un chien. Cell e du numéro 28 4 dut tenir à  la 
main une esquisse de dessin au lieu d'un éventail. Pour la planche 426, il vou-
lut qu e la femme s'appui e su r un balcon e t non sur une chaise et qu'au lie u 
d'un paraplui e ell e tienne une paire de jumelles à la main. Pou r le dessin 427, 
il exigea que la chaîne que le modèle porte au cou soit décoré e d'une croi x et 
non d'un médaillon. Pou r la planche 868 , il fît dessiner le même modèle dan s 
plusieurs robe s e t i l essaya plusieur s coiffures , chapeaux , soulier s e t bijou x 
(Fig. 2.3) . 

La Mésangère portai t surtou t grand e attentio n au x ornements de tête ou 
à la position des mains. En 1803, il fit dessiner à l'aquarelle, à une plus grande 

32 Sullero t écri t au x pages 8 8 et 91 que La Mésangère dessinai t lui-même . J . Clère , un 
contemporain d e La Mésangère (Histoire  de  l'Ecole de  La Flèche, L a Flèche 1853 , p. 236 ) 
et R . Gaudriault (La  Gravure  . . . ,  Paris 1983 , p. 48) contredisent cett e hypothèse , c e qui 
est probablemen t exact . 

33 Tandi s qu'i l exist e encor e nombr e d e gravures d u journal, l e nombre d e dessins est 
très limité . L a Réserv e d e la Bibliothèqu e d e l'Opéra d e Paris , cot e TT  586 , conserve 38 
dessins annoté s de s années 179 9 à 1803 . La plupart de s dessins non annotés s e trouvent à 
la Bibl . Mun . d e Rouen (Fds . Lebe r 6149) . Ils couvrent l a période d e l'origine d u journal 
jusqu'à la Restauration e t sont relié s en 16 volumes, classés dans un ordre qui met en relief 
les dessinateurs plutô t qu e les époques de publication. Destailleu r mentionn e u n cahier de 
144 dessin s préparatoire s pou r l e Journal  des  Dames  attribué s à  Claude-Loui s Desrai s 
(Catalogue de  vente d u 14 avril 1890 , n° 1777) . Le Cabinet de s Estampes d e la BN (cot e 
Oa 9 3 a) et l a Bibl . de s Beaux-Arts (Fds . Lesuef) possèden t d'autre s dessin s a u crayon , 
le Musée de la Mode e t du Costume d e Paris quelque s dessin s réalisé s pa r Lanté dan s les 
années 183 1 et 1832 . 

34 Pou r un e comparaison entr e dessin s e t gravure s correspondantes , voi r Annemari e 
Kleinert, ORIGINA L ODE R K O P I E ? DA S «  JOURNA L DE S DAMES E T DE S M O D ES »  UN D 
SEINE ZAHLREICHE N VARIANTEN , Francia,  1993 , pp. 99-120 . 
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Figure 2. 3 A  gauche , quatr e esquisse s menan t à  l a créatio n d e cett e gravur e d e mod e et , 
à droite , l e modèle fini . Le s compositions préliminaire s permetten t d e voi r qu e l'éditeu r fi t 
dessiner plusieur s robes légèrement différente s e t qu'i l essaya plusieurs coiffures , chapeaux , 
bijoux e t souliers . L a couleu r d e l'étoff e es t passé e d u blan c bord é d e ros e pa r l e roug e 
bordé d e jaun e a u ble u bord é d'un e fourrur e brune . U n foular d e n fourrure , assort i au x 
bordures d e l a robe , complèt e c e modèl e d e l a planch e 86 8 d u 5  févrie r 1808 . Comm e 
toujours, l a versio n gravé e d e l'imag e dessiné e présent e l'épreuv e à  l'envers . 

échelle, six cents dessins originaux de coiffures.35 Parfois , i l groupait de s têtes 
de femme s su r de s planche s supplémentaires . Le s esquisse s d e ce s planche s 
(et raremen t l a planch e gravée ) présenten t souven t de s tête s à  visag e san s 
traits. Pou r l a planch e 47 7 c'es t l'invers e :  l'esquisse présent e de s têtes , l a 

35 Ce s planche s d e coiffure s son t reliée s e n albu m (Bibl . Mun . d e Rouen , Fds . Leber , 
cote 6150) . 
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Figure 2. 4 Comparaiso n entr e u n dessi n a u lavis , don t i l n'exist e qu'u n seu l exemplaire , 
et l a mêm e planch e gravé e su r cuivre . L a Mésangèr e étai t responsabl e d e l a correctio n d u 
dessin. Dan s cett e gravure , publié e l e 4  févrie r 180 3 (1 5 pluviôs e a n 11) , i l ordonn a d e 
laisser d e côt é le s visage s pou r mieu x fair e ressorti r le s coiffure s e t d'ajoute r encor e deu x 
modèles e n bas . Certain s accessoire s son t légèremen t changé s e t l e colori s d e quelque s 
détails es t différent . Quan d o n retirai t le s gravures , le s enlumineuse s choisissaien t parfoi s 
encore d'autre s couleur s qu e celle s utilisée s pou r l'original . 

planche gravé e seulemen t de s coiffures , turban s e t chapeau x (Fig . 2.4) . S i le 
dessin n e rencontrai t pa s l'assentimen t d u patron , i l étai t tou t simplemen t 
refusé. Plusieur s d'entr e eu x porten t l'inscriptio n "non-gravé" . Cett e mêm e 
remarque s e trouve su r certain s dessin s pou r le s séries d e gravure s d e mod e 
publiées pa r L a Mésangèr e d e 179 8 à  1831 . Duran t ce s années , i l exerç a 
une grand e autorit é su r se s collaborateurs , n e manqua pa s d'interveni r pou r 
modifier u n sujet , substitue r tel s personnage s à  tel s autre s o u interdir e d e 
faire grave r un e compositio n déj à réalisée. 36 

36 L . Moussina c compar e 3 9 aquarelle s d u Bon  Genre  ave c le s planche s gravée s e t 
constate qu e "l e contrôl e d e l'éditeu r su r le s initiative s e t le s suggestion s d e se s dessi -
nateurs e t graveur s étai t immense. " (Intr . à  l a rééditio n d u Bon  Genre,  éd . d e 1930) . 
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Pour pouvoi r propose r de s correction s a u bo n moment , L a Mésangèr e 
devait connaîtr e l e procéd é compliqu é d e l a gravure . I l avai t dan s s a bi -
bliothèque plusieur s ouvrage s su r le s technique s d u dessi n e t d e l a gravure , 
par exempl e De  la  manière de  graver à  Veau-forte  et  au  burin,  pa r A . Boss e 
(édition d e 1758). 37 Un e foi s l e dessi n prêt , o n l e transmettai t a u graveu r 
qui augmentai t considérablemen t l a qualit é d e l'illustration , s'i l étai t doué . 
Le graveur taillai t d'abor d le s lignes ave c un buri n su r un e couch e d e verni s 
appliquée su r un e plaqu e d e cuivre , pui s versai t su r l a plaqu e d e l'acid e ni -
trique, coupé ave c de l'eau , pou r creuse r le s endroits traité s (un e gravure es t 
"à l'eau-forte " à  caus e d e l'acid e utilisé , o u aen taille-douce " pa r référenc e 
aux ligne s gougées , o u encor e "e n creux"). 38 Ensuit e o n ôtai t l a couch e d e 
vernis protecteur , o n plaçai t un e feuill e d e papie r su r l e cuivr e préalable -
ment endui t d'encr e au x endroit s creux , e t o n exerçai t su r l a plaqu e un e 
forte pressio n à  l'aid e d'un e press e à  main . L e premie r passag e produisait , 
à bonn e pression , un e feuill e représentan t l'imag e e n noi r e t blanc . Pui s u n 
graveur ajoutai t le s légendes composée s pa r L a Mésangère . Ce s légendes ap -
portaient u n caractèr e plu s officie l à  l'illustration . Le s estampes connaissen t 
donc différentes étape s :  sans titre; les premiers tirages avec titre, c'est-à-dir e 
avec les lettres en bas et en haut e t le s numéros de l'année e t de la planche; et 
les retirages su r le s cuivres fatigué s ave c des retouches . Un e foi s le s légende s 
imprimées, l'éditeur remarqu a parfois de s négligences :  des lettres majuscule s 
ou minuscule s irrégulièremen t placées , d e mauvaise s coupure s d e mots , l'ab -
sence de ponctuation o u une ponctuation ma l placée . La Mésangère excusai t 
ceci par l e fai t qu e le s imprimeurs d e gravure habitaien t loi n e t qu'i l n'avai t 
pas toujour s l e temps d e corrige r leur s travau x (voi r p . 75). 39 

Après u n certai n nombr e d e passage s à  l a presse , o n changeai t parfoi s 
d'avis, c e qu i nécessitai t un e réouvertur e d e l a press e pou r corrige r le s ins -
criptions e t presse r le s planches un e autre fois . I l arrivai t auss i qu'un e mêm e 
image port e de s légende s différentes , comm e c'es t l e cas pour le s gravures 6 , 
31, 70, 98 et 115 . Si La Mésangère voyait une planche gravée sans respecter ses 
corrections, i l croyai t alor s nécessair e d e l e faire remarque r dan s l a légende , 
comme en bas de la gravure 448 :  "Le Chapeau e t l'Epé e s e trouvent à  droit e 
par l'inadvertanc e d u graveur. " L a rédactio n s e trompai t auss i parfoi s dan s 
la numérotation de s gravures, indiqué e au-dessou s d e la marge supérieure d e 
l'image, dan s l e coin à  droite . Ell e s'évertuai t alor s à  corriger l'erreur , quitt e 
à fair e arrête r le s presses. Ains i l e 20 mai 1809 , le journal not e :  " A la feuill e 
de c e jour es t joint e l a gravur e 97 7 :  environ 60 0 épreuve s d e cett e gravur e 

Plus tard , i l s'acheta l e Traité  élémentaire  des  règles  du  dessin,  pa r J.-F . Bosio (1801) . 
Pour l e procédé de s gravures , voi r R . Gaudriault , La  Gravure  . . . ,  pp. 126-131 . 

9 P . Dupon t not e qu e ce s faute s d'orthograph e son t impardonnable s a u ba s d'un e gra -
vure magnifiqu e (Histoire  de  l'imprimerie,  Pari s 1854 , t . II, p. 458) . 
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étoient (sic ) tirées , lorsqu'o n s'es t aperç u d'un e erreu r d e chiffres. " L a plu -
part d u temps, l'ancien professeu r étai t minutieu x sur la qualité des planches, 
facteur déterminan t dan s l e succès d u journal . U n catalogu e d e vente d'un e 
collection à  pe u prè s complèt e de s 362 4 gravure s d e l'illustré , vendue s l e 5 
décembre 1980 , signale pou r cett e collectio n la  présence d e 24 2 variantes . 

La finition  de s gravure s étai t confié e au x enlumineuses . Généralement , 
ces femme s ouvrière s appliquaien t u n passe-partou t su r chaqu e planch e e t 
les coloriaien t d'aprè s le s indication s d u dessinateur . Pou r cett e raison , le s 
gravures son t auss i appelée s "planche s a u pochoir " o u "enluminures" . I l fal -
lait entr e ving t e t trent e enlumineuse s pou r colorie r ce s planches , c e qu i 
voulait dir e que cette parti e de la fabrication d u journal exigeai t de s somme s 
considérables.40 E n hiver , leur travail prenai t plu s de jours qu'en été , car elles 
avaient besoi n d e l a lumièr e d u solei l pou r effectue r l e coloriag e à  l a main . 
Le 6  décembre 1802 , La Mésangèr e annonc e qu e "l a brièvet é de s jours nou s 
force d e renvoye r a u 2 0 l'émissio n d'un e de s gravure s d u 15 . Le Journa l d u 
20 e t celui  d u 3 0 seron t accompagné s chacu n d e deu x gravures. " I l arrivai t 
parfois qu e les détails d'un dessi n exigent "tro p de soin de la part de s enlumi-
neuses" . On abandonnai t alor s l e coloriage e t reliai t le s page s d e text e ave c 
des planche s e n noi r e t blanc . Pou r cache r c e "défaut" , certaine s planche s 
étaient imprimée s su r d u papie r bleuâtr e o u couleu r "sang" , pa r exempl e l e 
numéro 24 2 du 2  septembre 1800 . Ou encor e on ajoutai t un e descriptio n de s 
couleurs prévues . L a planch e 155 , conservée à  l a Bibliothèqu e Historiqu e d e 
la ville de Paris, est en noir et blanc avec un texte explicatif pou r le s couleurs. 
Le même numéro de la Bibliothèque d u Musé e de la  Mode et d u Costum e d e 
Paris es t e n couleurs , san s aucun e remarqu e à  ce propos . 

Pour fabrique r le s planche s i l fallai t plusieur s jours , depui s le s premier s 
traits tracés au crayon ou à l'encre e t la  mise en couleur à  l'aquarelle jusqu'a u 
jour d e l a finition.  "Supposon s qu e l e dessinateu r n'ai t poin t à  cherche r la 
mode," écri t L a Mésangèr e l e 2 5 novembre 1812 , "i l fau t lu i accorder , pou r 
prendre u n croquis , pou r fair e u n dessi n e t l e colorier , un e demi-journée ; a u 
graveur, pou r verni r u n cuivre , calque r l e dessin , l e décalquer , pou r l'ea u 
forte e t l e travai l d e l a point e sèche , un e journé e e t demi e (le s planche s d e 
chapeaux demanden t l e double) ; à  l'imprimeu r e n taille-douce , pou r tire r 
douze cents épreuves sur l a même planche, deu x journées; aux enlumineuses , 

40 L e chiffr e exac t d'enlumineuse s n'es t pa s connu . F.L . Mot t (A  History  of  American 
Magazines, Cambridg e 1957 , pp . 58 0 e t suiv. ) indiqu e qu e l e journal d e mod e américai n 
Godey's Ladies'  Book,  tir é à  7 0 000 exemplaires, employai t 15 0 enlumineuses pou r colorie r 
vingt gravure s pa r an . E n tenan t compt e d u fai t qu e l e tirag e d u Journal  des  Dames 
s'élevait e n moyenn e à  2  500 exemplaires e t qu'i l publiai t entr e 7 0 et 10 1 gravures pa r an , 
on peu t estime r à  a u moin s ving t l e nombr e d'enlumineuses . A  Weimar , le s sommes pou r 
payer le s enlumineuses , employée s à  colorie r l e Journal  des  Luxus  und  der  Moden,  étaien t 
plus élevée s qu e le s dépenses d e l'éditeu r pou r d'autre s travaux . 
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trois journées; au x plieuses , qu i n e peuvent , comm e cela se pratique dan s le s 
autres bureau x d e journaux , plie r l e jour mêm e d e l'expédition , parc e qu e 
l'impression fraîch e maculeroi t (sic ) l a gravure, un e journée; total , y  compri s 
le jour d e l'expédition , neu f journées. " 

Ce mêm e articl e es t auss i tou t à  fai t intéressan t pou r comprendr e le s 
difficultés qu'o n rencontrai t parfoi s :  "Nou s n'avon s poin t parl é d u graveu r 
en lettres qui , pouvant, en deux heures, graver l e haut e t l e bas de la planche, 
la retien t quelquefoi s un e demi-journée . Nou s n'avon s rie n di t no n plu s de s 
maladies e t autre s causes de dérangement qu i peuvent surveni r a u graveur e t 
au dessinateur , personne s que l'on n e peut aisémen t remplacer . Pou r dessine r 
les modes, qu i demanden t un e exactitud e servile , i l faut e n avoi r l'habitude ; 
pour le s graver , à  pe u prè s d e même . U n graveu r étrange r à  c e genr e d e 
travail, employeroi t (sic ) beaucou p d e temps , s e feroi t (sic ) paye r très-cher , 
et pourroi t (sic ) for t bie n n e pa s réussir . Quan t au x dessins , pou r qu'il s n e 
déplaisent pa s tro p au x connoisseur s (sic) , e t qu'il s soien t utile s à  ceu x qu i 
font l e commerce des modes, on est souvent obligé d'employer deu x personnes 
pour l e mêm e dessin . L'un e s'occup e particulièremen t d e l a pose , l'autr e 
refait su r u n calque , le s partie s d u costum e qu i on t ét é ma l indiquée s o u 
omises. Les deux tier s des dessins qu e nous avons fai t graver , on t leu r calqu e 
supplémentaire :  nos archive s e n fon t foi . Ce s archive s contiennen t e n outr e 
quelques centaines de dessins qui n'ont poin t ét é employés, parce que la mode 
a chang é subitement. " 

Dans le s si x premier s moi s aprè s l a fondatio n d u périodique , l a finition 
des gravures e n temps voul u constitu a u n gran d problème . L e 7  juillet 1797 , 
Sellèque annonc e au x abonné s qu'i l es t rebut é "pa r le s difficulté s innom -
brables qu e nou s occasionnen t l a confectio n de s gravure s qu i devraien t tou s 
les quinz e jour s orne r c e journal , qui , toujour s retardée s pa r l a lenteu r de s 
artistes, n e représentaient , e n dernie r résultat , qu e l'imag e trè s imparfait e 
d'un costum e qu i déj à n'étai t plu s à  l a mode. " Quan t a u texte , l e processu s 
de l a fabricatio n techniqu e étai t égalemen t trè s long . Presqu e tou t s e faisai t 
à l a mai n pa r de s ouvrier s e t ouvrière s spécialisés . Rie n qu e pou r compose r 
le manuscri t e n lettre s imprimée s e t fair e l e tirag e nécessaire , i l fallai t un e 
demi-jour née. 

La compositio n de s caractère s mobile s étai t essentiellemen t réalisé e pa r 
des femme s travaillan t debou t devan t de s casse s d'imprimeur . Le s homme s 
manipulaient le s presses à  bras , c e qui le s exposait san s cess e à  l a vapeur d u 
papier mouillé de sorte qu'ils étaient sujet s au x catarrhes et à  la phtisie guttu -
rale. "Mai s ce qui les perd promptement a u physique", nota le préfet d e police 
le 30 mai 1807 , " . . . c'es t leu r débauche effréné e :  on voi t pe u d'ouvrier s im -
primeurs passe r quarante-cin q ans." 41 L e recto e t l e verso n e pouvaien t êtr e 

41 F.A . Aulard , Paris  sous le Premier Empire, Paris 1912 , t. 1 , p. 845. 
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imprimés e n un e seul e opération. Ensuite , i l fallai t plier , couper , rassembler , 
compter e t coller pour ajouter finalement la  gravure et la couverture et mettr e 
chaque exemplair e sou s bande , ave c l'adresse d e l'abonn é (Fig . 2.5) . 

Figure 2. 5 L a cass e d e l'imprimeri e a u XIX esiècle. I l étai t alor s habitue l pou r le s femme s 
d'exécuter l e travai l fatigan t d e l'assemblag e de s lettre s pou r prépare r le s pages d'un e pu -
blication. Le s hommes manipulaien t surtou t le s presses à  bras o u surveillaien t le s ouvrier s 
et ouvrières . 

La coordination de s tâches e t l e respect de s délais constituaien t de s défi s 
redoutables pour le s éditeurs peu expérimentés . Ils ne cherchaient pa s à dissi-
muler les problèmes auxquels ils étaient confrontés . Voic i l'extrait d'u n articl e 
publié le 27 octobre 179 8 (6 brumaire a n 7 ) :  "Le texte est tout prê t . . . , mai s 
les imprimeurs fon t l a décade . . . L a planche es t finie,  mai s l a mode qu'o n y 
avait tracée a  tout-à-coup fai t plac e à  une autre . . . L a gravure es t imprimée , 
mais une des enlumineuses se marie . . . O n croyai t avoi r asse z de copies pou r 
remplir l a feuille , mai s o n s'apperçoi t (sic ) qu'i l e n faudroi t (sic ) encor e un e 
page. On cherche le rédacteur, o n ne le trouve pas . Cependant l e journal, qu i 
devait êtr e sou s presse c e soir, n' y ser a qu e demain . Tou t n e pourra pa s êtr e 
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expédié à  l a fois . I l faudr a remettr e un e parti e d e l a besogn e a u lendemain , 
et voil à u n retar d d e deu x jours." 

Dès l e premie r cahier , le s retard s d e livraiso n devinren t l a hantis e de s 
éditeurs. Plu s tard , Jule s Jani n relèver a que , quan d o n écri t su r l a mode , 
il n e fau t jamai s êtr e "e n avanc e qu e d e vingt-quatr e heures . Un e heur e 
de moin s c'étai t tro p tard , e t c'eû t ét é tro p tôt , un e heur e d e plus." 42 L a 
première gravure d u Journal  des  Dames  n e fut pa s prête à  temps e t du t êtr e 
jointe à  l a second e livraison , l a deuxièm e fu t ajouté e a u quatrièm e cahier , 
la troisième a u septième , l a quatrièm e a u dixièm e e t ains i d e suit e jusqu'a u 
mois de novembre 1797 . C'est seulemen t à  parti r d e cett e dat e qu'o n réussi t 
à publie r le s illustrations régulièrement , san s prendr e d e retard. 43 

La fondatio n d u journa l avai t exig é de s investissement s importants . L e 
nombre d'abonné s n'étai t pa s encore suffisammen t élev é e t l a publicité avai t 
englouti de s somme s énormes . U n contemporain , Roederer , évalu e à  9 2 000 
francs le s somme s à  investi r à  cett e époqu e avan t qu'u n nouvea u quotidie n 
parisien ne devienne rentable.44 Pour une feuille paraissant tou s les cinq jours, 
la situation a  dû êtr e similaire . "Pendan t le s trois premier s mois , i l convien t 
d'envoyer 6  000 exemplaires gratuits au x abonnés éventuels (d'u n quotidien) . 
Au terme de ce premier trimestre , on peut espére r réunir 800 à 1000 abonnés . 
Ce ser a u n prodig e s'i l y  e n a  1200." 45 A  bou t d e moyen s financiers  pou r 
couvrir tou s le s frais e t épuisé s pa r u n travai l frénétique , le s fondateurs com -
mencèrent à  désespérer dè s la fin des trois premiers mois . Un autre problèm e 
se présenta alors . Le libraire Gosset , installé dans la Galerie de Bois au Palai s 
Royal, e t so n confrèr e Dugou r si s a u n ° 1 3 de l a ru e de s Grand s Augustins , 
s'étaient égalemen t mi s à publier dès le 1er juin 179 7 un périodique qui parlai t 
presqu'exclusivement d e mode . Intitul é l e Journal  des  Modes  et  Nouveautés, 
ce magazin e étai t imprim é che z Moller , ru e de s Poste s n ° 17 , puis che z La -
croix, faubour g St . Marti n n ° 217 . On avai t l'intentio n d e l e vendre pou r u n 
prix d e 8  livre s 2 0 sous pa r an , don c moin s che r qu e l e Journal  des  Dames 
qui coûtai t 1 0 livres.46 Sellèqu e e t so n équip e devaien t agi r pou r élimine r c e 
concurrent. Il s engagèrent de s négociations ave c le s deux libraires . 

42 J . Janin , Histoire  de  la  littérature  dramatique,  t . III, p. 55 . 
43 Voi r p . 31 9 d e l'annexe . 
44 Cit é pa r A . Cabanis , La  Presse  sous  le  Consulat  et  l'Empire,  Pari s 1975 , p. 127 . 
45 A . Cabanis , p . 128 . 
46 L e titre d e Journal  des  Modes  et  Nouveautés  fai t allusio n à  u n recuei l d e mode conç u 

à l a fin  d e 179 5 qu i devai t s'intitule r Journal  des  Nouveautés  mai s qu i n e paru t jamais , 
suite à  l a dépréciatio n de s assignats . Pou r l e premie r cahier , o n a  deu x versions , un e d e 
8 page s intitulé e Journal  des  Modes  et  Nouveautés  (Bibl . d'Ar t e t d'Archéologi e d e Paris , 
cote 47 P 1 ) et un e autre de 4 pages intitulée Journal  des  Modes  (Bibl . Publique de Boston , 
cote Re s 8193A14) . L a premièr e versio n déclar e vouloi r publie r tou s le s quinz e jours , l a 
deuxième tou s le s hui t jours . 
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Le résultat d e cette démarche fut un e entente qui permettait à  chaque par-
tie d e profite r d e l'autre . A  parti r d e la deuxième livraiso n d e cette nouvell e 
feuille, le s huit page s de Modes  et  Nouveautés étaien t jointes , tous le s quinze 
jours, à celles du Journal  des  Dames,  c e qui augmentai t alor s l e volume de 8 
à 1 6 pages. Dè s le 23 juin 179 7 (cahie r XVI), les abonné s de Sellèque et de 
La Mésangèr e reçuren t don c e n supplémen t le s pages d e l'autr e publication , 
sans aucun e augmentatio n d e prix. E n revanche, le s éditeurs d e Modes et 
Nouveautés abandonnèren t l a tâche difficil e d e faire compose r de s gravures , 
ce qu i simplifiai t considérablemen t l a production. Dan s un e éditio n séparé e 
de Modes  et  Nouveautés,  le s planches numéros 2  à 5 étaient d e simples copies 
des planches déj à parue s dan s le Journal des  Dames. 47 

Pourtant, ver s la mi-août 1797 , tandis qu e le Journal des  Modes et  Nou-
veautés avai t publi é 5  numéros e t que l e Journal des  Dames  e n était à  son 
numéro XXXIV, les éditeurs de s deu x journau x s e résignèrent. Gosse t et 
Dugour n'avaien t plu s l e temps d e faire d u journalisme e t Sellèque e t L a 
Mésangère n'avaient plu s les moyens financiers  nécessaires . Cependant , l'idé e 
d'un journa l pou r dame s subsista . Sellèqu e et La Mésangèr e trouvèren t en -
core une fois deux riches entrepreneurs qui avaient accompagné le Journal des 
Dames dè s sa fondation, l'imprimeu r Molle r e t le libraire Dentu . Ce s deu x 
hommes d'affaire s étaien t prêt s à  signe r comm e co-éditeur s pou r l a pour -
suite de s deux magazines . Il s créèrent donc , le 2 0 août 1797 , une publicatio n 
qui allai t intégre r chacu n de s titre s précédent s :  le Journal  des  Dames  et 
des Modes.  C e fu t une sort e d e fusion de s deu x périodiques . E n fait, cett e 
nouvelle appellatio n n'étai t pa s plu s original e qu e l e titre précéden t chois i 
par Sellèqu e e t La Mésangère. U n Giornale délie  Dame  e  délie Mode  avai t 
déjà par u à  Milan d u 1 5 juillet a u 3 1 décembre 1786. 48 

47 L a planch e 2 , parue l e 15 juin 1797 , est une imitatio n maladroit e d e la planche 1  d u 
Journal des  Dames  paru e l e 1 er avri l 179 7 (i l y a quelques légère s modifications d e détail s : 
la femme regard e à droite a u lieu de regarder à  gauche et sa jupe es t d e couleur différente) . 
Les planche s 3 , 4 et 5 du Journal des  Modes  et  Nouveautés, parue s le s 1 er et 15 juillet et 
le 1 er aoû t 1797 , son t identique s au x planche s 2 , 3 et 4 du Journal des  Dames  parue s les 
14 avril , 5  et 26 mai 1797 . En revanche, l e 1er juille t 1797 , l e Journal des  Dames imit e 
en parti e l a planche 1  du Journal des  Modes  et  Nouveautés, qu i présent e deu x buste s de 
femme. L a tête d e son modèl e numér o 5  est une copi e d e l'une d e ces femme s (voi r R. 
Gaudriault, Répertoire...,  pp . 23 0 et 233, et Mode en  prent, p . 51 et 52). Il est don c tou t 
à fai t correc t quan d R . Gaudriault constat e dan s so n Répertoire  . . . ,  pp. 229-23 5 :  "O n 
ne peu t . . . dissocie r l'exame n de s début s du Journal des  Dames  d e celu i du Journal des 
Modes et  Nouveautés." Le s première s gravure s de s deu x journau x son t reproduite s dan s 
Mode en  prent,  pp . 51/52 . 

48 Puisqu e l e Giornale  délie  Dame  e  délie Mode  imitai t l e Cabinet  des  Modes,  l e nouvea u 
titre accentuai t l a tradition e t so n rôle de pionnier. Pou r l'histoir e d u magazin e italien , voi r 
M.A. Gherin g va n Ierlant , COPIE S DE S GRAVURE S D E MODE FRANÇAISE S . . . DAN S LES 
PÉRIODIQUES D E MODES ITALIENS 1785-1795 , Rassegna  di  studi e  di notizie del  Castello 
Sforzesco, Mila n 1988 , pp. 335-357 . Voi r auss i p . 478 . 
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L'initiative n'allai t pa s sans risque car l'heure étai t pe u propice au journa-
lisme. Le Directoire vota des lois revenant su r la liberté de la presse introduit e 
au débu t d e l a Révolution . L e 1 9 aoû t 1797 , o n plaç a le s journaux e t leu r 
imprimerie sou s l e contrôl e d e l a polic e qui , e n ca s d e censur e négative , le s 
interdisait. Le s lois des 3 0 septembre e t 4  octobre 179 7 instituaient auss i u n 
droit d e l'Eta t qu i exigeai t l e "timbre " pou r le s journaux, contraignan t ains i 
chaque éditeu r à  se procurer d u papie r estampill é à  5  centimes pa r feuill e d e 
25 centimètre s carrés . Pa r cett e mesur e gouvernementale , le s dépense s de s 
éditeurs d e journaux augmentèren t considérablement , d e 2 5 à  3 0 pour cent , 
et l'Eta t s e créa ains i un e sourc e no n négligeabl e d e revenu. 49 

Lorsqu'une tentativ e d e coup d'Etat royalist e fu t découvert e en automne , 
le gouvernement confisqu a 3 2 journaux parisiens et imposa aux propriétaires , 
rédacteurs e t imprimeur s de journaux l'obligatio n d'e n fair e l a déclaration e n 
quatre exemplaire s a u burea u centra l d e police. Le 13 octobre 1797 , l'éditeu r 
du Journal  des  Dames et  des Modes publia une lettre qui lui avait été adressée 
par So t in, employ é du Ministèr e d e l a Polic e générale , annonçan t qu e l a dis-
tribution de s cahier s serai t suspendu e s'i l n'envoyai t pa s régulièremen t deu x 
exemplaires a u ministr e d e l a polic e e t deu x a u directeu r exécutif . Débu t 
novembre 1797 , le s cahier s furen t e n effe t arrêté s pa r l a poste . Le s numéro s 
n'arrivèrent au x souscripteur s qu'aprè s u n retar d d e quelque s jours.50 

Toutes ce s réglementation s découragèren t beaucou p d e vocation s jour -
nalistiques. Seul s pouvaien t survivr e le s titre s qu i augmentaien t leu r pri x 
et don t le s abonné s acceptaien t cett e mesure . L e Journal  des  Dames  et  des 
Modes avait initialemen t coût é 1 0 livres par an . Au bout d e six mois il coûtait 
déjà 2 4 livres e t a u bou t d'u n a n 3 6 livres, soit un e majoratio n d e deux cen t 
soixante pou r cen t e n un an . Le s lecteurs puren t lir e en date d u 2 5 novembre 
1797 :  "Pari s es t aujourd'hu i l e théâtre d'un e guerr e à  mor t entr e l e timbr e 
d'une par t e t le s journaux d e l'autre . Plu s d e cinquant e d e ce s derniers son t 
déjà resté s sur l e carreau. (O n demande :  ) Mais monsieur l e rédacteur, votr e 
petit journa l de s Dames , échappera-t-i l . . . a u sor t commun ? J e l'espère ; e t 
la raison e n es t tout e simpl e . . . (les ) belles , à  qu i nou s avon s l e bonheur d e 
plaire . . . on t par u s e presse r e n plu s gran d nombr e autou r d e nous , depui s 
que l e péril es t deven u plu s imminent . Cett e faveu r nou s fai t espére r . . . qu e 

9 Voi r A . Cabanis . L a lo i d u timbr e rapport a à  l'Eta t de s somme s énormes , rie n qu' à 
Paris plu s d'u n millio n d e franc s e n 1821 . Le Journal  de  Paris  d u 2 5 octobre 183 8 publi e 
un articl e su r l e poid s fiscal  d u timbre . Ce s dépense s s'ajoutaien t au x frai s d e rédaction , 
d'administration, d'impression , d e transpor t e t d e matérie l à  payer . Mise s à  par t quelque s 
courtes période s intermédiaires , l'obligatio n d u timbr e pou r le s journaux n e fu t supprimé e 
en Franc e qu'e n 1881 . 

0 I I peut y  avoi r deu x raison s d e cett e confiscatio n :  la non-présentatio n de s cahiers , e t 
le contenu d e deux article s "répréhensibles " de s 2 7 octobre e t 1 0 novembre 1797 , critiqué s 
par l a censur e (voi r p . 50) . 
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le timbre périr a plutô t qu e l e Journal de s Dames. " D'autre s journaux euren t 
moins d'audac e e t moin s d e lecteur s fidèles.  L e pri x d u Journal  de  Paris, 
par exemple , pass a d e 2 5 à 42 livres, soi t un e augmentatio n d e soixante-hui t 
pour cen t seulement , e t l e Moniteur  impos a à  se s lecteur s un e hauss e d e 8 0 
à 10 0 livres, soi t vingt-cin q pou r cent. 51 

Pour justifie r leu r politiqu e de s prix e t apaise r l e courroux d e l a clientèl e 
qui souffrai t déj à d e l'inflatio n élevé e de s produit s d e luxe, 52 le s éditeurs d u 
Journal des  Dames et  des  Modes  estimèrent devoi r améliore r l e produit. Dè s 
le 27 octobre 1797 , ils augmentèrent l e volume du périodiqu e d e 8  à 1 6 pages 
de texte et ils veillèrent à  ce qu'on publiât régulièremen t un e gravure au moins 
tous les quinze jours (d e mars à  octobre, le s abonnés n'avaient reç u qu'un to -
tal de sept gravures). Ainsi, au lieu des seize planches publiées en 1797, on leur 
en envoya soixante-di x e n 1798 , et e n 179 9 cent un e planche s (voi r l'annexe , 
p. 316) . De plus , l a périodicit é d u journal , aprè s avoi r chang é fréquemment , 
de deux ou trois foi s pa r semaine , à  une fois par semain e e t tou s le s six jours,, 
trouva enfin , l e 2 8 juin 1798 , l e rythme qu i devai t s e mainteni r jusqu'a u 3 1 
octobre 1838 , à savoi r u n numér o tou s le s cinq jours. 

Sellèque signa alors de nouveau comme l'unique éditeu r ca r La Mésangèr e 
estimait devoi r toujours conserve r l'anonymat. Le s deux hommes présentaien t 
aux lecteur s u n programm e vari é :  l'observation de s salon s e t de s lieu x d e 
bonne fréquentation , l a descriptio n de s fête s e t de s cérémonie s parisiennes , 
mais aussi des récits sur l e menu peuple et le s problèmes de tous les jours. La 
vie littéraire e t artistiqu e occupai t un e place plus importante qu'auparavant , 
avec l a publicatio n d e poèmes , d e compte s rendu s d e pièce s dramatique s e t 
d'extraits d e romans . Le s fêtes, concerts , ballets , expositions industrielle s o u 
de peinture, séances de l'Académie Français e et autre s événements sociaux e t 
culturels étaien t relatés . L'éducatio n tenai t auss i un e plac e no n négligeable . 
Dans l e cahier d u 7  septembre 1802 , par exemple , on s'indignai t d u compor -
tement anti-autoritair e d e l a jeunesse . Parm i le s fait s diver s figurait,  l e 2 0 
mars 1799 , u n rappor t su r l'Odéo n qu i venai t d'êtr e l a proi e de s flammes. 
Des invention s technologique s étaien t présentées , comm e l e 3 0 janvier 180 3 
"une machin e pou r chauffe r pendan t l'hive r le s carrosses " (voi r p . 394) . E t 
le 3 0 novembr e 1810 , o n publiai t u n articl e su r l a bibliothèqu e d e Voltaire , 
bibliothèque remarquabl e composé e d e 6  210 volume s "précieu x à  caus e de s 
notes don t Voltair e le s avoi t (sic ) chargés" . 

La Mésangèr e s e rendi t bientô t irremplaçable , accomplissan t dan s l'ano -
nymat u n travai l indispensabl e pou r l a rédactio n de s article s e t l e contrôl e 

51 Voi r C. Bellanger e t al. , Histoire  générale de  la presse..., vol . 1 , p. 545. 
52 U n bonne t qu i avai t coût é 3 2 livre s e n 1795 , coûtai t 30 0 livre s e n 1796 . Voi r G . 

Cerfberr/M V. Ramin, Dictionnaire  de la femme, Pari s 1897. 
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des gravures . Ave c lui , Sellèqu e s'étai t attach é le s services d'u n homm e des -
tiné à  jouer u n rôl e capita l dan s l'évolutio n d u magazine . I l contribua forte -
ment à  donne r l e to n e t l e style d u périodique , ave c l e choix de s option s e t 
le recrutement de s collaborateurs . Ainsi , l e Journal  des  Dames et  des  Modes 
trouva peu à peu cette vitesse de croisière qui lui fut propr e durant d e longues 
années. 

2.3 Le s contrefaçons d'illustration s 
et d'articles d u magazine 

En 179 8 l'entreprise commenç a à  prospérer. L'importanc e d u périodique ver s 
la fin du siècle était mêm e si grande qu'une estampe anonym e présentan t de s 
crieurs de journaux en train de distribuer de s feuilles dès leur sortie de presse, 
arbore l e Journal  des  Dames et  des  Modes au premier pla n d e l'image53 (Fig . 
2.6). 

Heureux d e ce développement e t désireu x d e faire croîtr e leu r commerce , 
Sellèque et L a Mésangère décidèren t d'ajoute r de s planches supplémentaires . 
Quatre e n 179 8 et ving t e n 179 9 exposent de s chapeaux, de s bijoux, de s por -
traits d'actrice s :  Mme Saint-Aubin , Sophi e Bellemont , Mm e Clotilde ; pui s 
des types théâtraux dont Mme Angot (voi r plus loin Fig. 3.6); enfin des scènes 
spectaculaires comm e "l'ascensio n e n mongolfièr e pa r l e physicien Garneri n 
avec l a citoyenne Henri " (voi r plu s loi n Fig . 4.7). 54 Jamai s l e total de s illus -
trations n e fu t plu s grand qu'e n 179 9 :  101 gravures a u lie u d e 84 la plupar t 
des autre s années . E t l e nombr e annue l de s page s d e texte , généralemen t 
chiffré à  576 , attein t 102 4 e t 88 0 pages respectivemen t e n 179 8 et 1799 . 

Le succès encouragea les éditeurs à  publier des séries de planches de mode 
à par t :  une a u titr e Modes  et  Manières  du  Jour  qu i fu t réédité e plusieur s 
fois et deux autres aux titres Costumes  de  Théâtre  e t Vues  de Paris (voi r pp . 
354 e t suiv . e t Fig . C l ) . Il s firent  auss i réimprime r le s première s gravure s 
du journal , ains i qu e de s collection s complète s d e tou s le s cahier s parus. 55 

5 3 Pou r date r cett e gravure , le s titres d e journaux qu i y  son t présenté s son t informatifs . 
Ils on t o u bie n par u jusqu'e n 179 7 seulement (Le  Miroir  :  1794 à  septembr e 1797 ; L'Ami 
de la  Patrie  :  jusqu'en décembr e 1797 ) o u bie n commenc é à  paraîtr e e n 179 9 e t 180 0 (Le 
Mois :  mars 179 9 à août 1800 ; L'Ami des  Lois  :  janvier à  mai 1800) . La date doi t don c êtr e 
postérieure à  180 0 et no n l'anné e 1797 , comme o n peu t lir e dans Bellange r e t al . (Histoire 
générale de  la  presse ...  ,  Paris 1969 , t . I, figure XV). 

54 Pou r l e nombre des planches supplémentaires publiées , voir p. 316. Pour l a descriptio n 
des légendes e n 1797 , 179 8 et 1799 , voir R . Gaudriault , Répertoire  ...  ,  pp. 233-253 , et G . 
Vicaire, pp . 1129-1130 . L e journal publi a de s planches supplémentaire s e n 179 8 et 179 9 e t 
encore d e 183 2 à  183 8 :  voir pp . 21 2 e t 27 5 e t Fig . 3.2 4 e t 3.25 . 

55 Un e premièr e rééditio n de s quarant e première s planche s fu t vendu e e n 179 8 sou s l e 
titre Variations  des  costumes  français  à  la  fin du  XVIIF  siècle.  E n 1799 , L a Mésangèr e 
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Figure 2. 6 L'importanc e d u journa l es t démontré e pa r un e caricatur e publié e ver s 1800 . 
L'un de s crieurs les plus empressés distribue le Journal des  Dames et  des  Modes,  bie n visibl e 
en ba s dan s l'agrandissemen t d u détail . Puisqu'i l es t distributeu r d'u n journa l d e mode , 
son habi t es t plu s élégant qu e celui des autres . I l porte un e cravate soigneusement arrangé e 
selon le dernier goût, une veste couleur rouge qui le fait voi r de loin, un gilet et des pantalon s 
rayés (le s pantalon s remplacen t depui s l a Révolutio n le s culotte s d e l'Ancie n Régime ) e t 
un chapea u e n fourrur e plu s che r qu e le s couvre-chef s de s autre s crieurs . L'ensembl e d e 
ses vêtement s présent e le s couleur s nationale s :  chemise e t cravat e blanches , vest e rouge , 
gilet à  raie s rouge s e t blanche s e t pantalo n à  raie s bleue s e t blanches . 
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A parti r d u 1 8 juin 1798 , ils commencèren t égalemen t à  numérote r le s illus-
trations e n continu , e t no n anné e pa r année, 56 pou r affirme r leu r volont é d e 
tenir coût e qu e coût e e t d e fair e paraîtr e l e journal san s interruptio n (pa r 
la suite , la  numérotatio n de s gravure s e n contin u devin t un e traditio n pou r 
la plupar t de s journau x d e mod e d u XIXe siècle) . Enfin , le s cahier s furen t 
paginés e n continu , à  parti r d e l'a n VII (= 2 6 septembr e 1798) , su r un e 
période d e si x ou douz e mois , e t no n plu s d e 1  à 1 6 comme dan s le s cahier s 
précédents.57 Ainsi , à  l a fin  d e chaqu e année , le s page s reliée s e n volum e s e 
présentaient comm e u n véritabl e livre . 

La repris e de s planche s d u journa l dan s d'autre s publication s commenc e 
très tô t dan s l'histoir e d u périodique . Bientôt , l'éditeu r dispos a d e tou t u n 
fond d e silhouette s permettan t d e produir e tout e sort e d e série s plu s vit e 
et à  moindr e coût. 58 Debucourt , peintr e d e l'éléganc e français e depui s 1787 , 
réutilisa certain s dessin s esquissé s pou r l e journal , à  pein e modifié s dan s 
Modes et  Manières  du  Jour  e t dan s l a satire Le  Bon Genre,  quatrième d'un e 
vingtaine d e titre s paraissan t a u sièg e d u magazin e (Fig . 2. 7 e t 3.5) . Jean -
François Bosio réunit e n 180 4 les meilleures illustrations du journal dans cinq 
tableaux d e forma t in-foli o oblong , qu i reprennen t 14 3 figures  (voi r p . 359) . 
Puis, son tableau Gallerie  du  Bois au  Palais Royal  présente plusieurs modèle s 
qu'il avait dessinés pour l e Journal des  Dames, don t Mm e Angot e t un e jeune 
femme tenan t l a main d'u n enfant , le s deux publié s pa r l'illustr é le s 1 2 aoû t 
et 2 7 septembre 1799. 59 Plu s tard , Horac e Verne t e t Loui s Mari e Lanté , le s 
dessinateurs le s plus zélés de l'équipe, se souviendront d e sujets qu'il s avaien t 
créés pour le magazine ou pour les planches des séries de mode. Lanté réutilisa 
certains dessin s d u recuei l Costumes  des  femmes du  pays  de  Caux  pou r u n 
tableau individue l exécut é e n 182 4 sous l e titr e Une  réunion  d'habitants  de 
différentes parties  de  la  Normandie, sous  la  halle aux  toiles  à  Rouen,  œuvr e 

présenta l a réédition d e la collection complèt e de s deux première s année s d u périodiqu e e n 
trois volumes . Pa r l a suite , i l continua à  vendr e de s réédition s pa r volum e (voi r p . 367) . 

56 L a numérotatio n de s planche s d e 179 8 es t quelqu e pe u confuse . Ave c l e numér o 1 6 
s'était terminé e un e première série de planches couvrant l'anné e 1797 . Au début d e 179 8 on 
entama un e second e séri e don t l a numérotatio n recommenç a à  1  et qu i fu t continué e jus -
qu'au numér o 26 du 1 4 juin 1798 . Dès le 18 juin 1798 , les éditeurs refirent un e numérotatio n 
à l a suite en y incluant le s numéros d e 179 7 et e n continuant pa r l e numéro 43 . A l'occasio n 
de retirages , le s numéro s de s planche s d e l a second e séri e d e 179 8 étaien t changé s respec -
tivement, c e qu i fai t qu'un e mêm e planch e d e 1798 , imprimée à  deu x moment s différents , 
peut porte r deu x chiffre s différents . Voi r Gaudriault , Répertoire.. ., pp . 237-240 . 

57 L e premier volum e à  avoi r un e numérotatio n successiv e de s pages va du 2 6 septembr e 
1798 jusqu'au 7  avri l 1799 , ave c le s pages 1  à 611. 

58 C e fon d fu t égalemen t util e pou r l e journal même . Certaine s silhouette s s e répètent , 
par exempl e l a gravur e 141 2 d u 2 5 juille t 181 4 es t repris e l e 1 5 décembr e 181 7 dan s l a 
gravure 1697 . 

59 L e tableau, reprodui t che z Ghering van Ierlant , p . 55, se trouve a u Musée Marmottan . 
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Figure 2.7 A u bureau du journal, les mêmes poses servent à  illustrer plusieur s publications . 
Ici, o n retrouv e l e dessi n pou r l a planch e n ° 73 8 (e n hau t à  gauche) , publié e l e 1 5 juille t 
1806 pa r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  (e n hau t a u milieu) , dan s l a séri e Modes 
et Manières  du  Jour  (1798-180 8 :  en hau t à  droite ) e t e n 181 0 dan s Le  Bon  Genre  (l a 
figure oblongue) . Le s légende s son t différentes . Su r l e dessi n e t l a gravur e d u journal , o n 
lit Chapeau  orné  de  rubans  de  taffetas.  Fichu  à  pointes nouées  en  écharpe.  L a planch e d e 
la séri e Modes  et  Manières  du  Goût  es t sous-titré e Les  Cerises.  (Coiffure  en  Cheveux  et 
perles.). L a planch e 4 1 d u Bon  Genre  a  comm e titr e Les  Parisiennes  à  Montmorency. 
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qu'il envoya au Salon et qu i gagna une médaille d'argent à  Lille.60 Et certain s 
portîaits exécuté s pa r Horac e Verne t n e von t pa s san s rappele r plusieur s 
dessins d e mod e fait s pa r lu i pour l e compte d e L a Mésangère . 

Après la mort de s deux premiers éditeurs la reproduction de s illustration s 
et de s texte s d u journa l a u sièg e d e l'entrepris e fu t plu s fréquent e encore . 
Ainsi réutilisait-o n régulièrement , d e 183 1 à  1839 , le s dessin s dan s d'autre s 
périodiques de la maison :  dans La  Mode d'août 183 1 à décembre 1837, 61 dans 
L'Union des  Modes  d e novembr e 183 6 à  décembr e 1837 , dans Le  Dandy  d e 
janvier à  septembre 1838 , dans La  Réunion des  Modes de janvier à  novembr e 
1838, dans La  Capricieuse  d'aoû t 183 8 à  févrie r 183 9 et dan s Le  Capricieux 
de septembre 183 8 à févrie r 1839 . 

A par t cela , d'autre s éditeur s plagiaien t c e qu e l'équip e d u Journal  des 
Dames avai t créé . Quelque s copies  semblen t avoi r ét é faite s e n accor d ave c 
les éditeur s d u Journal  des  Dames.  Ains i u n éditeu r d e Bruge s écrivait-i l l e 
29 ma i 179 9 un e lettr e publié e pa r l e journal :  aje vien s d'établir , pou r l a 
Belgique, u n burea u e t Journa l de s Mode s . . . j e vou s pillera i . . . i l ne vou s 
reste don c plus , pou r m'apaiser , qu' à m e fair e de s proposition s auxquelle s 
je pourra i peut-êtr e m'entendre. " Mai s plu s souven t o n contrefaisai t san s 
recevoir d'autorisation, san s payer de droits d'auteur e t presque jamais sans se 
sentir obligé de faire référence à  la source par l'indicatio n d u titre du confrèr e 
dont o n s'étai t inspiré . C'étai t l'âg e d'o r d e l a contrefaço n :  le privilèg e d u 
Roi, sorte de garantie de la propriété d'une publicatio n sous l'Ancien Régime , 
n'existait plus , e t le s loi s su r l a protection de s droit s d'auteu r n'avaien t pa s 
encore mi s un frei n à  ce genre d e procédés. 62 

Les plagiat s s e retrouvèren t dan s de s périodique s e t de s série s d e gra -
vures d e mod e publié s à  Pari s pa r d'autre s éditeurs , dan s de s magazine s 
édités dans les départements, e t surtout , dan s des journaux e t almanach s pa -
raissant à  l'étranger. Le s plaques de cuivre, fabriquées su r l e modèle de celles 
du journal, calquaien t l'origina l e n partie ou dans son intégralité . Ainsi , deux 
séries d e gravure s parisienne s reproduisaient-elle s quelque s planche s d e l'il -

60 Voi r Dictionnaire  général  des  artistes  de  l'école  française,  Pari s 1882 . 
61 Voi r p . 20 0 pou r octobr e 183 2 e t p . 21 2 pou r 1836 . Voi r auss i Fig . 4. 1 e t 4.2 . 
62 "Le s journaux s e pillent mutuellement, " constaten t Bellange r e t al . (t . 1 , p. 441) . "U n 

journal . . . s'i l es t honnêt e . . . cit e se s sources , mai s souven t i l omet cett e citation. " Faut e 
d'un documen t su r l a comptabilit é d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  o n n e peu t qu e 
spéculer su r l a présence ou l'absenc e d'accords . Pou r l a pratique d e ces accords en général , 
voir le s acte s d u colloqu e Les  Presses  grises.  La  contrefaçon  du  livre,  XVF-  XIXe siècle, 
Paris 1988 . Pour l a press e féminine , ce s acte s citen t u n accor d établ i entr e l'éditeu r d e La 
Sylphide, Jean-Hippolyt e d e Villemessant , e t l'éditeu r belg e Adolphe Hauman , qu i avaien t 
fait u n arrangemen t e n décembr e 184 2 (un e conventio n officiell e n e fu t établi e pou r l a 
Belgique qu'e n 1852) . Cabani s not e pou r l e débu t d u XIXe siècle : "Rie n d e plu s diffi -
cile . . . qu e d e trouve r l'origin e d'un e nouvell e publié e pa r u n journal . L a polic e s'e n ren d 
compte lorsqu'ell e cherch e l e responsable d'un e informatio n qu i a  déplu. " (pp . 100/101) . 
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lustré. L'une , intitulé e Costumes  de  Paris  e t composé e d'un e vingtain e d e 
modèles, fu t édité e pa r Françoi s Bonnevill e d e l a ru e Saint-Jacque s à  Pari s 
en 179 7 e t 1798 ; l'autr e portan t l e titr e Costume  Français  (pui s Nouveau 
Costume Parisien)  comprenan t 14 2 gravures , fu t édité e pa r J . Chéreau , d e 
1799 à 1810 , en format plu s grand (3 7 cm x 24) . Une autre copi e se retrouv e 
dans u n tablea u e n forma t d e 37, 5 c m x  2 3 a u titr e L 1 Agréable Alzire  en 
cheveux à  la  Bérénice.  Fait e su r l'effigi e d e la  gravur e 5 7 d u cahie r d u 2 2 
août 1798 , ell e fu t vendu e che z l'éditeu r parisie n Basset . Sou s l e Premie r 
Empire, quelque s image s populaire s gravée s su r bois , éditées pa r Mm e Croi -
sey, belle-fill e d'u n graveur , reproduisiren t auss i le s planche s d e l'illustré. 63 

Enfin, le s journaux L'Arlequin  e t Le  Mois, publiés en 179 9 et 180 0 à Paris, re-
prirent certaine s illustrations d u périodique e t des séries éditées par Sellèque . 
D'autres journaux parisien s imitan t l'illustr é furen t a u XVIIIe siècl e Le  Mes-
sager des  Dames d e J.-J . Lucet , a u XIXe Le  Bon Ton,  La Gazette  des  Salons, 
Le Miroir  des  Dames,  l e Journal  des  Femmes, Le  Narcisse  e t L'Estafette  des 
Modes (voi r p . 264) . Emprunte r le s idée s de s autre s n'étai t don c pa s inha -
bituel à  l'époque. Beaucou p d'œuvre s littéraire s souffraien t o u profitaien t d e 
cette mode . Ains i Mm e d e Genli s a-t-ell e souven t copi é le s autre s écrivains , 
et à  leu r tour , d'autre s gen s d e lettre s s e son t abondammen t inspiré s d e se s 
ouvrages.64 

Quant à  l'étranger , le s contrefaçon s tirée s d u Journal  des  Dames  . . . y 
pullulaient. Pou r l'Allemagne , c e fut l e cas à  Leipzi g d u Magazin  des  neues-
ten Geschmacks  in  Kunst  und  Mode  (1799-1801 ) e t d e se s successeur s Le 
Charis (1802-1806 ) e t YAllgemeine  Moden-Zeitung  (180 6 et suiv.) . D'autre s 
titres allemand s n'hésitaien t pa s à  faire d e même :  Allgemeines Europâisches 
Journal (1797-1798 ) d e Brùnn ; Hamburgisches  Journal  der  Moden  und  Ele-
ganz (1801-1818 ) d e Hambourg ; Elégantes  Sonntagsblatt  (1809 ) d e Munich ; 
Journal des  Luxus  und  der  Moden  (févr . 181 3 e t sept . 1814 ) d e Weimar 65 

6 3 P.-L . Duchartre/R . Saulnier , L'Imagerie  parisienne,  Pari s 1944 , p . 21 . I l faudrai t 
comparer toute s le s séries de gravures d e mod e o u almanach s d e mod e ave c l e Journal  des 
Dames .. . pou r savoir s'il y a eu contrefaçons. D'autre s titre s de séries à comparer seraien t : 
Costume Français  ( 2 planche s gravée s e t éditée s pa r Jacque s Marchan d e n 1797) ; Les 
Costumes des  Dames Parisiennes,  ou  l'Ami de  la  Mode (1 2 planches d'un almanac h in-18° , 
édité pa r Jean , ru e St.-Jacque s n°31 , en 1803) ; Costumes  du  Directoire  et  du  Consulat  (1 2 
planches dessinée s pa r Thomas-Charle s Naudet , éditée s che z l e graveur Jea n August e ver s 
1804); Les  Délices  de  la  Mode et  du  Bon Goût  (almanac h contenan t 1 2 pi. in-32° , édité pa r 
Janet e n 1804/1805) ; Costumes  du  Premier  Empire  (1 7 planches présentan t chacun e hui t 
costumes, éditée s che z Jean , marchan d d'estampes , ver s 1805/1806) ; Nouveaux  Costumes 
Français (pa r le s Marchande s d e Nouveautés , 1805) . I l faudrai t égalemen t compare r le s 
planches qu i n e montren t pa s seulemen t l a mod e mai s le s u s e t coutume s e n généra l tel s 
les Tableaux  de  Paris  d e Marle t (182 1 à  1823) . 

64 Voi r A . Laborde , L'Œuvre  de  Mme  de  Genlis,  Pari s 1966 , p . 92 . 
65 L a Mésangèr e étai t e n contac t ave c l'éditeu r d u Journal  des  Luxus  und  der  Moden, 

Friedrich Justi n Bertuch , am i de Goethe e t personnalit é trè s intéressant e (voi r p . 178) . O n 
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Figure 2. 8 Repris e d e la gravure 141 2 du Journal des  Dames  et  des Modes,  dessiné e pa r 
Horace Verne t e t publiée l e 25 juillet 181 4 ( à gauche), pa r l a planche 2 5 du Journal des 
Luxus und  der  Moden  d e Weima r dan s le cahier d e septembr e 181 4 (à droite). 

(Fig. 2.8) ; Neueste  Pariser  Moden  (1816 ) d e Ravensbourg ; Berliner  Moden-
spiegel (1832 ) d e Berlin ; Pariser  Moden-Zeitung  fur  deutsche Frauen  (1827 ) 
d'Aix-la-Chapelle e t Conversations-Freund  (1832/33 ) d'Hanau . L' Almanach 
de Gottingue,  publi é pa r Henri Dietrich , témoign e égalemen t dè s 180 4 de 
copies faite s d u journal . 

apprend dan s un e lettr e écrit e à  Bertuc h e n 1807 (Goethe-und-Schiller-Archi v Weimar ) 
que celui-c i étai t abonn é a u Journal  des  Dames  ...  ains i qu' à l a série Meubles  et  Objets de 
Goût e t que L a Mésangèr e recevai t d e so n côt é l e journal d e mod e alleman d (voi r Anne -
marie Kleinert , D I E FRANZÔSISCHSPRACHIG E KONKURREN Z DE S «  JOURNA L DE S LUXU S 
UND DER MODE N » , Actes d u colloqu e «  Kultur  um  1800  » , Heidelberg , à  paraître). Le s 
correspondants d e Bertuc h à  Paris étaien t Augus t Ottoka r Reichar d (1751-1828 ) e t l'Al-
sacien Théophil e Frédéri c Winckle r (1771-1807) , employ é à  la Bibl. Impériale , départ , du 
Cab. de s Médailles , et traducteur d e texte s anglai s qu i venai t souven t che z La Mésangère . 
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A par t l'Allemagne , l a liste de s pays européen s republian t de s illustra-
tions d u Journal des  Dames .. . compren d l'Angleterre , l'Autriche , l a Bel-
gique, le Danemark, l a Hollande, l'Italie , l a Suède et la Russie. Nou s avon s 
publié les détails de ces serviles imitation s ailleurs. 66 Contentons-nou s d e ci-
ter ic i quelques titre s présentan t de s copies :  elles paraissent à  Londres dan s 
Magazine ofthe  Female  Fashions of  London and  Paris  (1798-1806) , à Vienne 
dans Allgemeine  Theaterzeitung  (1806-1838) , à Bruxelles dan s le Conseiller 
des Grâces  (1823-183 0 :  avec des lithographies par J. Tallois), à Copenhague 
dans Dansk  Modejournal  (1831-1832) , à  Amsterdam dan s Elegantia  (1807 -
1810), à Milan dan s Corriere  délie  Dame  (180 6 et 1815), à Stockholm dan s 
Konst och  Nyhets Magazine  (1818-1821) , à Saint-Pétersbourg dan s Nouvelle 
Bibliothèque des  Dames (1810-1818 ) e t à Moscou dan s Moskovskij  Telegraf 
(1826). Cette imitation pandémique confirme l e propos d'un contemporai n de 
La Mésangère , Mongi n de Montrol, selo n leque l "l e journal port a dan s tout e 
la Franc e et l'Europe l e goût de s usages et des costumes parisiens." 67 Mêm e 
aux Etats-Unis , à  Boston dan s Atheneum  de  Boston (1817-1833 ) e t à Phi-
ladelphie dan s Graham Js American  Magazine  (1836-1838) , Godey's  Ladies' 
Book (1830-1838 ) et The Casket (1831) , on trouve des contrefaçons de textes 
et d'illustration s d u journal parisien . Un titre de New York s'appelai t mêm e 
Journal des  Dames,  ave c pour sous-titr e Variétés  littéraires  ou  les Souvenirs 
dJun vieillard.  Par u d e janvier à  décembre 181 0 en 12 livraisons mensuelles , 
il ressembl e au journal parisie n pa r son format, s a typographie e t sa partie 
littéraire, san s pourtan t copie r so n contenu n i offrir d'illustrations . Seu l le 
cahier d'octobr e 181 0 présente une petite sectio n "Modes". 68 Le s régions les 
plus éloignées tiraient don c part i du titre cré é à l'initiative d e Sellèque et La 
Mésangère. 

Vu le peu d'efficacité d e la police de la librairie française , l a rédaction, 
à l a longue habitué e au x contrefaçons, n e put qu'inviter "se s confrères les 

6 6 Voi r Annemari e Kleinert , ORIGINA L ODE R K O P I E ? DA S « JOURNA L DE S DAME S 
ET DE S M O D ES »  UN D SEINE ZAHLREICHE N VARIANTEN , Francia,  1993 , pp . 90-120 . I l 
faudrait fair e encor e une recherche sur l'Espagne. Nou s n'avon s vu que l'hebdomadair e de 
48 page s / / Periôdico de  la Damas, publi é à  Madrid d e janvier à  juin 1822 . Malgr é son 
titre, c e magazine n'es t pa s une contrefaçon d u journal d e La Mésangère. Se s gravures 
copient surtou t celle s de L'Observateur des  Modes d e Paris (1818-1823) . Voi r I. Jimenez 
Morell, La  prensa  femenina  en  Espaha desde  sus  origines hasta  1868,  Madri d 1992 . 

67 Mémoires  et  dissertations sur  les antiquités, t . X, 1834, p. XLV . 
68 L e journal fut édité par Benjamin Chaigniea u et Francis Durand (Françoi s Chaignea u 

ou Chaigniea u d e Paris -l'orthograph e d e son nom varie - avai t imprim é le s premiers livre s 
de L a Mésangère; est-c e u n parent d e Benjamin Chaignieau?) . Dédié e au x dames des 
Etats-Unis, l a gazette fu t imprimée pa r VEconomical School  d e New York, qu i s'occupa 
des enfant s de s réfugiés de s Indes de l'Ouest. Le s revenus du journal étaien t destiné s aux 
enfants. L e but de la publicatio n étai t l a propagatio n d e la cultur e français e e n pay s 
étranger. L e périodique ne semble pas avoir eu une clientèle exclusivemen t féminine . 
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journalistes" à  n e pa s fair e d e copie s "inintelligibles" . Goûtan t l e compli -
ment d e l'imitation , ell e fi t contr e mauvais e fortun e bo n cœu r e n déclaran t 
le 1 4 juin 179 8 que ce s emprunts san s indicatio n d e source lu i faisaien t "au -
tant d e plaisi r qu e d'honneur. " Mai s c e genre d e mimétism e continuai t à  l a 
préoccuper. L e 3  jui n 1799 , ell e protest a contr e l e fai t "qu e no s gravure s 
soient un e propriét é publique " e t ell e appel a "audacieus e l a pirateri e don t 
elles sont l'objet. " Ell e continua :  "la CONTREFACTIOMANIE exerce sa perni -
cieuse influence . . . l e silence des loix (sic ) lu i assure l'impunit é . . . l e monde 
moral, comm e l e monde littéraire , es t plei n d e contrefaçons" . Aprè s la  mor t 
de Sellèqu e e n 1801 , La Mésangèr e essay a de faire saisi r le s contrefaçons pa r 
les autorités. Ainsi , le 10 octobre 1806 , il annonçait qu e "l e hasard nou s a fai t 
découvrir dan s u n de s Cabinet s d e Lectur e d e Paris , u n Numér o d'u n Jour -
nal imprimé à  Milan, sous le titre d e Courrier  des  Dames,  e t accompagn é d e 
gravures calquée s su r cell e du Journal  des  Dames,  d e Paris . Nous dénonçon s 
cette contrefaço n au x personne s probes , e t nou s déclaron s a u contrefacteu r 
que no n seulemen t le s Numéro s qu'i l fer a passe r e n Franc e seron t saisis , 
mais mêm e qu e nou s allon s prendr e de s mesure s pou r le s fair e poursuivr e 
à Milan." 69 

A Francfort-sur-le-Main, vill e cultivée qui jouissait de traditions ancienne s 
dans l e domaine d e l'imprimerie , bie n qu e n e comptan t qu'u n dixièm e d e l a 
population parisienne , o n étai t particulièremen t impressionn é pa r l e jour -
nal. E n 1822 , u n éditeu r fit  imprimer , probablemen t san s permission , le s 
« dame s »  d'u n je u d e carte s calquée s su r le s planches n os 2063 , 2069 , 207 0 
et 2076 . En 183 3 et 1834 , des illustration s s e retrouvèrent dan s l e magazin e 
Allgemeine Welt-Chronik  unserer  Zeit  Mai s l e plu s fidèle  e t l e plu s servil e 
imitateur de Francfort fu t u n journal homonyme du Journal  des  Dames et  des 
Modes de Paris , par u d u 1 er juillet 179 8 au 3 1 décembre 1848 , dont i l exist e 
encore quantité d'exemplaires che z les antiquaires et dans les bibliothèques.70 

A ses débuts, du 1 er juin au 24 décembre 1798 , le périodique de Francfort por -
tait l e titre d e Journal  des  Dames  tou t court , imitan t ains i le s mois de mar s 

69 I I s'agi t d u Corriere  délie  Dame.  E n févrie r 1815 , l a gravur e 57 8 d u Corriere  délie 
Dame es t encor e u n calqu e d e la gravure 145 5 du 3 1 janvier 181 5 du Journal  des  Dames  et 
des Modes.  U n autr e périodiqu e italien , trè s proch e rien qu e par so n titre , étai t à  Florence , 
en 1825 , l e Giornale  délie  Dame,  édit é pa r Jacop o Balatresi . C e n'étai t qu'un e feuill e 
éphémère. Voi r L . Pugi , I figurini di  moda  dal  1830  al  1850  nella  collezione  del  Museo  del 
Tessuto di  Prato,  Florenc e (thès e dact. ) 1990/91 , cité e pa r Silvi a Franchin i dan s Fare  gli 
italiani, Bologn a 1993 , p. 357 . 

70 L a Britis h Librar y à  Londre s e t l a Bibl . Lipperheid e d e Berli n (Staatlich e Museen , 
Kunstbibliothek) e n conserven t de s exemplaire s complets . E n France , l a B N possèd e l a 
collection pou r l a périod e avri l 180 5 à  1836 . O n trouv e auss i de s cahier s à  l a Bibl . d e 
l'Arsenal à  Pari s (1820-1828) , à  l a Bibl . Mun . d e Versaille s (aoû t à  déc . 1800 ) e t dan s 
trois bibliothèques de Strasbourg (Bibl . Univ. :  1800-1828; château d e Rohan :  1818-1821; 
Bibl. Mun . :  1821-1829) . 
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à aoû t 179 7 de son homonyme parisien . Plu s tard , il usa du titr e Journal  des 
Dames et  des Modes.  Paraissant un e fois pa r semain e au lie u de tous le s cinq 
jours, le s éditeurs allemand s pouvaien t fair e leu r choi x parmi le s textes et les 
gravures parisiens . Ils le firent  régulièrement jusqu'en 1830 , puis ils copièrent 
le journal d e façon sporadiqu e jusqu'en 1839 . La plupar t de s articles retenu s 
étaient reproduit s tel s quels , d'autre s étaien t légèremen t modifiés . Ainsi , le 
23 novembr e 180 1 paru t e n abrégé u n texte d u 17 octobr e 1801 , et le 1 8 
octobre 180 2 on étoffa u n articl e d u 1 7 septembre 1802 . Les descriptions de s 
planches à  l'intérieur de s page s étaien t publiée s en françai s e t en allemand, 
au ca s o ù de s lecteur s moin s instruit s s'y intéresseraient. Le s autre s article s 
étaient en français, no n traduits. L'illustré de Francfort étai t don c très proche 
de son modèle , san s e n êtr e pourtan t l a réplique exacte . 

Une étud e précédent e a  permis de montrer à  quel poin t le s deu x pério -
diques son t identiques. 71 E n voic i un résumé :  Un text e o u un e gravur e pu -
blié à  Paris sortai t parfoi s à  Francfort ave c quelque s jour s de retard seule -
ment, souven t quelque s semaine s plu s tard , e t plus rarement , ave c quelque s 
mois de retard.72 C e qu i signifi e qu e le s séquence s de s article s e t des illus -
trations étai t différente s à  Paris et à Francfort. Parfois , l a typographie d'u n 
article était modifiée, 73 parfoi s le s titres étaient adapté s a u marché allemand . 
A l'occasion, l e journal d e Francfor t publiai t de s article s réellemen t inédits . 

Les dessins, souvent confondu s aujourd'hu i ave c ceux du journal parisien , 
présentent d e légère s différences . Tou t d'abord , l a revue allemand e numéro -
tait chaqu e anné e se s illustrations d e 1  à 52 pour teni r compt e d u caractèr e 
hebdomadaire d e la publication, tandi s qu' à Paris , à partir d e juin 1798 , on 
marquait le s gravure s en continu jusqu'a u numér o 362 4 de l'anné e 1839 . A 
Francfort, o n datai t le s planche s selo n l e calendrier grégorie n e n usag e dan s 
la plupar t de s pays , alor s qu e l a France avai t adopt é l e système d u calen-

7 1 Annemari e Kleinert, ZWE I ZEITSCHRIFTE N MI T DE M GLEICHE N T I T E L :  DAS PARISE R 
UND DA S FRANKFURTE R «  JOURNA L DE S DAME S E T DE S M O D E S » , Publizistik,  1990 , 
pp. 209-222 . 

72 Voic i quelques exemple s illustran t l a différence de s dates d e publication . A Francfort, 
on copi e deu x article s d u journal parisie n par u l e 24 juille t 180 1 au x date s de s 2 4 août 
et 1 er septembr e 180 1 (i l s'agit d e la description d'un e fêt e à  Versailles e t d'un trait é su r 
l'honneur). Le s 9 , 10 et 1 9 novembr e 180 1 paraissen t à  Francfort troi s texte s tiré s d e l a 
livraison parisienn e du 27 septembre 180 1 (u n poème , un traité su r "Le s consolations " et 
un autr e intitul é le s "Dégraisseurs") . U n articl e su r l e jeu d e la roulette, par u à  Paris le 2 
octobre 1801 , sort l e 6 novembre 180 1 à Francfort. L e 7 décembre 180 1 Francfor t repren d 
un articl e humoristiqu e su r le s formes d u nez , paru à  Paris l e 7  octobre 1801 . Un articl e a u 
titre "D e l'éducatio n considéré e dan s se s rapport s ave c la différence de s sexes" , qu e l'o n 
peut lir e à Paris l e 27 octobre 1801 , arrive à  Francfort l e 14 décembre 1801 . "Un e petit e 
histoire qu i prouv e l a commodité d u divorce", paru e à  Pari s l e 6 novembre 1801 , refai t 
surface à  Francfort l e 14 décembre 1801 . 

73 Pa r exempl e dan s l'éditio n d e Francfor t d u 14 décembre 1801 , on remarqu e l e chan-
gement typographiqu e d'u n text e par u à  Paris le 7 septembre 1801 . 
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drier républicain , annotan t don c An  6,  An 7 ..., depui s l a gravure 3 0 du 1 0 
avril 179 8 jusqu'à l a gravure 69 1 de Y  An 14  du 3 1 décembre 1805 . Ceci veu t 
dire que , pou r nous , l a datatio n es t plu s compliqué e qu e cell e d e l'éditio n 
de Francfor t (un e transcriptio n de s date s d u journa l parisie n es t donné e e n 
annexe, pp . 319-321 ; ell e aidera à  vite connaître l a correspondance de s jours 
et de s moi s comme pluviôse,  ventôse,  germinal,  floréal  etc.) . 

Il arrivai t qu e l e journal d e Francfor t réuniss e su r l a mêm e planch e plu -
sieurs motif s paru s séparémen t à  Pari s (Fig . 2.9) . L a gravure 3 6 de 179 9 pa r 
exemple rassembl e le s planche s 11 5 e t 14 1 du journa l parisien . O n y  chan -
geait parfoi s u n détai l :  la pose d'un personnage , l'arrière-plan , u n meuble ou 
une figure  d'accompagnemen t (voi r plu s loi n Fig . 2.1 4 e t 2.1 5 o u l a planch e 
6 de 1802) . Tantôt o n inversai t le s personnages, ains i l a gravure 4 6 de 1799 , 
tantôt o n transformai t u n portrai t comple t e n buste , comm e su r l a planch e 
48 de 1799 . Pou r d'autre s présentation s d e modèle s c'étai t l e contraire , pa r 
exemple dans le numéro 3 de 1799 . On modifiait auss i les coloris, par exempl e 
pour l a gravur e 5 0 de 179 9 ou l a gravur e 3 8 de 1826 . Les trait s d'u n visag e 
étaient souven t moin s fins  (voi r l a gravur e 2 7 de 1819) , e t o n changeai t le s 
accessoires o u le s légendes. 74 

Alors qu e l a plupar t de s illustration s d u journa l d e Francfor t étaien t de s 
copies conformes d u périodique de Sellèque et L a Mésangère - et qu'elle s por -
taient pa r conséquen t l a légend e Costume  Parisien  (o u Costumes  Parisiens 
s'il y  avai t deu x personnages ) - , quelques-unes étaien t tirée s de journaux au -
trichiens, te l du Allgemeine  Theaterzeitung  d e 1806-1856 , ou de périodique s 
anglais, don t l a Gallery  of  Fashion  (1794-1804) , La  Belle  Assemblée  (1806 -
1832) e t l e Repository  of  Arts  (1809-1828) . O n peu t facilemen t reconnaîtr e 
ces gravure s à  l a légend e situé e au-dessu s d u trai t supérieu r encadran t l'il -
lustration o ù est alor s marqué Costume  (s) allemand  (s) pour le s contrefaçon s 
de diver s journau x viennoi s e t Costume(s)  de  Londres  o u Costume(s)  an-
glois pour celle s d e titre s anglais . Aprè s 1830 , quand l e Journal  des  Dames 
et des  Modes  parisie n eu t perd u s a positio n d e che f d e file  parm i le s jour -
naux d e mode e t qu e les leaders de s magazines anglai s ou autrichien s euren t 
aussi changé , l'illustr é d e Francfor t plagi a surtou t d'autre s titres . D e Paris , 
il choisissai t l e Petit  Courrier  des  Dames  e t Le  Follet,  c e qu i s e tradui t pa r 
la légend e Modes  de  Paris  comm e c'étai t l'usag e dan s l e Petit  Courrier  des 

74 Le s graveur s n'ayan t san s dout e qu'un e connaissanc e approximativ e d u français , le s 
légendes d e l'éditio n d e Francfor t son t pleine s d e faute s d'orthographe , plu s encor e qu e 
dans l'éditio n parisienn e o ù l'o n e n trouv e aussi . Le s indication s puremen t parisienne s 
( Vue de  Tivoli,  Théâtre  de  la  République,  Marché  des  Quinze-Vingt),  d'u n intérê t mineu r 
pour l'étranger , étaien t supprimées . Autremen t le s légende s créée s à  Pari s furen t copiée s 
assez fidèlemen t jusqu'e n 1823 , sauf pou r le s gravures à  deux personnages , qu e l'o n trouv e 
souvent aprè s 181 5 et qui n'avaient pa s de légende dans les cahiers de Francfort. O n publiai t 
également san s légend e le s copie s d e gravure s d e journaux anglai s o u viennois . 
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Figure 2. 9 Comparaiso n d'un e gravur e d e l'édition d e Francfor t d u Journal  des  Dames  et 
des Modes  ( à gauche ) ave c un e gravur e d e l'éditio n parisienne . L a planch e d e l'éditio n d e 
Francfort portan t l e numéro 1  de janvier 1802 , est un amalgame de trois gravures différente s 
de l'éditio n parisienn e :  de l a planch e 34 6 d u 1 er décembr e 180 1 ( = 1 0 frimaire a n 10 ) qu i 
présente l e mêm e modèl e d'un e femme , mai s dan s tout e s a taille ; d e l a gravur e n ° 34 2 
du 1 1 novembre 180 1 de laquell e es t copi é u n chapeau ; e t d e l a gravure parisienn e n ° 34 8 
du 6  décembre 180 1 qui montr e le s autre s chapeaux . Le s deu x illustration s présenten t de s 
femmes qu i tiennen t l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  e n main , cell e d e Paris , l'éditio n 
parisienne d u périodique , cell e d e Francfor t l'éditio n d e Francfort , ave c deu x modèle s a u 
lieu d'u n seu l su r un e pag e d u journa l qu'ell e tien t e n main . L e graveu r exécutan t le s 
planches d e Francfor t s'appellai t Friedric h Ludwi g Neubauer . So n no m s e trouve e n ba s à 
droite d e l a gravur e d u journa l d e Francfort . Comm e le s planche s d e l'éditio n parisienn e 
étaient raremen t signées , Neubaue r pouvai t s e pose r e n créateu r san s avoi r à  dissimule r 
les nom s de s artiste s parisiens . Lui , e t aprè s s a mor t e n 182 8 se s enfants , réussiren t à 
faire survivr e leu r Journal  des  Dames  ...  plu s longtemp s qu e le s responsable s à  Pari s : 
tandis qu e l'éditio n parisienn e cess e d e paraîtr e e n 1839 , cell e d e Francfor t dur e jusqu'e n 
décembre 1848 . 
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Dames. D e Londres, il copiait alor s le Ladies' Cabinet  of  Fashion (1832-1870 ) 
et d e Vienne l e Wiener  Modenzeitung  (1816-1848). 75 

Le premier éditeu r d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  de Francfor t fu t 
Jean-Baptiste-François Lemaire , originaire d e Nancy e t établ i d'abor d à  Co-
blence, ensuite à  Miihlheim, pui s à Francfort o ù i l dirigea dès 179 4 le Journal 
de Francfort  avan t d e s'occupe r d e 179 8 à  180 6 d e l a revu e d e mode . I l 
avait san s doute concl u de s accords ave c les éditeurs parisien s ca r à  Pari s o n 
ne protestai t pa s contr e l a parutio n d u concurren t allemand . Peut-êtr e Le -
maire a-t-i l rendu de s services de correspondant à  l'équipe parisienne , l'infor -
mant su r le s modes créée s e n Allemagne . Cabani s constat e qu e des rapport s 
d'amitié permettaien t souven t au x éditeur s françai s d'entreteni r un e corres -
pondance ave c l'étranger , surtou t ave c "quelque s grande s ville s allemande s 
ayant un e vieill e traditio n journalistique " (p . 103) . L e fils  illégitime d e Le -
maire, n é à  Mùhlhei m l e 2 9 juin 1787 , Jean-Pierr e Lemaire , pri t l a têt e d u 
périodique d e mod e d e son pèr e d e 180 6 à  1848. 76 

Une autre personne ayant joué un rôle non négligeable dans la préparation 
du journa l d e mod e d e Francfort , a u cour s de s trent e première s année s d e 
sa parution , fu t Friedric h Ludwi g Neubauer . I l signa le s planches d u journa l 
de 179 8 jusqu'à s a mor t e n 1828 . Né l a mêm e anné e qu e Sellèque , e n 1767 , 
et élèv e d e G.C . Côntge n qu i dirigeai t u n "Institu t d e dessin " à  Francfort , 
il publiai t e n outr e de s gravures d e paysage , de s portrait s e t de s feuille s his -
toriques e t populaire s e t gravai t le s écusson s e t le s couvert s d'argen t d e l a 
Cour d e Dessau . E n 1796 , avan t d e s'occupe r d u Journal  des  Dames,  i l tra -
vailla pour l a feuille satiriqu e Politische  Gesprâche  im  Reich  der  Todten.  Pa r 
ailleurs, i l accompli t asse z bie n l a tâch e trè s délicat e d e grave r le s planche s 
d'après le s eaux-fortes d u journal parisien tou t e n les adaptant a u march é al-
lemand. Cependan t se s gravures , e t aprè s 182 8 celles d e se s enfant s Johan n 
Kaspar Friedric h Neubaue r e t Amand e Neubauer , épous e d'u n certai n Meg -
genhofen, n'on t tou t d e même pas le charme des illustrations parisiennes don t 
l'expression de s visages e t le s tenues vestimentaire s affinen t le s détails . 

Alors que le journal de Francfort survécu t neu f an s à son modèle parisien , 
d'autres périodique s portan t l e même titr e semblen t n'avoi r e u qu e quelque s 

75 A  partir d e 1836 , les légendes étaient située s au-dessus d u trai t inférieu r encadran t le s 
gravures. A  cette époque , beaucou p d e cahier s présentaien t de s planches supplémentaires . 

76 Jean-Baptiste-Françoi s Lemaire , n é e n 1747 , confi e l e périodiqu e à  so n fils  Jean -
Pierre Lemair e pe u avan t s a mor t survenu e l e 23 mai 1808 , à l'âg e d e 61 ans. Son fils  avai t 
comme mèr e un e Parisienn e prénommé e Cécile , qu i étai t rentré e e n Franc e pe u aprè s so n 
accouchement, laissan t l e soin d e l'éducation a u pèr e de Jean-Pierre . Plu s tard , e n 1834 , l a 
ville d e Francfor t décern a l e titr e d e "bourgeoi s e t homm e d e lettres " à  J.-P . Lemaire . L e 
journaliste eu t alor s quatre enfant s d'un e dam e d e Darmstadt , Ann a Margareth e Wagner . 
Outre l e journal , i l vendai t de s produit s d e parfumerie . So n épous e tin t un e boutiqu e 
de merceri e à  parti r d e 185 4 (Stadtarchi v Francfort-sur-le-Main . Ratssupplikatio n :  To m 
285/20, e t Totenbuc h 35 , p. 709) . 
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mois, o u quelques année s d'existence . D e la plupart d e ces homonyme s il 
n'existe qu e quelque s rare s exemplaire s o u bien de s indication s faite s dan s 
certaines publication s qu i permetten t d e deviner leu r dat e de parution. On 
est ains i renseign é su r u n Journal  des  Dames et  des Modes  de Bruxelles , pu -
blié par l'éditeur Aug . J. Delacroix du 24 janvier 181 8 à 1838, qui présente des 
lithographies a u lie u de planches sur cuivre , gravées par le s frères Williaume . 
"Cette contrefaço n étai t un e merveill e de célérité," remarqu e J . Hellemans, 
"n'étant postérieur e à  l'originale qu e d e troi s jours."77 

Une autr e imitatio n sembl e avoi r exist é à Varsovie, ca r l'éditeu r parisie n 
affirme, e n août 1823 , avoir entendu parle r d'une traductio n e n polonais. Une 
traduction en langue turque fut effectué e e n 1831 pour les femmes du "Grand -
Seigneur" d'Istambou l :  "Sa Hautesse, qui est réellement u n commandeur de s 
croyans (sic ) comme on n'en a  jamais vu . . . , u n despote-asiatico-libéral..., " 
écrit l e cahier parisie n d u 25 décembr e 1831 , " a permis l'introductio n (du 
journal) dan s so n harem, o ù le s gravures, surtout , on t fai t sensation . Et , no s 
abonnées nou s croiron t san s peine , d'abor d à  l'usag e seulemen t de s Oda-
lisques qu i savaient lire , ce recueil d e modes a bientôt donn é à toutes l e goût 
de la lecture." 

Les éditeurs parisiens s'indignèrent devan t toutes ces contrefaçons e t com-
mencèrent à  leur tou r à  remplir leur s page s d e texte s paru s che z le s contre -
facteurs. L e 10 janvier 1803 , il s pillèrent u n article publi é à  Francfor t l e 
14 décembr e 1801 ; le 22 octobre 1801 , ils publièrent l'extrai t d'u n conte 
passé dans l e Journal  de  Paris] et le 25 février 1807 , ils citèrent u n articl e d u 
Publiciste qu i résume l'essence d e la mode :  "S i l'on veu t cherche r l e principe 
de la mode, on trouvera qu'elle vient à-la-foi s (sic ) du désir de se distinguer e t 
du besoi n d'imiter . O n veu t êtr e comm e le s autres , mais , s'i l s e peut , mieu x 
qu'un autre . Le s marchands , le s faiseurs cherchen t à  profiter d e cett e dispo -

7 7 J . Helleman s (L A RÉIMPRESSIO N DE S REVUES FRANÇAISE S E N BELGIQUE , dan s : 
Les Presses  grises,  pp . 345-362) . Cola s (t . II, n° 1566) donn e l e 24 janvier 181 8 comm e 
début d e la contrefaçon fait e e n Belgique. Selo n Ghering-va n Ierlan t (p . 58 ) le s premier s 
cahiers seraien t publié s d e févrie r à  mars 181 8 sous le titre Recueil  de  pièces originales  ou 
peu connues  du  Journal  des  Dames,  première  année,  édité s pa r l'imprimeri e e t la fonderie 
des Frère s Delemer , ru e des Sablon s n ° 1036 à  Bruxelles . Ayan t consult é un e collectio n 
de planche s d e c e périodiqu e belg e couvran t le s année s 181 9 à 1824 au Musée d e la Mode 
et d u Costume à  Paris , R . Gaudriault (La  Gravure de  mode . . . ,  p. 147) retien t qu e les 
planches porten t l'en-têt e Costume  Parisien  e t un numéro plac é soi t au-dessu s d u trai t 
à droit e (3 4 . .. 106) , soi t e n bas à gauch e (11 3 . . . 139) , soi t sou s l e trai t supérieu r 
(335). La Bibliothèqu e Royal e de Bruxelle s possèd e le s gravures d e ce périodique, parue s à 
partir d u moi s d'octobr e 1820 , et le journal comple t d u 3 avril 182 1 à 1838 (cot e L P 729 0 
A). Dan s le s dernière s année s d e parution, c e journal publiai t auss i de s extrait s d'autre s 
recueils de Paris . Son titre étai t alor s Journal  des  Modes,  so n adresse à Bruxelles :  Longue-
rue-Neuve n ° 79, prè s l a Monnaie. La rédaction pri t auss i de s commande s d e vêtements. 
Selon Hellemans , l e journal fut une des revue s française s le s plus anciennes contrefaite s e n 
Belgique. 
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sition; ils se concertent ave c les fats pou r débite r quelqu e invention nouvell e : 
c'est u n traité de la  vanité avec l'intérêt; e t souven t dir e qu'une chose est à  la 
mode, suffi t pou r l' y mettre. " 

Certains élément s d e gravure s étaien t auss i puisé s ailleurs . Mai s le s 
quelques planche s o ù o n le s trouv e son t d'u n styl e moin s élégan t e t moin s 
harmonieux pa r rappor t au x illustration s tou t à  fai t originale s créée s à  Pa -
ris. Heureusemen t d e telles imitation s étaien t beaucou p plu s rare s qu e celle s 
réalisées pa r l e gran d nombr e d'éditeur s qu i profitaien t d u journa l parisie n 
pour rempli r leur s pages . 

2.4 L e fondateur, victim e d'un attenta t 
contre Napoléo n 

Le Journal  des  Dames et  des  Modes  parut san s encombre d e novembr e 179 7 
à novembr e 1798 , pui s connu t le s deu x année s suivante s d e véritable s dif -
ficultés qu i miren t e n dange r l'existenc e mêm e d u magazine . L a plu s grav e 
survint e n décembr e 180 0 :  Sellèque fu t bless é à  mor t dan s u n attenta t qu i 
visait Napoléo n Bonaparte . 

Mais avan t d e perdr e so n éditeu r e n janvie r 1801 , i l avai t e u à  af -
fronter d'autre s ennuis . D e novembr e 179 8 à  juille t 1799 , l a polic e avai t 
sévèrement censur é l e journal.78 L e 1 2 novembre 1798 , les censeurs jugèren t 
"très répréhensibl e l a manièr e légèr e ave c laquell e i l entremêle l e sérieux a u 
futile";79 l e 2 3 décembre 1798 , il s incriminèren t de s propo s désigné s comm e 
des "atteinte s sensibles " à  la pudeu r de s lecteur s dan s un e chanso n don t fu t 
critiquée "l'immoralité"; 80 quelque s mois plus tard, en mars 1799 , il s'agissai t 
d'un articl e décrivant un e scène de prostitution, qu i fut comment é ains i :  "Le 
Journal de s Mode s aurai t d û s'absteni r d e fair e lir e un e scèn e d e pur e ima -
gination, censé e s e passe r dan s u n mauvai s lieu . Quoiqu e c e morcea u soi t 
écrit dan s la  vu e d e fair e haï r l e vice , i l a  néanmoin s l'inconvénien t vrai -
ment préjudiciabl e au x mœur s d e révéle r l a conduite , fait e pa r l'ombr e d u 
mépris e t no n dan s l e grand jour d e celles qui fon t l'infâm e métie r d e prosti -

78 Rapport s d e surveillanc e d u burea u centra l d e l a préfectur e d e polic e déposé s au x 
Archives Nationales , cité s pa r F.A . Aulard , Paris  . .. sous  le  Directoire,  Pari s 1898-1902 , 
t. 5 , pp . 205 , 277 , 462 e t 642 . 

79 I I s'agi t d'"u n entretie n o ù i l es t à  l a foi s questio n d e dans e e t d e politique , e n sort e 
que le s terme s d e dans e serven t d e répons e équivoqu e à  de s opinion s o u à  de s question s 
politiques." (Arch . Nat . F 7 3842) . L'ami baugeoi s de La Mésangère , F . Desvignes , s'étonn e 
aussi de voir l e journal adopte r u n ton parfoi s libre . Le 14 frimaire a n X (5 décembre 1801) , 
La Mésangère s'e n expliqu e dan s un e lettr e :  "Tu ne connais pas à  cet égar d l'espri t public ; 
en prenan t un e autr e marche , loi n d e gagne r de s abonnés , j 'en perdrai s . . . parc e qu e j 'ai 
à craindr e le s facteur s d e l'ennu i qu i naissen t d u to n réservé. " (Arch . Mun . d e Baugé) . 

80 Arch . Nat . BB 3 8 9 :  3 nivôse a n VII (23 décembre 1798) . 
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tuer d e jeunes personnes." 81 Finalement , l e 20 juillet 1799 , la censure estim a 
"répréhensibles" deu x article s paru s le s 27 octobre e t 10 novembre 1797 , ar-
ticles qu i ont sans dout e contribu é à  la suspension provisoir e d u service du 
journal (voi r p . 33).82 

Le magazin e du t auss i fair e fac e à  deu x nouveau x concurrent s qu i 
menaçaient d e lu i enleve r de s lecteurs . L'u n fut e n mar s 179 9 la suit e d e 
l'illustré d e l'Italien Bonafid e vend u à  J.J . Lucet , journalist e d e qualité qui 
avait déj à un e expérience de plusieurs année s dan s quantit é d e périodiques : 
sa Correspondance  des  Dames offri t alor s tous les cinq jours 1 6 pages de texte 
et un e gravure d e mode. L'autr e fu t l e mensuel Le  Mois,  publi é égalemen t 
depuis mar s 1799 , par une société de gens de lettres au prix de 18 francs an-
nuels seulement, pou r 11 1 pages et deux gravures par cahier individuel. 83 En 
mai de la même année , la  police appos a le s scellés sur les presses de l'impri-
merie Moller . Au lieu des six cahiers mensuels , la maison en publia seulemen t 
quatre e n juin 1799 , don t l e dernier n e fut mêm e pa s daté d u jour exac t de 
sa parutio n ("messido r a n VII" seulement), fai t uniqu e pou r l'ensembl e des 
2 825 numéros du journal.84 

Enfin débu t juin 1799 , Sellèque tomba gravemen t malade , ce qui eut pour 
conséquence que La Mésangère se trouva seu l à s'occuper d e l'édition e t de la 
gestion du journal. La santé de Sellèque, désormais fragile , n e lui donna plu s 
la force de continuer comm e avant . En janvier 1799 , il s'était déj à plain t à  ses 
lectrices :  "depuis deu x ans je sue sang et eau pour vou s plaire" . Sa maladie 
était une conséquence directe du surmenage. Sa femme étant morte âgée de 26 
ans le 5 février 1798 , il s'était occup é tant bie n que mal du petit garçon qui eut 
alors treize mois , aid é seulemen t pa r sa belle-mère qu i organisa l e ménage.85 

81 Arch . Nat . BB3 90 : 11 germinal a n VII (31 mars 1799) . 
82 Arch . Nat . BB3 90 : 2 thermidor a n VII (20 juillet 1799 ) : "Le premier roul e su r un 

jeu d e mot s asse z innocen t mai s commenc e pa r AUJOURD'HU I QU E TANT D E GEN S PAR -
LENT D E TUER etc . La poési e qu i sui t es t encor e u n jeu de mots , mai s qu i blesse asse z 
fortement le s mœurs. Faut-i l êtr e oblig é d'e n donner un e idée? U n chasseur poursui t sur -
tout cett e espèce d'oiseaux qu'o n appell e cul-blancs; dans sa course il effraye un e villageoise 
brune de peau qui se baignait e t la rassure en lui disant qu'i l n'en voulait qu'au x cul-blancs . 
Vient ensuit e une anecdote de plusieurs page s que l'on tiendrait extrait e de quelque roma n 
libre. L a nature d e ce rapport n e comporte pa s les citations qu e l'on pourrait faire ; elle s 
se réduiraien t a u tableau d'u n rendez-vous nocturne , au x descriptions d e quelques entre -
prises immodestes , e t d'une catastroph e don t le s circonstances son t trè s déplacée s dan s un 
ouvrage périodique. " 

83 Pou r ce s journaux, voi r Annemari e Kleinert , Die  frûhen Modejoumale  ...  ,  pp. 133 -
139. La  Correspondance  des  Dames fu t relay é en octobre 179 9 par L'Arlequin. 

84 "Le s scellés apposés , pa r ordre d u gouvernement, su r les presses d e mon imprimeur , 
quoique pou r un e cause étrangèr e à  notr e journal , e n ont pourtan t entrav é tellemen t l a 
confection, qu'i l n'en a pu paraître qu'u n numér o cett e décade. " Journal  des  Dames et  des 
Modes, 2 9 mai 1799 . 

85 I I s'agit d'Emérancienn e Letondeur-Chalon s (voi r Arch . dép . d'Eure-et-Loir) . 
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Ses tentatives pour augmenter les abonnements par des commissions en mode 
et e n librairi e n e furen t pa s couronnée s d e succès . So n feuilleto n Voyage 
autour des  Galeries  du  Palais  Egalité  qu'i l avai t commenc é dan s l e numér o 
du 3 0 décembr e 1798 , avai t cess é d e paraîtr e l e 2 4 avri l 179 9 (avan t d'êtr e 
imprimé chez Molle r sous forme d e livre en 1800). 86 Le même mois, Sellèque 
regretta qu e "de s personnes , pa r lesquelle s passen t le s différen s (sic ) envoi s 
de ce Journal, font pou r leu r compte des abonnemens (sic ) qu'ils servent au x 
dépens des vrais souscripteurs, en soustrayant le s numéros à  eux destinés".87 

Après un remariage le 18 février 179 9 avec la marchande de nouveauté Jeanne 
Léonarde Bourdier, i l renonça en juin 179 9 à sa position de directeur. Bientô t 
il eu t troi s petit s enfant s à  l a maison . L e journal annonc e e n juille t 179 9 : 
"Encore u n DIRECTEU R qu i donne s a démission." 

Dans cett e situatio n L a Mésangèr e engagea une personn e qu i devai t l'ai -
der pou r l a directio n administrative , le s abonnements , le s réclamations , le s 
décisions, l'envo i d e série s d e planche s au x lecteurs , bref , pou r tou t c e qu i 
assurait l a poursuit e d e l'entrepris e journalistique . C'étai t l'un e de s muse s 
à la  mode , à  e n croir e Emil e Souvestre, 88 un e ancienn e abonné e d u jour -
nal, Mm e Clément, née Hémery, qui n'étai t pa s inconnue des lecteurs car ses 
lettres, envoyées au rédacteur, avaient été publiées dans les pages de l'illustré, 
par exempl e le s 1 7 juin e t 2 6 juillet 1797 . De plus , ell e avai t déj à édit é de s 
journaux elle-même , Le  Sans  Souci  e n 179 7 don t i l n'exist e qu e quelque s 
numéros, e t Le  Démocrite  français  d e févrie r à  ma i 1799 , quotidie n qu'ell e 
venait d'abandonner . Ell e avai t e n commu n ave c L a Mésangèr e u n gran d 
intérêt pou r l a géographie , ca r ell e s'efforçai t d e rédige r u n ouvrag e inti -
tulé Description  des  cinq  parties du  globe  terrestre qu i allai t voi r l e jour e n 
1817 seulement, tandi s qu e L a Mésangèr e avai t déj à publi é troi s titre s trai -
tant d e ce sujet. E n tant qu e journaliste et historienne d'esprit, ell e était tou t 
à fai t prédestiné e à  collabore r ave c La Mésangère. 89 

86 B N 8 ° L i 281 . En 3 0 chapitres , Sellèqu e décri t l e Palai s Royal , lie u d e plaisi r e t d e 
débauche à  la mode, endroi t d e discussions intellectuelle s e t politiques , centr e d e rencontr e 
de journalistes, polémistes , habitués de cafés e t autre s personnes élégantes . L'emplacemen t 
hébergeait bo n nombr e d e marchand s d'estampe s e t d e musique , de s libraires , de s fleu-
ristes, de s marchand s d e mode , de s tenancier s d e maiso n d e jeu, de s restaurateur s (Véry , 
le Gran d Véfour ) e t de s café s (Fry , d e l a Rotonde) . Quelque s titre s d e chapitre s :  "L e 
café Philharmonique" , "Le s boutiques" , "Etalag e de s Bijoutiers" , "L a maiso n d e Jeu" , 
"Les Restaurateurs" , "L e caf é de s mill e colonnes" , "Le s Habitués" , "Le s Agioteurs" , "L e 
Cabinet littéraire" , "Le s Souterrains" , "L e Bercea u lyrique" . 

87 L e 2 6 novembr e 1799 , i l mettai t e n gard e contr e un e pratiqu e devenu e fréquent e : 
"Méfiez-vous d e l'affich e :  ici,  l'on  abonne  à  tous  les  journaux.  Comm e l'argen t n e gên e 
nulle part , sou s prétext e d'oubli , o n l e garderait (sic ) dan s l e comptoir , e t vou s attendrie z 
vos nouvelle s u n demi-mois. " 

88 E . Souvestre , Les  Drames  parisiens,  p . 33. 
89 Pou r s a biographie , voi r p . 336 . 
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Le premier changemen t décid é par le s nouveaux gestionnaires fu t l a réor -
ganisation d e l a numérotatio n de s planche s :  o n pass a d e l a planch e 115 , 
publiée l e 8  juillet 1799 , à  l a planch e 141 , le 1 3 juillet 1799 , pou r intégre r 
dans l a numérotation continu e le s gravures supplémentaires , d e sorte à  enfi n 
mettre u n term e à  l a confusio n qu i régnai t dan s le s chiffre s de s planche s e t 
à facilite r l e retirag e de s illustrations. 90 Quan t à  L a Mésangère , i l sorti t d e 
l'anonymat e t achet a l e 8 juillet 179 9 la moitié des titres de propriété d u ma -
gazine, qu i avai t jusqu'alor s ét é officiellemen t l a seul e propriét é d e Sellèque . 
Pour cett e action , o n a  sa déclaration fait e auprè s de s autorités d e la ville de 
Paris. Elle est auss i publiée en partie dans le cahier du journal daté du 20 jan-
vier 1800 . On y  not e "qu e le s presses d e ce journal, entièremen t consacr é a u 
commerce e t à  l a littérature , son t établie s ru e Helvétius , prè s l a rue de s Or -
ties, n° 605 (l'adresse du nouvel imprimeur Françoi s Nicolas-Vaucluse) e t qu e 
lui (l e nouveau co-propriétaire ) demeur e 132 , rue Montmartr e (o ù s e trouv e 
le bureau d u journal)." 91 

La Mésangère avai t don c trouvé u n autr e imprimeu r qu i remplaçai t Mol -
ler, devenu peu fiable. A  l'époque, l'importance d'u n imprimeu r pou r un jour-
nal à faible tirage était énorme . Plusieurs journaux étaient mêm e des activités 
annexes d'un e imprimerie , c e qu i voulai t dir e qu e le s imprimeur s étaien t e n 
même temps propriétaires d e journaux. Rappelon s qu e Moller avai t ét é le co-
éditeur d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  du 2 0 août a u 1 6 octobre 1797 . 
Mais d'aoû t à  octobr e 179 9 i l avai t interromp u se s travau x pou r l e pério -
dique, laissan t l a tâch e d'imprimeu r provisoir e à  u n certai n Giguet . Molle r 
imprima l e journal un e dernièr e foi s e n novembr e e t décembr e 1799 . Aprè s 
cette date son remplaçant fu t Françoi s Nicolas-Vaucluse qui allait rester fidèle 
au Journal  des  Dames  .. . jusqu'a u moi s de ma i 182 3 (voi r p . 350) . 

Une autr e difficult é surgi t ave c l a créatio n d'u n concurren t a u titr e d e 
La Mouche,  publi é à  Pari s d e septembre à  novembr e 1799 . Caroline Wuïe t y 
critiqua insidieusement l e magazine à  travers la citation de quelques vers tirés 
d'une pièc e d'Etienn e Goss e (1773-1834) , intitulé e Les  Femmes  politiques, 
où quelques dames, rassemblées dans un salon , passent e n revue les journaux 
de l'époque : 

"Et l e Journal  des  Dames? 
Ce ne son t qu e chanson s e t sotte s épigrammes . 

Ce peti t rédacteu r a  donc imagin é 
Qu'à de s chiffon s mo n sex e étai t abandonné ? 

90 Pa r l a suite, les numéros 11 6 à 14 0 furent réservé s aux illustrations supplémentaire s 
ou à leurs retirages. Voir auss i p . 35. 

91 L a déclaratio n manuscrite , cité e dan s E . d e Grouchy , La  Presse  sous  le  Premier 
Empire, Paris 1896 , p. 11 , est conservé e à  la bibliothèque de l'Opéra (Rés . Mss 24). 
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A-t-on jamai s passé , faisan t un e gazette , 
Des secret s d e l'Eta t au x secret s d e toilette? " 

Cependant, puisqu e La  Mouche  eu t u n faibl e tirag e e t n e fu t pa s illustré , i l 
ne représenta pas vraiment u n danger pou r l a revue de La Mésangère et Mm e 
Clément. 

Sur ce s entrefaites , le s choses s'aggravèren t encor e pou r Sellèqu e qu i du t 
garder l e li t de s moi s durant . I l avai t l a malchanc e d'habite r l e quartie r 
situé près de l'emplacement d e l'actuelle Plac e du Théâtr e Français , dans u n 
immeuble a u 38 9 ru e Marceau , fortemen t secou é pa r un e explosio n lor s d e 
l'attentat perpétr é contr e l e premie r consu l Napoléo n à  l a veill e d e Noë l d e 
l'an IX du calendrie r républicai n ( 3 nivôse a n IX = 2 4 décembre 1800) . Un e 
charrette rempli e d'explosifs , destiné s à  tue r Bonapart e lor s d e so n chemi n 
du Palai s de s Tuileries , o ù i l demeurait depui s févrie r 1800 , jusqu'à l'Opéra , 
explosa alor s à  l'angle de s rues Saint-Niçaise , Saint-Honor é e t Marcea u (Fig . 
2.10).92 Un e fort e secouss e fit  éclate r toute s le s fenêtre s d e l'appartemen t 
de Sellèque . Déj à suje t à  de s accè s d e fièvre,  i l vi t le s meuble s balayé s pa r 
l'explosion e t se s enfants épouvanté s pa r l e bruit e t l a fumée . Un e vingtain e 
de personne s furen t tuée s dan s l e voisinage , un e quarantain e d e personne s 
blessées e t quantit é d e maison s détruite s o u gravemen t endommagées. 93 

Cependant, l'attenta t manqu a s a cible . Bonapart e n e fu t mêm e pa s 
touché. Préven u l a veill e d e l'imminenc e d'u n attentat , i l avai t fai t fouil -
ler l e théâtr e d e l'Opéra , o ù l'o n allai t joue r un e pièc e d'u n gran d intérêt , 
la "Créatio n d u Monde " d e Josep h Haydn , oratori o qu e celui-c i venai t d e 
composer e n 179 8 à Londre s e t qu i devai t familiarise r l e public françai s ave c 
la nouvelle musique allemande, presque inconnue en France.94 Malgré les pro-
testations d e Fouché , ministr e d e la police , l e consul avai t pri s l a décision d e 

92 Ayan t d'abor d véc u a u 12 7 rue de s Francs-Bourgeois , à  côt é d e s a librairie , Sellèqu e 
venait d e déménage r pou r l'immeubl e d e l a ru e Marceau . 

93 Le s chiffre s su r l e nombre de s mort s e t blessé s e t su r le s dégâts causé s pa r l'explosio n 
de 180 0 varient . L e journa l n e publi e pa s tou t d e suit e u n réci t d e l'attentat , mai s l e 
décrit au x date s de s 2 0 ma i 183 0 e t 2 0 juille t 1835 , san s pourtan t mentionne r l a mor t 
de Sellèque . I l publi e l e deuxièm e réci t hui t jour s avan t l'explosio n d'un e autr e machin e 
infernale destiné e à  tuer u n autr e che f de gouvernement, Louis-Philippe , qu i survécut auss i 
à l'attenta t perpétr é contr e lu i par Fiesch i l e 28 juillet 183 5 au n° 50 , boulevard d u Templ e 
(voir l e rappor t d e c e dernie r attenta t dan s le s cahiers de s 3 1 juillet, 5  et 1 0 août 183 5 d u 
journal). 

94 L e journa l annonc e l e 2 1 décembr e 180 0 qu ' "i l y  a  plusieur s décade s qu e toute s le s 
loges son t louées. " L e concer t es t décri t l e 31 décembre 180 0 :  "I l fau t avoi r v u l'Opéra , l e 
3 (nivôse) , pour s e faire un e idé e de l'éclat don t i l brilloit (sic) . Tout c e que Pari s renferm e 
en jeuness e e t e n beauté , s' y trouvai t réun i . . . U n coupo n d e log e a  ét é vend u 1  200 fr . 
Une dame avai t lou é pour c e seul jour un e garniture d e diamans (sic) , 60 louis. C'étai t un e 
fureur, i l fallait entendr e l e fameux Oratorio  d'Haydn. " Troi s planche s d e costume s furen t 
inspirées d e costume s "pri s dan s cett e brillant e réunion" . 
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Figure 2.1 0 Pla n d u quartie r o ù explosa , l e 2 4 décembr e 1800 , l a machin e infernale , 
destinée à  tue r Bonapart e alor s qu'i l s e rendai t à  l'Opéra . L e pla n marqu e l'endroi t d e 
l'explosion, à  l'angl e de s rue s Saint-Niçaise , Saint-Honor é e t Marceau . Sellèque , principa l 
fondateur d u journal , étai t domicili é a u n ° 38 9 de l a rue Marceau , prolongemen t d e l a ru e 
de Rohan . S a santé , déj à fragile , n e lu i accord a pa s l a forc e d e survivr e à  cett e explosion . 
L'Opéra, appel é Théâtre de s Arts e t de la République, se trouvait prè s de l'actuel bâtimen t 
annexe d e l a Bibliothèqu e Nationale , entr e l a ru e d e Richelieu , alor s ru e d e l a Loi , e t l a 
rue Helvétius , occupant l a moitié de l'espace long é par l a rue de Louvois et l a rue Rameau , 
alors appelé e ru e Lepelletier . L e sièg e d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  rest a a u coi n 
de l a ru e Helvétiu s e t d e l a ru e d e Louvois , d e févrie r à  juillet 1799 . Le 1 3 juillet 1799 , le s 
bureaux furen t transformé s no n loi n d e là , dan s l a ru e Montmartr e (voi r Fig . 2.13) . 
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Figure 2.1 1 Explosio n d e l a machin e infernale , ru e Saint-Niçaise , l e 2 4 décembr e 1800 . 
Sellèque, l'éditeur d u Journal  des  Dames et  des  Modes,  meur t de s suites de cette explosion , 
destinée à  attente r à  l a vi e d e Napoléo n Bonaparte . 

sortir pou r voi r e t écoute r l a représentation. I l quitta s i vite le s Tuileries qu e 
son escort e suivai t s a voitur e a u lie u d e la  précéder . Accompagn é d'u n seu l 
cavalier, son carrosse traversa en hâte l'étroit e ru e Saint-Niçaise et l e cavalier 
repoussa l e cheva l qu i tirai t la  charrett e ave c la  machin e infernale . C e fu t 
quelques instant s avan t l'explosion . Joséphine , s a fille  Hortense e t Caroline , 
la sœu r d e Napoléon , qu i s e rendaien t à  l'Opér a dan s u n carross e à  elles , 
échappèrent égalemen t à  l'explosion (Fig . 2.11) :  elles avaient quitt é l e Palais 
plus tard qu e prévu pou r un e questio n d e toilette.95 S i l'attentat épargn a le s 
Bonaparte, Sellèqu e fu t gravemen t atteint. 96 

9 5 "Pa r l e plus heureu x hasard , écri t Constant , premie r vale t d e chambre d e l'Empereur , 
les voiture s d e suite , qu i devaien t êtr e immédiatemen t derrièr e cell e d u Premie r Consul , 
se trouvaien t asse z loi n e n arrière , e t voic i pourquo i :  Mme Bonaparte , aprè s l e dîner , s e 
fit apporte r u n schal l pou r alle r à  l'Opéra ; lorsqu'o n l e lu i présentait , l e généra l Rap p e n 
critiqua gaiemen t l a couleu r e t l'engage a à  e n choisi r u n autre . Mm e Bonapart e défendi t 
son schall , et di t a u généra l qu'i l se connaissait autan t à  attaquer un e toilette qu'elle-mêm e 
à attaque r un e redoute. " (Cit é pa r l e journal l e 2 0 ma i 183 0 dan s u n compt e rend u de s 
Mémoires de  Constant;  voi r p . 256) . 

96 L'attentat , qu i fu t d'abor d attribu é au x Jacobins , fut , selo n certains , l'œuvre d'agent s 
royalistes qu i voyaien t leur s espoir s d'un e restauratio n monarchiqu e ruiné s pa r l a ruptur e 
définitive d e Bonapart e ave c Loui s XVIII. Bonaparte fit  déporte r 13 0 jacobin s e t e n fi t 
exécuter un e vingtaine , avan t d e découvri r qu'i l avai t ét é l a cibl e d e l'oppositio n contre -
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Suite à  l'explosion , l'éditeu r d u journal , toujour s pri s d e panique , tomb a 
dans un e surexcitatio n fébril e e t n e voulu t plu s rie n croir e d e c e qu'o n lu i 
rapportait. I l s'imagin a qu e l e premie r Consu l avai t pér i dan s l'attenta t e t 
qu'on lui cachait, par égard pour sa maladie, cette catastrophe nationale. Per -
suadé que le gouvernement étai t retombé aux mains des anarchistes et que les 
terroristes allaien t reprendr e l e pouvoir, i l rêvait d e comités révolutionnaires , 
de prisons e t d'échafauds , pensan t à  chaque instan t qu'o n venai t l e cherche r 
pour l e conduir e e n prison . Quan d l e froi d d e l'hive r repri t quelque s jour s 
plus tard , u n ven t glacia l pénétr a pa r le s fenêtre s provisoiremen t réparées . 
Emporté pa r se s idée s sinistres , i l sombr a dan s l e délire . L e premie r janvie r 
1801, selon son acte de décès " à onze heures du soir" , Sellèqu e mourut d'un e 
commotion cérébrale , à  l'âge d e trente-troi s ans. 97 

La Mésangèr e du t alor s continue r seu l l'éditio n d u périodique , ca r Mm e 
Clément-Hémery annonç a vouloi r suivr e so n mari , u n officie r d e l'armée , 
à l'îl e d'Elbe . L a situatio n s'amélior a e n 180 4 seulement , lorsqu'i l eu t d e 
nouveau un collaborateur qu i lui fournissait pou r chaqu e numéro une page et 
demie de s hui t page s d e texte. 98 Etan t don c l'uniqu e responsabl e d u maga -
zine, i l devai t avoi r de s connaissance s trè s variée s :  "Poète , naturaliste , phi -
losophe, historien , i l avai t répons e à  tout," not e l e Bulletin  ...  de  l  Anjou." 
L'ancien abb é du t auss i s e charge r seu l d e l a publicatio n de s quatr e série s 
de gravure s au x titre s Modes  et  Manières  du  Jour,  Costumes  de  Théâtre, 
Vues de  Paris  e t Le  Bon  Genre.  Pa r ailleurs , de s entreprise s d e c e genre e n 
ce débu t d u XIXe siècl e avaien t souven t u n seu l responsabl e plei n d e verv e 
et d'esprit. 100 Quelque s collègue s s e trouvan t dan s un e situatio n semblabl e 
étaient de s abbé s reconverti s sou s la  contraint e de s événement s comm e L a 
Mésangère, tel s l'abb é Félet z rédacteu r d u Journal  des  Débats  e n 1814 , e t 
l'abbé Gallai s journalist e a u Journal  de  Paris. 101 Honor é d e Balza c a  auss i 

révolutionnaire (M . d e Saint-Hilaire , Nouveaux  souvenirs  intimes  du  temps  de  l'Empire, 
Paris 1840 , p. 42, et J . Thiry , La  Machine  infernale,  Pari s 1952) . Les ennemis de Bonapart e 
présumaient qu e Bonaparte avai t mi s en scène cet attenta t lui-mêm e car i l en résultait pou r 
lui plusieur s avantage s (voi r l'articl e d e ma i 181 4 d u Journal  des  Luxus  und  der  Moden, 
pp. 267-285) . 

97 Arch . d e Paris , act e d e décès , 1 3 nivôse a n 9 , n° 269 , puis Journal  de  Paris,  4  janvier 
1801, pp . 689-690 , e t M . Tourneux , Bibliographie  de  l'histoire  de  Paris  . . . ,  Paris , t . 3 , 
1900, p . 931 . La mèr e d e Sellèqu e fu t Mari e Ann e Sellèque , né e Frère , veuv e d'u n fermie r 
de province , mèr e d e cin q enfant s e t mort e l e 1 5 octobr e 181 5 (Arch . départ . d'Eure -
et-Loir). L a deuxièm e femm e d e Sellèqu e fu t probablemen t l a dam e Sellèqu e mentionné e 
dans l' Almanach du  Commerce  d e L a Tynn a d e l'a n XII (1803/1804), comm e étan t un e 
marchande d e mod e tenan t boutiqu e ru e d e l a Loi , a u numér o 1264 . 

98 Arch . Mun . d e Baug é :  lettre d e L a Mésangèr e d u 2 5 mars 1804 . 
99 Bulletin  ...de  l'Anjou,  1859/60 , p . 132 . 

100 Su r le s éditeurs qu i étaien t à  eux seuls responsables d'u n journal , voi r G . L e Poitevin , 
La Liberté  de  la  presse 1789-1885,  Pari s 1901 , pp. 14/15 . 

101 H . Castille , Les  Journaux  et  les  journalistes sous  la  Restauration,  Pari s 1858 , p . 48 . 
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observé des similitudes entre l'abbé du XVIIIe et le journaliste du XIXe siècle : 
tous deux personnages influents e t insaisissables, évoluant dans la société sans 
posséder d'attaches , mai s partou t che z eux . 

La société parisienn e avai t pa r ailleur s l'habitud e qu e le s abbés soien t le s 
arbitres de  Vélégance dans le s salons mondains . Sou s l'Ancie n Régim e e t a u 
début d e la Révolution, les jeunes femmes désireuses de plaire avaient souven t 
choisi comm e juges e n matièr e d e mod e de s ecclésiastique s qu i s'habillaien t 
avec recherche. 102 Attir é comm e eu x pa r le s plaisir s laïques , L a Mésangèr e 
avait suffisammen t d e ténacit é pou r assure r u n succè s durabl e à  so n Jour-
nal des  Dames  et  des  Modes. 103 A  la longue , i l le transforma e n la  meilleur e 
chronique d e l'élégance d e son époque e t e n l'un de s magazines littéraire s le s 
plus prisé s d e Franc e e t d u mond e civilisé . 

2.5 U n ancien prêtre , éditeur d e publications sur les 
modes et coutumes :  Pierre de La Mésangère 

Dès 1801 , l'entreprise connu t u n esso r te l qu e L a Mésangèr e pu t écrir e à  u n 
ami en décembre 180 1 : "Avec ce journal, je suis dans une grande aisance." 104 

Il avai t e n effe t toute s le s qualités requise s pou r réussi r dan s l'éditio n d e pu -
blications su r le s mode s e t coutume s :  des talent s d'écrivai n e t d e journa -
liste, une attirance pou r l'histoir e de s mœurs, un intérê t d e collectionneur e n 
matière d'élégance , san s oublie r u n gran d sen s de s affaires . Se s antécédent s 
et so n éducatio n l e prédestinaien t à  cett e fonction . Bourgeoi s fortunés , lu i 
et se s parent s étaien t trè s estimés . Dan s la  famill e o n trouv e de s médecins , 

102 Pou r preuv e un tableau d e Fragonard qu i présente un jeune abbé invité à se prononce r 
sur l a mode. Voir aussi un articl e et un e gravure publiés le 21 octobre 178 9 dans l e Magasin 
des Modes  Nouvelles  o ù l'o n voi t u n jeun e abb é qu i s'adonn e "a u dési r d e plaire" . L e 
journal affirm e qu e le s collègue s d u prêtr e sont , comm e lui , coquets , voir e affecté s "dan s 
leur mis e e t dan s leu r maintien. " L a gravur e accompagnan t ce t articl e es t reproduit e dan s 
Annemarie Kleinert , M O D E UN D POLITI K . . . 1789-1793 , Waffen-  und  Kostûmkunde, 
1989, pp . 24-38 . 

103 Cett e ténacit é e t c e vœu d e continuer quo i qu'i l e n soi t son t exprimé s dan s un e lettr e 
écrite pa r L a Mésangère l e 22 janvier 1807 , à l'occasion d e la mor t d e son père . Etant alor s 
obligé d e s'occupe r d'affaire s à  Baugé , i l écri t à  so n avoca t d e Baug é :  "L e maintie n d e 
mon établissement est , comparativemen t au x fonds patrimoines , obje t d e telle importance , 
et j 'a i tan t à  cœu r d e fair e u n seu l voyag e à  Baugé , qu e j e serai s bie n ais e d e savoi r a u 
juste c e qu e j 'aurai à  y  traiter. " (Arch . Mun . d e Baugé) . 

104 Arch . Mun . d e Baugé , Fond s Hargue s d e Marande , lettr e à  Françoi s Desvignes . 
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des apothicaires , de s ecclésiastiques e t des juristes.105 Plusieur s demeures , 
fermes et terres dans les départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire leu r 
appartenaient.106 

Chez les historiens, l e nom, les prénoms, les date e t lieu de naissance de 
La Mésangèr e ains i qu e les endroits o ù il reçut s a formation on t été sujets 
à controverses . Comm e no m on trouve L e Bouc de la Mésangère ou Le Bou x 
de l a Mésangère (act e d e baptême) o u simplement d e La Mésangère o u L a 
Mésangère ou encore Lamésangère en un seul mot. L'utilisation de la particule 
pour l e nom vari e selo n le s sources.107 Comm e prénoms , on lit parfois Pierr e 
Joseph o u Pierre Josep h Antoin e o u encore Pierr e Antoine , c e qui posa un 
problème lor s du procès de ses héritiers (voi r p . 189) . Cette erreu r s'expliqu e 
par l e fait qu e l'éditeur d u Journal  des  Dames avai t u n frère aîn é don t les 
prénoms e t la date de naissance étaien t trè s proches . Celui-c i naqui t l e ven-
dredi 1 er juin 1759 , comme lui à Pontigné, département du Maine-et-Loire, et 
il portait le s prénoms de Pierre Joseph . Lui-mêm e naquit deu x ans plus tard , 
le 23 juin 1761 , et il fut baptisé de s prénoms de Pierre Josep h Antoine. 108 Le 

105 L e g r a n c [ _ p e r e pa terne l exerçai t l a médecin e a u Lude , aprè s avoi r fai t se s é tude s à 
la facult é d e Montpell ier , d e hau t e renommée . L e grand-père maternel , M . Bure t , prévô t 
du Morier , avai t mêm e publi é un e pe t i t e brochur e (L a Mésangèr e a  v u ce t t e brochur e l a 
première foi s à  l 'occasio n d e l a mor t d e son père, e n décembr e 180 6 : le t t re d u 1 9 janvier 
1817 écrit e pa r La Mésangère à  so n avocat d e Baugé ; Arch . Mun . de Baugé) . 

106 L a plus importante étai t l e domaine de s Brosses à Saint-Martin d'Arc é prè s de Baugé, 
composé d'une maiso n de maître et de deux fermes , héritag e paterne l du côté de la grand-
mère de La Mésangère. D'autre s terre s e t demeures en leur possessio n s e trouvaient dan s 
le Baugeois à  Fontaine-Milon, Pontigné , Lasse , encore à  Baugé et Le Vieil Baugé , au Lude 
et dan s l a région, à  Coulongé , Luché-Pring é e t Aubigné . Voi r Arch . Mun . d e Baugé. 

107 L e père d e La Mésangèr e sign e l'act e d e baptêm e d e so n fils  avec  particule . L a 
Mésangère lui-même signe ses lettres sans  particule , parfois L e Bouc La Mésangère, parfoi s 
seulement L a Mésangère. Le dossier établ i par le juge de paix aprè s la mort d u journalist e 
l'appelle, sans  particule , Pierr e Josep h Lebou x Lamésangère . L e journal cit e so n nom de 
1801 à 1803 comme "l e citoyen Lamésangère" , de 1804 à 1833 sans  particul e La Mésangère 
et d e 1834 à 183 7 parfois avec,  parfois sans  particule . En 1838 et 1839 , on y lit "fond é par 
M. de la Mésangère". Le s ennemis de l'éditeur on t bien sûr laissé de côté la particule, par 
exemple u n rédacteur d e La Mode e n février 1831 , tandis qu e ses admirateurs, don t u n 
rédacteur d e La Nouveauté e n 1830 , utilisaien t l a particule. Balza c cit e l'éditeu r avec  et 
sans particul e :  dans le manuscrit d u T R A I T É D E L A VIE ÉLÉGANT E et dan s GAVARNI , tou s 
deux d e 1830, avec  particule , dan s l a première versio n d e la MONOGRAPHI E D E LA VI E 
PARISIENNE d e 184 2 et dan s L E T H É Â T RE COMM E I L EST de 184 7 sans  particule . Quérar d 
note :  "nom nobil." (Les  Supercheries  littéraires. .., t . II, p. 635). Pour le s différentes façon s 
d'épeler l e nom d e La Mésangère, voi r p . 189 . 

108 Dan s le s articles su r La Mésangère cité s à  l'annexe , p . 332, i l y a une grand e confu -
sion quan t au x prénoms e t date s d e naissance de s deux frères . Célesti n Por t (Diction-
naire ...  biographique  du  Maine-et-Loire, Paris , Anger s 1876 ) fu t le premier à  être exac t 
quant a u lieu de naissance. Le Grand Larousse  e t Gaudriault (Répertoire  . . . ,  p. 229), qui 
se basen t su r l'acte d e baptême du frère aîné , se trompent e n identifiant l'éditeu r ave c lui. 
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frère aîn é est-i l mor t prématurément ? Faut e d'un act e de décès, on ne le sait 
pas, mai s dan s les lettres de l'éditeur i l n'est jamai s questio n de ce frère.109 

Le pèr e d e l'éditeur , licenci é e s loi s e t portan t l e nom emphatique de 
Pierre-Joseph L e Boux Sieu r d e La Mésangère, fu t magistra t dan s l a com-
mune de Pontigné, paroisse près d'Angers. Lui et sa femme Catherine Claude , 
née Saully, originaire du Lude , département d e la Sarthe,110 habitaien t un pe-
tit châtea u su r une terr e dénommé e "L a Motte" , résidenc e de sa famille, 111 

où naquiren t le s deux fils et, le 19 septembre 1762 , une fill e prénommé e Ca-
therine Mari e (cett e dernièr e allai t mouri r l e 24 décembre 1826) . 

Après avoi r fai t se s études primaire s à  Pontigné, Pierr e Josep h Antoin e 
entra dans un collège dirigé par un e société savante et religieuse. Il s'agit pro -
bablement d u collège de l'Oratoire d'Angers , mai s peut-êtr e auss i de l'école 
de La Flèche, au moins provisoirement. 112 A  la fin de ses études, il prononça, 
le 2  septembre 1784 , les vœux ecclésiastiques 113 auprè s d e la Congrégation 
des Pères  de  la Doctrine chrétienne. 114 I l fut ordonné prêtr e a u Mans l e 23 

109 Pou r plu s de détails su r sa famille, voi r Annemari e Kleinert , U N PRÊTR E FLÉCHOI S 
DEVENU AUTEUR , ÉDITEU R E T JOURNALIST E :  PIERR E L A MÉSANGÈR E ( 1 7 6 1 - 1 8 3 1 ) , 
Cahier Fléchois,  1998 , pp . 28-53. L'articl e présent e e n annex e un e retranscription de s 
actes d e baptêm e de s deux frères , établi s l e lendemai n d e leu r naissance , déposé s aux 
Archives départ , à  Angers (registre s paroissiaux de la commune de Pontigné), avec mentio n 
des parrain s e t marraines . Le s parrain e t marrain e d e l'éditeur étaien t Josep h Bineteau , 
qualifié d e "bourgeois " demeuran t au Lude et la demoiselle Marie Le Boux de la Mésangère, 
demeurant à  Sain t Marti n d'Arcé , lie u d u baptême. O n trouve dan s ce s actes encor e le 
nom de la grand-mère :  Marie de La Mésangère, né e Buret , e t celui d'un oncl e :  Antoine Le 
Boux de La Mésangère, "maîtr e e s arts e t clerc tonsuré" , don c ecclésiastiqu e comm e plu s 
tard so n neveu , enfi n celu i d'un e cousin e du côté materne l qu i s'appelai t Louis e Cheneau , 
fille de René e Cheneau , épous e Saully . 

110 L a mère meur t l e 31 janvier 1800 . 
111 L a terre d e La Motte, situé e entr e Pontign é e t Baugé , prè s d u petit bour g d e Saint 

Martin d'Arcé , es t mentionnée par le Catalogue du  Cabinet de  feu M. la Mésangère, Pari s 
1831, p . 5. Le petit châtea u exist e toujour s (voi r un e esquiss e de la région à  la p. 332) . 

112 F . Marchant d e Burbure (Essais  historiques  sur  ... le  collège de  La Flèche, Anger s 
1803), Mongi n d e Montrol (dan s Mémoires  . . . )  et l e Catalogue  du  Cabinet  de  feu M. 
la Mésangère  prétenden t qu e La Mésangère reçu t so n éducation à  La Flèche. L a Biogra-
phie universelle  d e Michaud, l e livre d e Jules Clèr e (Histoire  de  l'école de  La Flèche, La 
Flèche 1853) , la Nouvelle biographie  générale  d e Firmin Didot , le Bulletin historique  . . . de 
1859/60, C . Por t (Dictionnaire...),  A.  Beli n (L ' INSTRUCTIO N PUBLIQU E À  LA FLÈCH E 
EN 1791-1792 , dan s :  La Révolution dans  le  Maine, 1936 ) et R. Houlier (p . 306) affirmen t 
qu'il fit ses études à  l'Oratoire d'Angers . 

113 Su r cette date , voi r A . Belin , p . 141. 
114 L a Congrégation,  un e confréri e réunissan t de s prêtre s e t des laïques qui enseignaient 

à l'origin e surtou t l e catéchisme au x enfants e t au x ouvriers, avai t ét é fondée e n 156 0 
en Itali e pa r un gentilhomme milanais , Marc o de Sadis Cusani . Ver s 1600 , pou r évite r la 
propagation du calvinisme, l'ordre s'install a e n France. Mené par Césa r de Bus, on appelait 
alors se s membres le s Pères séculiers  de  la Doctrine chrétienne  o u simplement le s Pères 
doctrinaires. Ennemi s des huguenots, les doctrinaires  obtinren t bientô t pa r patentes royale s 
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septembre 178 6 et devin t titulair e d e la chapelle Saint-Jea n de s Moricaux a u 
Lude. Quelqu e temp s après , i l obtin t u n post e d e professeu r a u collèg e d e 
La Flèche , dirig é pa r le s Doctrinaires. 115 I l y  enseign a l a philosophi e e t le s 
belles-lettres jusqu'en 1793 , d'abord e n class e d e troisième, pui s en classe d e 
terminale.116 A  l'époque, l'écol e de La Flèche faisait parti e des établissement s 
destinés à  forme r le s jeunes gentilshomme s e t fil s d e riche s bourgeois , dési -
reux d'entre r dan s le s ordres , l a magistratur e o u l'armée . Plusieur s grand s 
écrivains français d u XIXe siècle reçurent leu r éducation dans ce type de lycée 
réputé. Ren é Descarte s fu t dè s 160 4 un de s premier s élève s du collèg e de L a 
Flèche. Aujourd'hui , l'établissemen t es t surtou t conn u comm e prytanée. 117 

Ordonné prêtre , La Mésangère fu t confront é e n 179 1 aux difficultés résul -
tant d e l a réforme d u clerg é décrété e pa r la  Révolution . Pou r pouvoi r conti -
nuer à  enseigner , le s confrères d e so n ordr e duren t prête r sermen t à  l a cons -
titution civil e d u clerg é qu i régissai t l e clerg é séculie r selo n le s norme s d e 
l'organisation de s fonctionnaire s d e l'Etat . E n pratique , cel a voulai t dir e 
paiement pa r l'Etat , diminutio n d u pouvoi r d u Pap e su r le s membre s d e 
son Eglis e e t laïcisatio n de s prêtres . Quan d un e délégatio n de s Doctrinaire s 
se présent a e n 179 1 pou r prête r serment , L a Mésangèr e n e s e joigni t pa s 

le droi t d'ouvri r de s collège s e t d'enseigne r le s lettres , l a philosophi e e t l a théologie . L a 
fusion d e l'ordr e françai s e t d e l'ordr e italie n eu t lie u e n 1747 . Les 2 6 écoles e t 1 5 maison s 
françaises d e la Congrégation  disparuren t sou s l a Révolution. L a grande bibliothèqu e d e l a 
Doctrine chrétienne,  ouvert e à  Pari s e n 171 8 e t contenan t enviro n ving t mill e volumes , a 
continué d'existe r jusqu'au XIXe siècle . Aujourd'hui, l'ordr e subsist e à  Rome (Dictionnaire 
de spiritualité,  pp . 1501-1512 , e t Jea n d e Viguerie , Une  Œuvre  d'éducation  sous  l'Ancien 
Régime. Les  Pères  de  la  Doctrine chrétienne  en  France  et  en  Italie  1592-1792,  Pari s 197 6 : 
le collège d e L a Flèch e y  es t cité , mai s L a Mésangèr e n'es t pa s mentionné) . 

115 R . Houlier , P I E R R E - A N T O I N E LEBOU C . . . , Académie  des  Sciences  . .. d'Angers,  t . 
X, 1987-88, p . 306 . 

ne "L' excellence d e so n enseignement , so n aménit é attirèren t à  se s cour s d e nombreu x 
élèves", écri t l'auteu r anonym e d u Bulletin  historique  ...  de  l'Anjou  d e 1859/60 , p . 129 . 

117 L e collèg e d e L a Flèche , fond é pa r Henr i IV en 1603 , fu t confi é e n ma i 177 6 à  l a 
direction de s Pères  de  la  Doctrine  chrétienne  qu i entendaien t y  asseoi r leu r réputatio n d e 
congrégation enseignante . I l étai t affili é à  l'Universit é d'Angers . E n 1786 , l'école avai t 32 2 
pensionnaires, 13 3 externes e t 5 7 boursiers . L e collèg e avai t un e cinquantain e d e maître s 
et l e service étai t assur é pa r cin q sœur s e t 5 2 domestiques . L'éducatio n qu i étai t gratuite , 
comprenait outr e le s matière s habituelle s comm e l'écriture , le s mathématique s e t l e latin , 
la danse, l'escrime, l e violon, la clarinette, l a musique vocale, l'allemand, l'italie n e t l e droit . 
Le pensionna t coûtai t 70 0 livre s pa r an . Le s principau x revenu s consistaien t e n bénéfice s 
provenant d e diverses abbayes . Le s événements d e 179 2 amenèren t un e désaffectio n rapid e 
des professeurs e t de s élèves. En décembr e 1793 , l'école devin t u n de s théâtres d e la guerr e 
vendéenne. Ell e fut transformé e provisoiremen t e n hôpita l militaire . L e collège fut réouver t 
en 1797 . Napoléo n y  plaç a l e Prytané e militair e e n 180 8 (F . Marchan t d e Burbure , pp . 
320-327; J . Clère , pp . 234-236 ; R . Digard , Historique  sommaire  de  la  maison  d'éducation 
de La  Flèche,  L a Flèch e 190 0 (manuscrit) ; A . Belin , p . 141 ; et M . Compère/D . Julia , Les 
Collèges français  16 e -  18 e siècles,  1984 , t . 2 , pp. 380-391) . L e roman d'Honor é d e Balzac , 
Louis Lambert,  décri t l a vi e dan s u n établissemen t d e c e genre . 
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à eux , sign e san s dout e d e so n mépri s pou r la  nouvell e constitutio n e t d e s a 
loyauté enver s l'Eglise. 118 

Bientôt le s serment s répété s n e suffiren t plu s à  l'assemblé e national e 
constituante. Les comités révolutionnaires continuan t à  voir dans l'Eglise un e 
force dangereuse , il s décidèrent l a suppression d e toute institutio n religieus e 
et don c auss i d e celle de L a Flèche . L a Mésangère , charg é d e la direction d u 
pensionnat e n 179 2 et du poste de supérieur du collège en 1793 , dut congédie r 
la centain e d'élève s encor e présents . E n septembr e 1793 , i l confi a le s orphe -
lins e t le s enfant s don t le s parent s étaien t prisonnier s o u émigré s à  so n am i 
Brossier, propriétair e d'un e petit e pensio n e n fac e d e l a chapell e d u collèg e 
de L a Flèche. 119 Lui-même , alor s âg é d e 3 2 an s e t n e recevan t depui s 179 2 
qu'une petit e pensio n d e 16 0 livres pa r an , pri t l e part i d'entame r un e nou -
velle carrièr e à  Paris . "J e sui s . . . san s ressources , oblig é d'alle r m'e n crée r 
à Paris" , confia-t-i l à  se s élèves dan s so n allocutio n d'adieu. 120 I l aurai t cer -
tainement continu é à  professe r l a philosophi e e t le s lettre s s i l a Révolutio n 
n'avait pa s ferm é l e collège. 

Ses début s d e laï c à  Pari s furen t plu s aisés  pou r L a Mésangèr e qu e pou r 
certains d e se s ancien s collègue s parc e qu'i l s'étai t déj à entraîn é avan t l a 
Révolution à  un e activit é autr e qu e cell e d'u n homm e puremen t vou é à  se s 
devoirs. Cett e activit é étai t cell e d'écrivain . So n premie r manuscrit , jamai s 
imprimé, intitul é Fruit  de  mes  lectures,  fu t rédig é e n 178 8 e t 1789. 121 So n 
premier livr e paru t ver s 1790 , un volumineu x "tablea u pittoresqu e e t mora l 
de la Capitale" d e 604 pages, sous le titre Le  Voyageur  à Paris.122 So n œuvr e 

118 R . Digar d (p . 266 ) not e à  c e propo s :  "A u suje t d u sermen t d e janvie r 179 1 . . . l e 
corps de s Doctrinaire s fu t représent é pa r Villar , so n supérieur , à  l a tête d e six autre s (san s 
La Mésangère ) . . . L e 2 6 septembr e 179 2 . . . le s ci-devan t doctrinaire s . . . (prêtèrent ) 
une second e foi s . . . l e sermen t d e fidèle  instituteur. " Voi r auss i A . Belin , p . 14 0 e t M . 
Compère/D. Julia , p . 387 . 

119 L e 1 8 aoû t 1792 , u n décre t ayan t ordonn é l'abolitio n définitiv e de s congrégation s 
séculières vouée s à  l'enseignemen t (Dictionnaire  de  spiritualité,  p . 1511) , le s autorité s 
signèrent l e 8  mar s 179 3 u n documen t qu i décid a l a fermetur e d e l'Ecol e d e L a Flèche . 
"Averties pa r l e principal , le s famille s s'empressèren t d e reprendr e leur s enfants ; mai s 
comme plusieur s étaien t orphelins , l e pèr e L a Mésangèr e le s confia , avan t d e parti r pou r 
Paris, à  M . Brossie r . . . " (Ch . d e Montzey , Histoire  de  La  Flèche  et  de  ses  seigneurs, 
2? période 1589-1789,  1889 , p . 184) . 

120 J . Clère , Histoire  de  l'Ecole  de  La  Flèche,  L a Flèch e 1853 , p. 235 . 
121 L e manuscri t fu t vend u 9  franc s e n 183 1 (Catalogue  des  livres  ...de  feu  M.  de  La 

Mésangère, Pari s 1831 , n° 1146) . 
122 L a date précise de la première édition en deux tomes de l'ouvrage n'es t pa s connue. O n 

sait qu'i l fu t rédig é avan t l a Géographie  . . . delà  France  qui paru t e n 1791 . Nous avon s v u 
la deuxième édition , publié e anonymemen t e n 1797 , qui est un e édition augmenté e e n troi s 
tomes, réunissan t d e petit s article s à  l a manièr e d u Tableau  de  Paris  d e Loui s Sébastie n 
Mercier, par u e n 178 1 e t vend u ave c succès . C'es t un e sort e d e dictionnair e qu i décrit , 
par ordr e alphabétiqu e e t su r u n to n souven t humoristiqu e e t asse z badin , diver s sujet s 
importants pou r l'histoir e parisienn e :  tome 1  les mot s portan t d e A  à  Hôtel  de  Richelieu 
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suivante, publiée anonymement e n quatre gros volumes en 179 1 à Angers, fu t 
une étud e d e l a nouvell e divisio n d u territoir e françai s e n 8 3 département s 
intitulée Géographie  . .. de  la France. L'imprimeur, u n certain M. Pavie habi-
tant Angers , l a présenta à  l'assemblée national e l e 29 juillet 1791 , où l'on ac -
cueillit le s quatre tome s ave c applaudissements. 123 L'ouvrag e connu t quatr e 
éditions successive s e t fu t tradui t e n alleman d e n 1795 . L a Mésangèr e n' a 
signé qu e l a quatrième éditio n d e l'ouvrage , publié e e n 1796 . 

Dès son arrivée à  Paris, l'ancien abb é repri t se s activités d'écrivain . Profi -
tant d e ses expériences comm e professeu r à  La Flèche , i l fit  d'abord paraîtr e 
à Paris , e n 1794 , u n ouvrag e pédagogiqu e ave c gravure s su r "le s partie s 
des science s qu i peuven t êtr e saisie s pa r de s enfans". 124 I l rédige a jusqu'e n 
1797, momen t d e l a fondatio n d u Journal  des  Dames,  encor e u n ouvrag e 
intitulé Histoire  naturelle  des  Quadrupèdes  et  des  Reptiles,  qu i connu t troi s 
réimpressions e t égalemen t un e traduction e n allemand. I l augmenta auss i de 
plusieurs volume s se s publications parue s avan t so n installatio n à  Paris . 

A côté de ce travail d'auteur, i l devint e n 1797 membre du Lycée  des  Arts, 
établissement fond é e n 179 2 qui remplissai t l e vide qu'avai t entraîn é l a sup -
pression des académies lors de la Révolution. O n y donnait de s cours gratuit s 
pour l e gran d publi c e t o n distribuai t de s pri x au x auteur s d e découverte s 
dans le s art s e t sciences . L a cotisatio n annuell e au x réunion s s'élevai t à  15 0 
francs.125 I l finit  donc par sorti r d e la clandestinité aprè s avoi r crain t quelqu e 
temps le s persécutions auxquelle s l'avai t expos é son ancienn e affiliatio n à  un 
ordre religieux . 

Tout cec i montre comment l'ancie n abb é devint bientô t un e autorité à  Pa-
ris, mai s san s fortun e ca r se s publication s e t cour s a u Lycée  des  Arts  n e lu i 

(176 p.) ; tom e 2  le s sujet s Hôtel  de  Savoie  à  Place  de  l'Estrapade  (18 0 p.) ; e t tom e 3  le s 
désignations Place  Gatine  à  Waux-Hall  d'Eté  (24 8 p.). La Mésangère préparai t u n 4 e tom e 
jamais par u (voi r auss i p . 330) . 

123 P . Dupont , Histoire  de  l'imprimerie,  Pari s 1854 , t . II, p. 599 . 
124 E n janvier 1794 , les comités révolutionnaire s avaien t institu é u n concour s portan t su r 

la rédactio n d e livre s à  adresse r au x éducateur s e t instituteur s e t au x enfant s e n âg e d e 
fréquenter l'écol e primaire . L a Nouvelle  bibliothèque  des  enfants  d e L a Mésangèr e paraî t 
juste a u momen t d e c e concours . Voi r l a mentio n d e l'ouvrag e dan s u n catalogu e d'un e 
exposition organisé e à  Montreuil , e n 1988/89 , pa r Isabell e Havelang e e t Ségolèn e L e Me n 
sous l e titr e Le  Magasin  des  enfants,  p . 114 . 

125 L'affiliatio n d e La Mésangèr e a u Lycée  des  Arts  es t attesté e pa r L'Annuaire  du  Lycée 
des Arts,  a n VI (1797/98). Su r 26 3 numéro s donné s au x membres , so n no m figure  a u 
numéro 150 . L'éditio n d e 180 5 d e ce t Annuair e n e présent e plu s so n nom . L a Mésangèr e 
décrit ce t établissement d e la façon suivant e :  "Société composée de littérateurs e t d'artiste s 
(qui) tien t se s séances dans l a partie méridional e d u cirque , au jardin d u Palai s Royal , tou s 
les septidi s d e chaqu e décade , à  sep t heure s d u soi r . . . L a lectur e d e quelque s morceau x 
de littératur e e t de s concert s placen t l'agrémen t à  côt é d e l'instruction , dan s l a séanc e 
publique d u trentièm e jour d e chaque mois , onze heures e t demi e du matin. " (Le  Voyageur 
à Paris,  t . 2) . 
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rapportaient pa s de quo i vivre . Voulan t à  tou t pri x êtr e indépendan t d e 
ses parent s qu i vivaient dan s l'aisance, 126 i l dut occuper provisoiremen t des 
postes mineurs mais rémunérés qui lui permettaient a u moins un train de vie 
modeste :  il était portefai x pou r le s voyageurs de s diligences e t donnai t des 
leçons d e latin à  quelque s jeune s gen s d e son quartier.127 I l étai t don c ins -
tituteur, auteu r e t journalier avan t d'entreprendr e ave c Sellèqu e l a créatio n 
du Journal  des  Dames. 

Plus tard , e n dépi t d e ses occupations auprè s d u périodique , i l ne re-
nonça jamais tou t à  fait à  ses visées littéraires . Au total, i l publia hui t livres , 
dont certain s e n plusieurs édition s e t traduit s e n allemand, ains i que quan-
tité de commentaires et légendes pour les dix-huit série s de planches de mode. 
Plusieurs gros manuscrits restèren t inachevés . Véritables mines de renseigne-
ments, le s textes d e l'abbé s e révèlent plein s d'espri t e t fon t parfoi s preuv e 
d'un comiqu e subtil , comm e dan s sa série satirique Le  Bon Genre,  éditée de 
1800 à  1822 . Jule s Jani n not e qu'i l savai t manie r l a plume , prévoi r e t fas -
ciner san s tou r d e force dan s so n style.128 Bref , tou t a u long de sa carrière, 
ce religieu x fu t u n homm e au x multiples talents , don t celu i d e communi -
quer à  ses lecteurs l e plaisir de l'écriture. E n même temps , i l fut un amateur 
déclaré des belles-lettres e t un bibliophile qu i remplissait s a bibliothèque de 
volumes précieux. 129 

Un grand nombr e de textes écrit s ou édités par La Mésangère témoignen t 
de sa sensibilité toute particulière pour le s us et coutumes. Dans Le Voyageur 
à Paris,  i l s'extasie su r la richesse d'un e collectio n d e gravures d e mode au 
Cabinet de s Estampes d u Roi tout e n recommandant au x lecteurs le s bou-
tiques d e certaines marchande s d e mode e t en assurant qu ' "i l n'y a rien de 
plus coque t qu e la manière actuell e d e retrousser un e robe longue" . L e lan-
gage d e la mode es t commenté :  breloques, chiffons , coiffur e à  la paysanne , 
cravates, culotte étroite , éventails , fichus, perruque blonde , vertugadins . . . I l 

126 Le s rapports entr e lu i et so n père étaien t tendu s jusqu' à l a mor t d e ce dernie r e n 
1806 :  "Je renonce à  faire jamais aucun e demande à  mon père" , peut-on lir e dans plusieur s 
lettres (Arch . Mun . de Baugé) . L e 25 octobre 1804 , La Mésangère , vex é d e c e que sa 
sœur fû t privilégiée , écrivi t à  Desvigne s :  "Le s circonstances m'on t éloign é d e mon père, 
de manièr e à  ne rien fair e qu i lui soit agréable. " E t mêm e aprè s l a mort d e celui-ci, i l ne 
tint pa s beaucoup au x propriétés paternelles , écrivan t souven t à  son avocat qu i gérait ces 
propriétés qu'i l n e voulait plu s "entendr e parle r d e ces misères". 

127 Voi r l e Bulletin ...  de  l'Anjou d e 1859/60, p . 130 , puis C . Port, Dictionnaire  . . . du 
Maine-et-Loire, p . 667 , e t R . Houlier , P IERRE-ANTOIN E LEBOU C . . . , p . 307 . 

128 J . Janin , Histoire  de  la littérature dramatique,  t . III, p. 55 . 
129 I I y amassai t de s livres d e poésie , chansons , roman s français , grecs , italien s e t alle -

mands, critiques anciens et modernes, contes , nouvelles, drames, histoires comiques , fables , 
apologies, enfi n un e centaine d'ouvrage s utile s pou r bie n écrir e e t comprendr e ceu x qui 
écrivent, tel s le s Principes  généraux  de  littérature  et  de  grammaire, de s dictionnaires d e 
langues ou des titres d e rhétorique (Catalogue  des  livres ...  de  feu M.  de  La Mésangère). 
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s'en ser t plus tard dan s les articles pour l e Journal des  Dames. L e premier vo-
lume de sa Vie  privée des  Français, mis sous presse en 1797 , est une tentativ e 
supplémentaire dan s c e sen s (i l s'agi t d'u n ouvrag e contenan t de s gravures , 
de mod e ave c commentaires) . E n 1821 , son Dictionnaire  des  proverbes  fai t 
maintes incursion s dan s l'histoir e de s coutumes e t costumes . Enfin , so n Dic-
tionnaire du  luxe  et se s Recherches  sur  les  moeurs,  destiné s à  paraîtr e dan s 
les années 1830 , sont de s collections d'article s consacré s a u mêm e sujet . 

Les lien s entr e l a langu e e t l a mode , pui s entr e l'histoir e e t l a mode , 
constituaient e n effe t le s thème s d e prédilectio n d e ce t ancie n prêtre . I l e n 
tirait part i dan s so n journal , pa r exempl e dan s l'articl e intitul é "Origines " 
qui explique l e 10 mai 182 9 entre autres l'origine d u tissu de linon :  "Le linon 
est un e toil e d e lin très fin.  Le lin nous es t ven u de s bords d u Nil , dont i l est 
l'anagramme." E n outre , i l était suffisammen t perspicac e pou r pressenti r le s 
tendances esthétique s qu i allaien t s'impose r e t pou r savoi r distingue r entr e 
mode éphémèr e e t styl e susceptibl e d e durer . "I l avai t l e goût , i l avai t l'ins -
tinct d e l'habillement , i l e n avai t l'inspiratio n à  l a folie" , écri t Jule s Jani n 
(p. 56) . "Rie n n e l'étonnait , n i le s excès , n i le s habit s Spartiates. " Souven t 
La Mésangèr e mi t e n gard e contr e le s bizarrerie s d'un e mod e particulière , 
affectionnant l e ton intim e d'u n entretie n galant . Reconn u comm e guid e e n 
matière d'éléganc e e t d e bienséance , i l eu t de s lectrice s qu i avaien t beau -
coup confianc e e n lui . Plu s encore , i l agissai t e n véritabl e séducteu r auque l 
ses admiratrice s pouvaien t s'abandonne r dan s la  sécurit é d e leur s lointain s 
boudoirs. 

Ayant c e talent e t cett e intuitio n pou r le s choses de la mode, i l ne cessai t 
jamais d e les cultiver. Tou s les matins, i l flânait  dan s Paris , l'œi l au x aguets , 
et i l rapportai t souven t d e s a promenad e u n chapea u o u un e tabatière , u n 
parapluie, un verre ou une porcelaine, un portrai t e n miniature, un e peintur e 
ou encor e u n dessin . A  l a longue , i l devin t u n prodigieu x collectionneu r qu i 
entassait, dan s un cabine t d e son appartement , un e foule d'objet s d'ar t e t d e 
bibelots :  peignes sculptés , horloge s ciselées , flambeaux  précieux , coffret s e n 
ébène, gobelets en vannerie, salières en agate, bourses brodées en perles et une 
multitude d'autres objet s de valeur.130 So n goût prononcé pour le s antiquités, 
dont so n journa l parl e souvent, 131 pouss a L a Mésangèr e à  deveni r membre , 
en 1813 , de la Société  des  Antiquaires de  France  qui avai t pou r bu t d'étudie r 
les plus lointaines origines du pays. 132 Il surprenait le s sociétaires, eux-même s 

130 Catalogue  du  Cabinet  de  feu M.  La  Mésangère,  Pari s 1831 . Voir auss i p . 190 . 
131 Pa r exemple , Journal  des  Dames  et  des  Modes,  2 0 novembr e 1825 . 
132 L'u n de s fondateur s d e cett e sociét é e n 1805 , Eloi Johanneau , devin t plu s tar d colla -

borateur d u journal (voi r l'annexe , p . 339). Le fait qu e l e périodique ai t p u paraîtr e à  cett e 
époque san s avoi r d e problèm e ave c l a censure , es t peut-êtr e d û a u post e qu e Johannea u 
occupait sou s Napoléo n :  i l fu t censeu r impéria l d e l a Librairi e (voi r p . 99) . E n 1813 , l a 
société réforma se s statuts. A u lie u d'étudier uniquemen t le s antiquités romaines , celtique s 
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experts réputés , pa r s a connaissance de s arts , mêm e le s plus mineurs . A  son 
avis, le s chose s d e l a vi e d e tou s le s jour s pouvaien t deveni r de s objet s d e 
valeur e t i l appréciai t certaine s babiole s pou r leu r styl e remarquable . So n 
credo étai t qu e l e bon goû t peu t s'exprime r partout . 

Une autr e qualité , bie n développé e che z L a Mésangère , étai t so n ha -
bileté e n affaires . Nou s avon s v u au x page s 3 4 e t 5 2 qu'e n devenan t co -
propriétaire d u journal , i l avai t relev é l e prix d e l'abonnemen t a u magazine , 
précisément d e 2 8 livre s 4 0 sou s à  3 6 livre s pa r an , e t qu'i l avai t rédui t l e 
texte d e 1 6 à  8  pages, pui s supprim é le s planches supplémentaire s ains i qu e 
les pages de musique. Dans une période d'inflation, matérie l e t personne l gre-
vaient l e budget de s éditeurs. I l fallait rémunére r collaborateur s e t employés , 
régler l e loyer , fair e achete r l e papier , l'encr e e t le s couleurs, san s oublie r d e 
payer l'affranchissemen t d u courrie r e t l'expéditio n de s publications . Ains i 
un dessinateu r d e qualité touchai t 6  francs pa r dessi n en 180 3 et 3 3 francs e n 
1811, ce qui nécessitait , rie n qu e pour couvri r le s rémunérations de s dessina -
teurs, d e vendr e 1 4 abonnements e n 1803 , et 7 7 en 1811! 133 Sachan t qu e l e 
succès du journal dépendai t beaucou p de s illustrations , L a Mésangère tenai t 
à avoir des collaborateurs d'une notoriété incontestée, comme les dessinateurs 
Debucourt, Isabe y e t Cari e Vernet. 134 Quan t au x rédacteurs , il s touchaien t 

et gauloises , comm e ell e l'avai t fai t dan s se s première s années , ell e étendi t l e cham p d e 
ses investigation s au x langues , à  l a géographie , à  l a chronologie , à  l a littératur e e t au x 
arts. Comm e autorit é dan s ce s domaines , L a Mésangèr e devin t u n de s 4 5 membre s d e 
cette société . A  parti r d e 1817 , le s associé s publièren t u n gran d nombr e d e savant s essai s 
dans Mémoires  et  dissertations  sur  les  antiquités  nationales.  L a list e des membres d e cett e 
société mentionn e so n no m encor e e n 1820 . 

133 p o u r } e s dépenses e n 1803 , voi r un e not e manuscr i t e d e L a Mésangèr e dan s u n volum e 
de si x cent s coiffure s e n cen t feuille s (Bibl . Mun . d e Rouen , Fds . Lebe r 6150) . Pou r le s 
prix e n 1811 , voi r M . Ginsburg , An  Introduction  to  Fashion  Illustration,  Londo n 1980 , p . 
9. Tandi s qu e le s dessin s d u journa l étaien t payé s 3 3 franc s a u dessinateur , ceu x d e l a séri e 
Incroyables et  Merveilleuses  é taien t rémunéré s 8 0 francs . Voi r l e carne t d e ménag e ten u 
par Louis e Pujol , épous e d 'Horac e Vernet , d e 181 1 à  181 7 (cit é e n annex e dan s A . Dayot , 
Les Vernet,  Par i s 1898 , pp . 188-236) . 

134 Pou r l a biographi e d e Philiber t Loui s Debucourt , voi r p . 344 . Quan t à  Cari e Verne t 
(1758-1836) e t Jean-Baptist e Isabe y (1767-1855) , il s appartenaien t a u peti t nombr e d e 
peintres auxquel s l e gouvernemen t avai t donn é l'hospitalit é au x Galerie s d u Louvre , leu r 
permettant d' y occupe r deu x appartements situé s côte à côte. Tandis que les collaboration s 
de Carie Vernet e t d e Debucourt a u journal son t certaines , celle d'Isabey n'es t attesté e qu e 
vaguement pa r Mm e d e Basily-Callimak i (J-B.  Isabey,  Pari s 1909 , p . 67) . Ell e indique , 
sans énumére r l e chiffr e de s planche s dessinée s pa r Isabey , qu'i l aurai t contribu é "sou s l e 
Consulat . . . à  illustre r plusieur s journau x d e mod e e t feuille s satirique s d u temps. " L a 
description d e ce s illustration s laiss e croir e qu'i l s'agi t d e dessin s fait s entr e 180 0 e t 1803 . 
Son ouvrag e reprodui t deu x planche s tirée s d u Journal  des  Dames.  Isabe y exécutai t auss i 
des planche s pou r l a satir e Le  Bon  Genre  (voi r R . Colas , n ° 1519) . Un e foi s Napoléo n 
devenu empereur , i l devin t dessinateu r officie l d u Cabine t d e s a Majesté , dessinan t entr e 
autre le s costumes d'appara t d e l a cou r (voi r se s dessins dans Modes  et  Révolutions,  1989 , 
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mille à quatre mill e francs pa r a n en 181 2 pour troi s à  cinq article s pa r mois , 
et troi s à  cinq francs l a page vers 1820. 135 Force était a u directeur d u journa l 
de boucle r so n budget ! 

Homme d'affaires avisé , La Mésangère sut également faire face à la concur-
rence. E n octobr e 1799 , i l réussi t à  incorpore r à  so n périodiqu e l e magazin e 
fondé pa r l'Italie n Bonafid e e t pa r Guyo t e n 1797 . Ce magazine avai t entre -
temps pris le titre d'Arlequin.  L a Mésangère s'adressa à  l'ancien rédacteu r d e 
cette publication , Jean-Jacque s Lucet , pou r lu i demander d e rédiger e n 180 0 
et 180 1 u n gran d nombr e d'article s pou r so n illustr é (Luce t étai t u n jour -
naliste expériment é qu i avai t déj à collabor é à  un e dizain e d e feuille s pério -
diques :  voir p . 338) . D e mêm e u n autr e journa l féminin,  Le  Mois.  E n aoû t 
1800, quelques mois avant l e décès de Sellèque, l'éditeur parvin t à  éliminer c e 
concurrent fond é e n mars 1799 . Il engagea l e dessinateur e t graveu r d u Mois, 
Labrousse, for t adroi t dan s s a spécialité . Deu x autre s périodique s s'intéres -
sant à  l a mode , La  Mouche  e t Le  Messager  des  Dames, 136 disparuren t auss i 
comme pa r miracl e e n novembr e 179 9 et aoû t 1800 . Leurs rédacteur s C.J.B . 
Lucas d e Rochemon t e t Carolin e Wuïe t publièren t dè s lor s plusieur s article s 
dans l e journal d e L a Mésangère. 137 E t mêm e certain s journau x quotidiens , 
tels l e Journal  de  Paris  o u l e Citoyen  Français,  abandonnèren t pe u à  pe u 
leurs reportage s occasionnel s su r l a mode . Bref , L a Mésangèr e joui t bientô t 
d'un monopol e d e fai t dan s so n domain e (Fig . 2.1) . C e monopol e dur a jus -
qu'en 1818 , abstraction fait e de deux concurrents sans trop d'importance, l'u n 
s'occupant uniquemen t d e coiffures e t paraissan t d e 180 2 à 181 0 sous le titr e 
L'Art du  Coiffeur,  e t l'autre , intitul é L'Athénée  des  Dames,  s e préoccupan t 
presque exclusivement d e l'émancipation de s femmes et non de mode pendan t 
quatorze moi s e n 180 7 e t 1808 . Plu s tard , L a Mésangèr e e t se s successeur s 
continuèrent à  mene r un e politiqu e d'absorptio n de s concurrents . E n 1823 , 
deux autre s titre s féminin s furen t victime s d e l'insatiabl e volont é d e puis -

pp. 31-39) . Il n'eut alor s plus le temps d e travailler pou r L a Mésangère. Plu s tard , d e 182 8 
à 1830 , i l a  probablemen t encor e contribu é à  compose r le s illustrations d u journal (voi r p . 
173). 

135 Su r le s chiffre s d e 1812 , voi r A . Cabanis , Dictionnaire  de  Napoléon,  Pari s 1987 , p . 
984 (articl e Journal  de  Paris);  su r ceu x de 1820 , voir Honor é de Balzac , Illusions  Perdues, 
dans :  La Comédie  humaine,  Pari s :  Gallimard 1977 , t . V, pp. 3-732 . 

136 Le  Messager  des  Dames  ou  le  Portefeuille  des  Amours  (B N Z  5512 0 :  sept . 179 7 à 
août 1800 ) fu t u n journa l no n illustr é édit é pa r J.-J . Lucet . I l n e parlai t d e mod e qu e 
par référenc e a u Journal  des  Dames  et  des  Modes.  C'es t pourquo i nou s n e l'avon s pa s 
incorporé dan s l a list e de s périodique s d e Fig . 2.1. 

137 Su r Luca s d e Rochemon t (1765-1803) , membr e d e l a sociét é libr e de s belles-lettre s 
de Pari s e t éditeu r d e quatr e volume s d e VAlmanach littéraire  ou  les  Etrennes  d'Apollon, 
voir M . Tourneux , (pp . 931-936 ) e t J . Pouget-Brunerea u (p . 43) . Su r l a collaboratio n d e 
C. Wuïe t a u journa l d e L a Mésangère , voi r encor e J . Pouget-Brunereau , pp . 91-102 . A 
notre avis , cett e collaboratio n n'es t pa s certain e :  voir p . 300 . 
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sance de La Mésangère , L'Observateur  des  Modes  et L'Indiscret,  volont é qu i 
explique que le Journal  des  Dames ai t p u survivre pendant prè s de quarante-
deux ans . 

Pour faire prospérer son entreprise, La Mésangère décida aussi l'extensio n 
de la gamme des produits a u moyen de séries de planches de mode, éditées e t 
vendues a u siège du journal. D u vivan t d e Sellèque, les deux éditeurs avaien t 
déjà exploité ce système avec quatre séries :  Modes et  Manières du  Jour, Cos-
tumes de  Théâtre,  Vues  de Paris e t Le  Bon Genre.  Après la mort d e celui-ci, 
il en ajouta d'autre s :  en 180 2 Meubles  et  Objets  de  Goût,  e n 180 4 Costumes 
du pays de  Caux,  e n 181 0 Incroyables et  Merveilleuses,  ains i que onze autre s 
séries avan t s a mor t e n 1831 , soi t u n tota l d e plu s d e 160 0 planche s (voi r 
pp. 35 3 à  36 6 e t Fig . C. 2 e t C.5) . L a plupar t étaien t imprimée s soigneu -
sement pa r de s spécialiste s comm e Crapele t pèr e e t fils,  connu s pou r leu r 
savoir e t leur s travaux typographiques. 138 Ce s séries tirées à  part procuraien t 
des bénéfice s rapide s dan s l a mesure o ù toute un e structure d e dessinateurs , 
graveurs, enlumineuses , imprimeur s e t distributeur s étai t déj à e n place . L e 
journal annonc e souven t lui-mêm e l a parution o u la  réédition d'un e planch e 
de ce s séries , créan t ains i u n clima t favorabl e à  leu r succès . Certaine s série s 
permirent d e montrer c e que La Mésangère n e pouvait pa s présenter au x lec-
teurs d u journa l :  le domaine de s costume s régionaux , l a satir e d e mod e et , 
dans tou s le s détails , le s équipages e t objet s d e décoration . 

Ce dernier sujet , présent é pa r l a série la plus durable intitulé e Meubles  et 
Objets de  Goût,  avai t d'abor d ét é trait é marginalemen t pa r l e Journal  des 
Dames et  des  Modes.  Dè s 1797 , i l avai t parfoi s publi é de s gravure s présen -
tant de s modèle s qu i guiden t un e voiture , s'appuien t contr e un e chaise , u n 
fauteuil o u un e table , qu i s e trouven t devan t un e armoire , un e étagère , un e 
cheminée, u n paravent , u n tabouret , un e table , u n secrétaire , un e jardinière, 
un miroi r o u quelqu'autr e meuble 139 (Fig . 2.12) . Certaine s planche s avaien t 
montré de s médailles , épingle s o u autre s joyaux. 140 Ce s objet s étan t parfoi s 
devenus d'une importanc e auss i grande - ou plus grande encore - que les vête-
ments des modèles, La Mésangère se demanda bientô t pourquo i i l ne créerai t 
pets une série qui en ferai t so n suje t principal . La série étant accompagné e d e 
quelques mot s d e commentair e seulement , le s personne s illettrée s n'allaien t 
pas hésite r à  s' y abonner . L e 2 6 octobre 1798 , une femm e avai t envoy é un e 
lettre à  L a Mésangèr e :  "j e n e li s jamais , j e n e sai s pa s lire , moi , e t j 'a i 

138 Charle s Crapele t (1762-1809 ) e t so n fils  G.-A . Crapele t avaien t l a réputatio n d'ap -
porter au x édition s de s soin s remarquables . Il s imprimèren t Le  Bon  Genre,  le s Costumes 
du pays  de  Caux  e t le s Costumes  de  divers  Pays  (voi r P . Dupont , t . I, p. 59 8 e t t . II, p. 
87). 

139 Voi r le s gravure s 20 , 21 , 48, 61 , 69, 109 , 119 , 120 , 134 , 153 , 170 , 228 , 230 , 232 , 236 , 
237, 243 , 249, 257 , 265 , 266, 289 , 291 , 292, 311 , 322, 327 et 34 3 du Journal  des  Dames. 

140 Le s deux illustration s 17 7 et 17 8 du 6  décembre 179 9 montrent de s pièces d'orfèvrerie . 
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Figure 2.12 Certaine s planche s du Journal  des  Dames  attiren t l'attentio n su r les intérieur s 
de maison , surtou t avan t e t aprè s l a publicatio n d e l a séri e Meubles  et  Objets  de  Goût, 
éditée d e 180 2 à  183 5 au burea u d u périodique . E n hau t à  gauch e l a planche numér o 5  de 
1798 de l'édition d e Francfor t d u journal ( à Pari s c'es t l e numéro 48 du 1 1 juillet 1798) ; en 
haut à  droit e l e numér o 16 3 du 7  octobre 179 9 d e l'éditio n parisienne , ains i qu'e n ba s le s 
numéros 334 4 e t 348 5 de s 1 5 févrie r e t 1 0 novembr e 1836 . Aprè s l a fondatio n d e l a séri e 
de Meubles  ...  qu i présent a le s nouveau x lits , armoires , tables , fauteuils , vases , chaises , 
draperies e t autre s objet s d e décoratio n ains i qu e le s équipage s e t façade s d e maison , l e 
Journal des  Dames  montr a beaucou p moin s souven t c e genr e d'objets . 
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une bibliothèqu e d e voiture s :  cela vau t encor e mieu x qu'un e bibliothèqu e 
de romans. " L'idé e d'un e tell e séri e devin t réalit é à  parti r d u 6  mars 1802 . 
Le journal annonc e alor s qu e devai t paraîtr e "un e nomenclatur e exact e de s 
objets d e fantaisi e exécuté s pa s no s ébénistes , no s gainiers , no s ciseleurs , 
nos joailliers, no s orfèvre s . . . déj à nou s avon s cin q planche s d e meuble s d e 
gravées, deu x planche s d e pendule s paraîtron t avan t l a fin  de c e mois e t le s 
dessins d'une douzain e de planches de bijouterie e t d'orfèvreri e son t entr e les 
mains de s graveurs . Toute s ce s planche s son t coloriée s e t leu r forma t étan t 
quadruple d e celu i d e nos costumes,  nou s ne pourrions san s le s endommage r 
par l a multiplicit é de s pli s le s fair e circule r pa r l a poste ; notr e intentio n es t 
de le s réuni r pa r cahier s d e di x feuilles . Chaqu e cahie r pri s à  notr e bureau , 
coûtera troi s francs. " L a série , qu i montr a le s objet s san s figures  vivantes , 
eut beaucou p d e succès . Jusqu'e n 1835 , ell e publi a régulièremen t plusieur s 
planches pa r a n (voi r le s Fig . 6. 8 e t C.2) . 

Cette série , tou t comm e le s autres , contribu a à  augmente r l a réputatio n 
de La Mésangère. Dès 1805, il fut reconn u maître dans le domaine de l'éditio n 
de mode , évinçan t éditeur s e t libraire s comm e Aaro n Martine t (libraire , ru e 
du Coq-St.-Honoré n os 1 3 et 15), 141 Jacques Marchand (ru e Denfer), Jacques -
Simon Chérea u (ru e St . Jacque s n ° 257) , Jea n (ru e Saint-Jea n d e Beauvais , 
aux "Deu x Colonnes"), et J.-L . Bance Aîné (rue St. Denis n° 175) qui avaien t 
également édit é de s gravure s d e mode , mai s qu i abandonnèren t pe u à  pe u 
devant l'immens e productio n d e l'ancien abbé . 

La Mésangèr e utilis a d'autre s méthode s pou r augmente r se s recettes :  la 
vente d e planche s individuelle s d u journal , accompagnée s d'u n text e expli -
catif, à  raiso n d e 3 0 centime s l a pièc e o u e n volum e d e plusieur s gravures , 

141 Selo n le Publiciste  d u 1 5 octobre 1800 , les gravures de Martinet étaien t e n 180 0 encore 
plus appréciées que celles de La Mésangère :  "Voulez-vous avoir une idée de nos habits par le 
temps qui court? C e n'est n i le Journal des  Modes  qu'i l faut consulter , n i la gravure exposé e 
sur le s quais ; alle z che z Martinet , libraire , ru e d u Coq-Saint-Honoré ; là , vou s trouvere z 
modes e t nouveautés  o u l e suprême  bon  ton,  excellent e charg e d e no s merveilleu x e t d e 
nos merveilleuses. " (cit é dan s F . Aulard , Paris  sous  le  Consulat,  Pari s 1903 , t. I, p. 724) . 
Cette situatio n change a rapidemen t quelque s année s plus tard . Su r Martinet , l'u n de s plu s 
tenaces concurrents de La Mésangère, voir p. 165. Il édita un almanach e t plusieurs séries de 
gravures e n couleu r don t Costumes  des  différens  départemens  de  l'Empire  français  (1811 -
1812) ave c six premières gravure s coloriée s portan t e n têt e Empire  français  e t 14 1 portan t 
en tête Costumes  français  (o u suisses,  espagnols,  italiens,  portugais)  (voi r Colas , n° 70 8 et 
le Journal  de  la  Librairie d e 1811/12 , pp . 295 , 351, 421). La série la plus durable e t l a plu s 
volumineuse, ave c 1  634 planche s publiée s pa r s a maison , s'intitul a Galerie  dramatique, 
ou Recueil  des  différents  costumes  d'acteurs  des  théâtres  de  la  capitale  (1796-1843) , ave c 
des planche s gravée s pa r Gâtine . Pendan t le s années 179 8 à  1803 , La Mésangèr e lu i a  fai t 
concurrence ave c ses Costumes  de  théâtre.  Deu x série s de Martine t présenten t l a mode d u 
temps d e Napoléon d e façon caricatural e :  Le Suprême  Bon  Ton  (3 0 planches peti t in-foli o 
tirées en largeur) e t Le  Goût  du  Jour.  E n 1804 , Bance Aîné édita également de s eaux-forte s 
caricaturales :  L'Elégance Parisienne  (7  gravures peti t in-foli o tirée s e n largeur) . 
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ce qu i aida auss i à  "arriére r le s contrefaçons".142 Enfi n l a vente d'abonne -
ments du journal aux gens de théâtre, auteurs , libraires , tailleurs, marchand s 
de mod e . . . Ce s derniers abonnement s furen t acheté s e n compensation d e 
la publicit é qu e La Mésangère faisai t pou r le s pièces jouées , le s nouveau x 
livres, le s vêtements . . . Parfoi s ce s abonnements, bie n qu e payés, n'étaien t 
même pa s livrés. Cett e pratiqu e es t décrite plu s tar d pa r Honoré d e Balzac 
dans Illusions  Perdues.  S'étendan t su r un journal ressemblan t e n tous point s 
au magazin e d e La Mésangère, Balza c y  présent e un e marchande d e mod e 
en trai n d e prendre u n abonnement d'u n an en contrepartie d e la promesse 
que le journal vanter a se s chapeaux. Quan t au x théâtres, un rédacteur jubil e 
chez Balzac :  "L'Ambigu nou s prend ving t abonnement s dont neu f seulemen t 
sont servi s au directeur, a u chef d'orchestre , a u régisseur, à  leurs maîtresse s 
et à  trois co-propriétaires du théâtre. Chacu n des théâtres de boulevard pay e 
ainsi hui t cent s franc s a u journal. I l y a pou r tou t autan t d'argen t e n loges 
données à  Finot (l e directeur d u journal), san s compte r le s abonnements des 
acteurs et des auteurs."143 Finot , qui veut lance r un ultimatum à  l'Opéra, ex-
plique à ses collègues :  "je veux maintenant cen t abonnement s et quatre loges 
par mois . S'ils acceptent, mo n journal aur a hui t cent s abonnés servis et mille 
payants. J e sais le s moyens d'avoi r encor e deu x cent s autre s abonnement s : 
nous seron s à  douze cent s en janvier."144 L e Journal des  Dames . . . vendai t 
1400 abonnement s e n 1803, dont 83 0 dans le s départements.145 

Les autre s journau x no n quotidiens n'avaien t pa s un tirage plu s élev é : 
la Clef  du Cabinet  138 0 exemplaires , l e Journal des  Défenseurs 120 0 exem -
plaires, le Journal du  Soir 105 0 exemplaires et le Courrier des  Spectacles 670 
exemplaires seulement . L e procédé décri t dan s l e roman n e manque pa s de 
vraisemblance e t l'on connaît pa r ailleurs les liens qu'entretenait Balza c ave c 
le magazine de La Mésangère.146 

La mentio n d'un e bonn e adress e pouvai t s e monnayer no n seulement en 
abonnements obligatoires , "servis " ou "non-servis" , mai s auss i en menus ob-
jets donné s e n cadeau à  La Mésangère, amateu r d e bibelots e t thésauriseu r 
à se s heures. L e nombre prodigieu x d e vêtement s e t d'accessoire s à  usag e 
privé, trouvé s à  l a mor t d e La Mésangère e n 183 1 dans so n appartement , 
témoigne du fait qu'i l accept a d'autre s forme s d e paiement qu e l'argent. On 

142 L e 10 mai 1801, le journal not e :  "En faveur d e ceux de nos abonnés qui voudront fair e 
un monumen t historiqu e de s gravures d e ce journal, nou s allon s fair e imprime r troi s vo-
lumes de texte, pour servi r d'explication à  cent gravures chacun. " I l s'agit de la publication 
intitulée Variations  des  Costumes  Français  . . . :  voir pp . 331 et 367. 

143 H . de Balzac, Illusions  Perdues,  dan s :  La Comédie  humaine,  Pari s 1977 , p. 466 . 
144 Ibid. , p . 381 . 
145 Arch . Nat . 29 AP 91 fol. 119. Voir auss i p . 112. 
146 Voi r pp . 248-264, pui s le s articles su r Balza c e t l e périodique d e La Mésangère pa r 

Annemarie Kleinert , don t D u «  JOURNA L DE S DAME S E T DES M O D E S »  o u «  PETI T 
JOURNAL »  D ' «  ILLUSION S PERDUE S » , L'Année  balzacienne,  1995 , pp . 267-280 . 
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découvrit che z lu i mill e paire s d e ba s d e soie , deu x mill e paire s d e souliers , 
six douzaine s d'habit s bleus , cen t chapeau x ronds , quarant e parapluie s e t 
quatre-vingt-dix tabatières. 147 N'étan t pa s u n homm e prétentieu x qu i chan -
geait constammen t d e toilette , e t d e plu s parcimonieux , ce s marchandise s 
devaient êtr e de s cadeau x qu e le s commerçant s lu i avaien t fait s afi n qu'i l 
vante leur s produits . Citon s encor e Illusions  Perdues  :  Les journalistes dan s 
le roma n reçoiven t de s "tribut s e n natur e qu'apporten t le s industrie s pou r 
lesquelles o u contr e lesquelle s . . . (il s lancent ) de s articles. " Le s tailleurs , 
marchandes de mode et couturière s prennen t la  défense d u journaliste quan d 
il est à  court d'idée s e t d'argen t parc e qu'il avai t auparavan t vant é leurs mar -
chandises e t parce qu'ils craignent "d e mécontenter u n journaliste capable de 
tympaniser leur s établissements". 148 

La vent e direct e d'espace s publicitaire s constituai t un e dernièr e sourc e 
importante d e recettes . S i l e système d'annonce s n e fu t pa s exploit é à  fon d 
au départ , c'es t qu e Sellèqu e répugnai t à  voue r se s ligne s au x couturier s 
ou à  d'autre s créateur s e t marchands . L a Mésangèr e terminai t cependan t 
quelques article s pa r de s noms de marchandes d e nouveautés o u de libraires , 
ou bien i l insérait discrètemen t dan s le s légendes de gravures quelques ligne s 
de publicité.149 Plu s tard, l e journal eu t recour s au procédé des réclames plu s 
étendues e t parfoi s illustrée s (voi r p . 276) . 

L'ancien homm e d'Eglis e transform é e n homm e d'affaire s pri t auss i l'ini -
tiative d e transférer l e siège du journal à  son domicile , 13 2 rue Montmartre . 
Il estima plu s commod e d'avoi r se s bureaux intégré s dan s so n appartement , 
qui s e trouvai t e n plei n centr e commercia l d e Paris , dan s l e IIIe arrondisse -
ment (aujourd'hu i l e IIe), où plu s d'u n siècl e plu s tar d s e concentrer a tou -
jours la presse parisienne comme le Figaro, L'Aurore e t France-Soir.  Un café -
restaurant s'appell e encor e aujourd'hui "Le s journaux réunis". Aux XVIIIe e t 
XIXe siècle , à  côt é d e certain s grand s couturiers , modiste s e t coiffeur s qu i 
étaient égalemen t installé s ru e Montmartre, 150 plusieur s journaux politique s 
et quelques magazines littéraires ou de mode avaient leur s bureaux rue Mont -
martre. Le  Messager  des  Dames ou  le  Portefeuille des  Amours (1797-1800) , 
journal littérair e don t Mm e Lejo y étai t l'éditrice , eu t so n adress e d'abor d 
au n ° 94 , pui s a u n ° 10 6 d e l a ru e Montmartre ; Y  Observateur des  Modes 

147 Fai t publi é pa r François-Joseph-Mari e Fayoll e (1774-1852) , auteu r d'u n Dictionnaire 
des musiciens  (1810-1812 ) e t d'u n Dictionnaire  d'épigramme  (1817) , dans u n articl e d e l a 
Biographie universelle,  1854-65 , t . 23 , p . 82 , e t d e l a Nouvelle  biographie  générale,  1859 , 
t. 39 , pp . 199-200 . 

148 H . d e Balzac , Illusions  Perdues,  pp . 332 , 343 et 495 . 
149 Pa r exemple , l e 7  octobre 1800 , dans l'explicatio n de s gravure s :  "Le s coëffure s n os 1 

et 2  de l a planch e 25 6 e t l e chapea u d e l a planch e 257 , sorten t d u Magasi n d e Mode s d e 
Madame Deville , ru e de s Fossé s Montmartre , n ° 42. " 

150 Pa r exempl e Mm e Dervill e qu i fabriquai t de s chemises , o u Mm e Robinea u qu i créai t 
de belle s coiffures . 
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(1818-1823) s'étai t d'abor d install é a u 2 0 ru e Feydeau , e n 182 3 a u 17 9 d e 
la ru e Montmartre ; La  Presse  résidait , à  parti r d e 1845 , a u 12 3 d e l a ru e 
Montmartre,151 e t l e Conseiller  des  Dames  (1847 ) a u 19 2 d e l a ru e Mont -
martre. Le nombre de journaux de mode ayant leu r résidence dans le quartier 
était remarquable. 152 L a scène d'un "March é aux journaux, ru e Montmartre " 
a ét é gravé e su r boi s l e 2  septembre 184 8 et publié e pa r L'Illustration. 153 

La Mésangèr e change a deu x foi s d e burea u e t d'appartement , mai s rest a 
fidèle à  cett e ru e jusqu' à l a fin  d e s a vi e e n 1831 . Il y  régn a su r u n empir e 
journalistique don t o n disait qu'i l étai t plu s influent e t plu s durable que celu i 
des homme s politiques . 

2.6 L e siège du journal rue Montmartr e 
Tandis que les bureaux du Journal  des  Dames... ,  pendant le s deux premières 
années, s'étaient trouvé s rive gauche, près du Jardin du Luxembourg, dans un 
quartier à  caractère plutôt intellectue l (voi r pp. 17/18) , ils se retrouvèrent dè s 
février 179 9 rive droite (Fig . 2.13) . Aprè s avoi r établ i l e siège de l'entrepris e 
d'abord dan s le s environs d e l a Bibliothèqu e d u Roi , plu s tar d Bibliothèqu e 
Nationale, dan s l a petit e ru e d e Louvois, 154 égayé e pa r l e théâtre Louvoi s e t 
son vaudeville , se s opérette s e t se s pantomimes , e t e n fac e d e l'Opéra , qu i 
venait d e mettre de s banquettes à  la disposition de s spectateurs d u parterre , 
jusqu'alors debout , l a direction d u journal quitt a l e 13 juillet 179 9 le quartier 
des théâtre s pou r implante r se s bureaux no n loi n d e là , dan s l e quartier de s 
affaires, plu s précisémen t dan s l a ru e Montmartr e qu i devai t reste r définiti -
vement so n adress e jusqu'en 1831 . 

Artère d u cœu r d e Pari s s'étendan t d u boulevar d Montmartr e jus -
qu'à l'Eglis e Saint-Eustach e prè s d e l'ancienn e Hall e à  Viande , l a rue Mont -
martre croisai t à  l'époque un e vingtaine de rues transversales. Troi s apparte -
ments différents y  ont serv i de bureau a u journal e t d e logis à La Mésangère : 
jusqu'au 3 0 avri l 180 5 un premie r loca l a u n ° 132 , situé a u coi n d e la rue d u 
Mail; jusqu'a u 2 5 septembr e 181 8 u n appartemen t plu s gran d e t plu s prè s 

151 L'immeubl e d e l'actue l 142 , ru e Montmartr e portai t l'enseign e La  Presse  jusqu'e n 
1983, pui s La  France  à  parti r d e 198 4 (Pierr e Pellissier , Emile  de  Girardin.  Prince  de  la 
presse, Pari s 1985 , p. 147) . 

152 L e Petit  Courrier  des  Dames  avai t se s bureaux e n 182 5 aux n os 1  et 2 , boulevard de s 
Italiens; Le  Bouquet  e n 182 7 a u 6 , boulevar d Poissonnière ; Le  Fashionable  e n 182 8 a u 2 , 
rue Vivienne ; La  Mode  e n 182 9 a u 25 , ru e d u Helder ; Le  Follet  e n 182 9 a u 14 , ru e de s 
jeûneurs; Le  Bon  Ton  e n 183 4 a u 21 , rue Saint-Mar c Feydeau . 

153 J.-N . Marchandiau , <  L'Illustration  » . Vie  et  mort  d'un  journal,  Pari s 1987 , p . 16 . 
154 L a ru e d e Louvoi s étai t un e voi e nouvelle , pourvu e d e trottoirs , un e innovatio n pou r 

l'époque. Voi r J . Hillairet , Dictionnaire  historique  des  rues  de  Paris,  Pari s 1963 , t . II, p. 
153. 
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Figure 2.1 3 Pla n d u quartie r qu i contien t le s sept adresse s servan t d e siège au journal , d e 
février 179 9 à janvier 1839 . Le périodique eut so n domicile surtout dan s la rue Montmartre , 
de juille t 179 9 à  décembr e 1831 . Les adresse s son t indiquée s dan s le s page s d u magazin e 
de faço n suivant e : 
1) ru e d e Louvois , a u coi n d e l a ru e Helvétiu s n ° 5 , prè s d e l 'Opér a ( 3 févrie r 179 9 -  8  juille t 1799) ; 

2) ru e Montmar t r e n ° 132 , prè s cell e d u Mail , vis-à-vi s l e caf é d e l a Victoir e (1 3 juille t 179 9 -  3 0 avri l 

1805); 

3) ru e Montmar t r e n ° 141 , près l e boulevard , à  côt é d u caf é (renumérot é e n aoû t 180 5 n ° 183 ) ( 5 ma i 180 5 

- 2 5 septembr e 1818) ; 

4) boulevar d Montmar t r e n ° 1 , a u coi n d e l a ru e Montmartr e (3 0 septembr e 181 8 -  3 1 décembr e 1831) ; 

5) plac e d e l a Bours e n ° 9 , prè s l a ru e Feydea u ( 5 janvier 183 2 -  3 0 avri l 1833) ; 

6) ru e d u Helde r n ° 25 , Chaussé e d 'Anti n ( 5 ma i 183 3 -  2 0 octobr e 1836) ; 

7) ru e d u Helde r n ° 1 4 (2 5 octobr e 183 6 -  1 9 janvier 1839) . 

Le pla n dat e d e 1820 . 
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du boulevard , a u n ° 141 , renuméroté 18 3 en aoû t 1805; 155 enfi n u n duple x 
à l'angl e d e l a ru e Montmartr e e t d u boulevar d Montmartre , no n loi n d u 
théâtre de s Variétés e t d u passag e de s Panorama s (voi r plu s loi n Fig . 2.16) . 

A l a différenc e d u cour t e t néanmoin s "grand " boulevar d Montmartre , 
qui commenc e à  l'angl e d e l a ru e Montmartr e e t qu i es t coinc é su r quelque s 
dizaines d e mètre s entr e l e boulevar d Poissonnièr e e t l e boulevar d de s 
Italiens,156 l a rue Montmartre a  subi quelques modifications a u fi l des année s 
en c e qu i concern e so n emplacemen t e t s a longueur . Quan d L a Mésangèr e 
y étai t installé , ell e étai t longu e d e 93 9 mètre s e t larg e d'un e quinzain e d e 
mètres. Ax e importan t d e communication , d e commerc e e t d e loisirs , cett e 
rue offrai t l e spectacl e permanen t d e Pari s e n mouvement , permettan t d' y 
observer se s fièvres , se s labeur s e t se s modes . Bordé e d e maison s d e rap -
port, d'hôtel s particuliers , de cafés e t d e boutiques richement achalandées , e t 
déjà recouvert e d'asphalte , o n y  voyait , tô t l e matin, passe r de s ouvrier s qu i 
se rendaien t a u travail , pendan t l a journée, l a mis e e n étalag e de s marchan -
dises, e t tar d l e soir , le s restaurant s recevan t leu r clientèl e d e noctambules . 
Balzac, exper t e n géographi e parisienne , cit e l a ru e Montmartr e dan s plu -
sieurs romans . I l plac e l e cœu r d e l a capital e de s année s 181 0 à  183 0 dan s 
le secteur situ é entre l a rue Montmartr e e t l a Chaussée d'Antin , précisémen t 
là où l e Journal  des  Dames  eu t so n sièg e pendan t quatr e décennies. 157 

Le premier appartemen t d e La Mésangère rue Montmartr e s e trouvait a u 
numéro 13 2 e n fac e d u caf é d e l a Victoir e e t d u magasi n d e nouveauté s l a 
Vestale, prè s d e l a maiso n d e l'horloge r suiss e Wagne r qu i étai t orné e d e 3 2 
pendules sur sa façade, à  l'angle de la rue du Mai l et dans le prolongement d e 
la rue d e Cléry , ax e principa l de s dépôt s de s fabricant s d'étoffe. 158 Quelque s 
mètres plu s loin , o n trouvai t l a cou r de s grande s messageries , gar e de s dili -
gences relian t Pari s ave c le s département s e t l'étranger . Le s voyageurs , qu i 
descendaient souven t au x Hôtel s d e Franc e e t d e Champagn e réunis , situé s 

155 L e changemen t d e numérotatio n de s maison s fu t ma l accueill i pa r le s Parisiens , qu i 
considéraient cett e mesur e comm e abusive . O n affect a alor s au x immeuble s le s chiffre s 
pairs d'u n côté , le s chiffres impair s d e l'autre . L a Mésangèr e venai t d e déménage r lorsqu e 
ce changemen t intervint . L a maiso n numéroté e 18 3 était situé e dan s l e quartie r Feydeau . 
C'était l e dernie r numér o impair . Voi r Dictionnaire  .. . des  rues  de  Paris,  2 e éd . 1816 . 

156 L e boulevard de s Italiens , qu i commenc e à  l'angl e d e l a rue d e Richelieu , s'appelai t l e 
Petit Coblent z aprè s l a Terreu r parc e qu e beaucou p d'émigré s rentré s d e l a vill e rhénan e 
de Coblence s'y étaien t installés . Sous la Restauration, i l prit l e nom d e boulevard d e Gan d 
en l'honneu r d e l a vill e belg e qu i avai t accueill i Loui s XVIII pendant le s Cent-Jours . 

157 H . d e Balzac , LE S BOULEVARDS D E PARIS, dan s :  Esquisses  parisiennes,  cit é dan s 
Robert Brasillach , Le  Paris  de  Balzac,  Pari s 1984 , p . 14 . Pou r le s mention s d e l a ru e 
Montmartre dan s le s romans d e Balzac , voi r G.B . Raser , Guide  to  Balzac's  Paris,  Choisy -
le-Roi 1964 . 

158 G . d e Bertie r d e Sauvign y (La  Restauration,  Pari s 1977 , p . 300 ) présent e u n pla n d e 
Paris relevan t l a ru e d e Clér y comm e résidenc e d'u n gran d nombr e d e fabricant s d'étoffe . 
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tout près , pouvaien t profite r d e cett e proximit é pendan t leu r passag e à  Pa -
ris pou r veni r s'abonne r a u périodiqu e o u régle r l e pri x d'u n abonnemen t 
déjà souscri t ailleurs . D e son côté , La Mésangère avai t l'avantag e d e pouvoi r 
facilement expédie r de s exemplaire s d e l'illustr é à  l'extérieu r d e Paris . Le s 
frais d e rout e de s diligence s pou r le s passagers , indiqué s pa r l e magazine e n 
1830, s'élevaient à  10 francs pou r alle r à Rouen, à 12 francs pou r Cae n et à  25 
francs pou r Boulogne . Dan s le s départements e t à  l'étranger , le s messagerie s 
servaient d e bureau x d e souscription pou r l e périodique . 

De plus , l'éditeu r pouvai t e n peu d e temps, à  parti r d e son appartement , 
se rendre à  certains endroit s décrit s dans l e périodique. Quelque s minutes d e 
promenade e n direction d u Louvr e pa r exempl e lu i suffisaient pou r gagne r la 
salle d e bal s populaire s appelé e l a Redout e o ù i l pouvai t observe r le s robe s 
des élégantes. Un peu plu s loin dans l a Cour d u Louvre , i l pouvait visiter , e n 
1801 et 1802 , les expositions d e l'industrie nationale . Au Palai s du Louvre , il 
assistait au x réunion s d e l a Société  des  Antiquaires  de  France,  don t i l étai t 
membre. I l retrouvait l e beau mond e venu fair e se s provisions a u march é de s 
Quinze-Vingts, situ é alor s à  l'angl e d e l a ru e Saint-Honor é e t d u Palai s de s 
Tuileries (i l y  fi t dessine r de s costume s d e mod e l e 3  ma i 1798). 159 Enfi n 
il observai t a u jardi n de s Tuilerie s lé s couple s qu i s' y promenaient , o u no n 
loin d e l à le s jeune s fashionable s appelé s petits-maître s e n discussio n à  l a 
terrasse de s Feuillans , prè s d e l'actuell e Plac e d e l a Concorde . E t toute s se s 
observations s e retrouvent dan s so n périodique . 

La situatio n d e ce t appartemen t présentai t auss i l'avantag e d'êtr e d'u n 
accès facil e pou r plusieur s collaborateurs , fournisseur s e t ami s parisiens . 
Certes, l e peti t personne l d u journal , le s graveurs , imprimeur s d e gravure s 
et enlumineuse s n'avaien t pa s le s moyen s d'habite r à  proximité , e t l'éditeu r 
regrettait le s inconvénient s qu e présentai t ce t éloignement. 160 Mai s l'impri -
meur de s pages de texte d e son journal, Françoi s Nicolas-Vaucluse , dirigean t 
son entrepris e dan s u n loca l implant é entr e l e Palai s Roya l e t le s Tuilerie s 
(d'abord ru e Helvétius , pui s ru e Neuve-Saint-Augustin) , pouvai t gagne r le s 
bureaux e n quelque s minutes . D e même pou r le s libraires qu i vendaien t l'il -
lustré :  Dentu e t L e Coint e avaien t leur s librairie s a u Palai s Royal ; Maiso n 
et Molle r à  côté du passag e Feydeau ; Cavanag h a u 2  boulevard Montmartre . 

159 L e march é de s Quinze-Vingt s fu t à  l'origin e situ é e n fac e d e l'ancie n hospic e d e 
ce nom , fond é à  Pari s pa r Saint-Loui s pou r le s aveugles . Ce t hospic e avai t d'abor d so n 
emplacement prè s de s Tuileries , pui s déménage a e n 178 0 prè s d e l a plac e d e l a Bastille . 
Le march é rest a e n place . L a gravur e numér o 3 3 port e l a légend e :  "Grisett e . . . faisan t 
sa provisio n a u march é de s Quinze-vingt " (sic) . 

160 Expliquan t un e faut e d'orthograph e dan s l a légend e d e l a gravur e 50 9 paru e l e 7 
novembre 1803 , L a Mésangèr e avou e :  "L e graveu r a  omi s deu x lettre s à  l a fin  d u mo t 
douillette. Ceu x d e no s abonné s qu i saven t qu'i l n' y a  dan s l e quartie r qu e nou s habi -
tons, n i graveurs , n i imprimeurs e n taille-douce, n i enlumineuses, excuseron t le s fréquente s 
omissions o u méprise s qu i échappen t à  notr e surveillance. " 
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Rapidement L a Mésangère nou a de s liens d'amitié dan s l e quartier :  avec 
Léonard Laglaisière , propriétair e d e l a premièr e agenc e d e théâtr e d e Paris ; 
avec François René Mole et Auguste Vestris, l'un célèbre acteur de la Comédie 
française, l'autr e chorégraphe et premier danseur à  l'Opéra; avec Hector Guil -
lon, compositeur, auteu r e t bientô t confident  intime ; avec Théophile Frédéri c 
Winckler, conservateu r à  l a bibliothèqu e ru e Richelie u e t correspondan t d u 
Journal des  Luxus  und  der  Moden  d e Weimar ; enfi n ave c Jean-Jacque s Lu -
cet, rédacteu r e t littérateu r comm e lu i e t collaborateu r d e son périodique. 161 

Certaines personne s demeuran t ru e Montmartr e on t sûremen t conn u l'édi -
teur, tel s le s auteur s Soutet , Douin , Gallimard , Piet , Fournie r e t Toscan , o u 
les libraires Arthus-Bertrand , Brochot , Duyenn e e t Froullé. 162 

L'appartement d u numéro 13 2 s'avéra bientô t tro p exigu pour le s diverses 
activités d u maîtr e d e céans . Le s cuivre s servan t à  l a confectio n de s gra -
vures prenaien t beaucou p d e place , tou t comm e le s livre s e t objet s précieu x 
qu'il accumulait . I l du t don c trouve r u n espac e plu s grand . E n ma i 1805 , i l 
loua u n deuxièm e appartemen t no n loi n d e là , a u 14 1 rue Montmartre , prè s 
du march é Saint-Joseph , dan s u n be l immeubl e à  quatr e étage s e n pierr e 
de taille , d'un e architectur e trè s sobre , construi t su r l'emplacemen t d e l'an -
cien cimetièr e Saint-Joseph , dernie r repo s d e Molière . I l gard a so n ancie n 
logement pou r y  dormir . L a distanc e entr e le s deu x maison s étan t insigni -
fiante, se s habitudes furen t pe u bouleversées . I l prenai t désormai s so n dîne r 
un pe u plu s loi n che z u n restaurateur, 163 e t i l avai t pratiquemen t l e mêm e 
chemin à  parcouri r pou r visite r le s endroit s auxquel s l e journa l faisai t d e 
fréquentes allusion s :  le Palai s Roya l ave c se s nombreuse s boutique s e t so n 
jardin o ù s e rencontrai t l e Tout-Paris ; l e lieu d e divertissemen t appel é Fras -
cati, situé à  l'angle de la rue de Richelieu e t du boulevard de s Italiens où tous 
les soirs on pouvai t assiste r à  des danses , spectacles , concert s e t jeux. L'éta -
blissement d e Tivol i don t l e par c offrai t au x visiteur s de s plante s rares , de s 
étangs e t de s montagne s artificiels ; enfi n l e jardin d'Idalie , nomm é d'aprè s 
une vill e antiqu e d e l'îl e d e Chypre , o ù l'o n pouvai t assiste r à  de s concour s 

161 Balza c mentionn e l a présenc e d e L a Mésangèr e au x obsèque s d e Laglaisièr e ( L E 
THÉÂTRE COMM E I L EST , dan s :  La  Comédie  humaine,  Gallimard , t . XII, pp. 587-595) . 
Mole fu t l'acteu r don t L a Mésangèr e choisi t d'écrir e l a biographie . L'amiti é ave c Vestri s 
est attesté e pa r La  Mode,  cahie r d u 2 0 févrie r 1831 , p . 324 , cell e ave c Guillo n pa r u n 
document de s Arch. Nat. , Gran d Minutie r cot e III, 1465, celle avec Winckler pa r un e lettr e 
à Bertuch , éditeu r d e Weimar . Luce t e t so n domicil e ru e Montmartr e son t mentionné s pa r 
ses biographe s (voi r p . 338) . 

162 Voi r ce s nom s dan s P . Delalain , L'Imprimerie  . . . , Pari s 1900 , p . 296 . 
163 "Comm e s i j 'étais encor e u n jeune homme , je dîn e che z l e restaurateur;" écrit-i l l e 21 

novembre 181 0 à son am i Desvignes ; " à déjeuner , j e n e boi s pas un e goutte d e vin; puis , n i 
dans l'u n n i dan s l'autr e d e me s logemen s (sic) , je n'a i un e pouc e d e cave. " (Arch . Mun . 
de Baugé) . 
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(infâme ^art.* 

Figure 2.1 4 L a Mésangèr e e t se s dessinateurs s'inspiren t souven t d e modèle s vu s dan s le s 
centres d'attraction s parisiens . Ic i une femm e observé e dan s l e jardin d e Frascat i tou t prè s 
des bureau x d u journal . Ell e es t dessiné e pou r l a planch e 16 6 d u 2 2 octobr e 179 9 ( = 3 0 
vendémiaire a n 8 ) d e l'éditio n parisienn e ( à gauche) , e t copiée , e n buste , pa r l'éditio n d e 
Francfort, gravur e 5 3 du 1 6 décembre 179 9 ( à droite) . 

dotés de prix, voir des spectacles de pantomime et déambuler dans des grottes 
artificielles. 

Précisons c e que l e journal écri t su r le s établissements animé s de Frascat i 
et d e Tivoli , très à  l a mode à  cette époque , qui rivalisaient ave c ceux du Pa -
lais Royal . Frascat i "continu e d'êtr e l e rendez-vous d e toutes le s élégantes e t 
des curieux", note-t-i l l e 28 août 1802 . "C'es t u n nouveau spectacl e d'ombre s 
chinoises, où l'on voi t successivemen t passe r sou s ses yeux tous le s costumes, 
toutes les modes, toutes les tournures imaginables. Les femmes s'y rangen t d e 
manière à  pouvoi r êtr e facilemen t passée s e n revue . Le s jeunes gen s parcou -
rent le s rangs ave c une familiarit é qu i feroi t (sic ) suppose r qu'il s s e trouven t 
en pays de connoissance (sic). " (Fig . 2.14). Dans les huit salons décorés à l'an-
tique e t dan s so n jardin, L a Mésangèr e observai t régulièremen t un e foul e d e 
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visiteurs, don t l e 7  septembre 180 2 Madam e Récamie r assiégé e pa r de s cu -
rieux qui faillirent l a piétiner :  "On allongeoi t (sic ) l e cou, on s'étouffoit (sic) , 
et o n alloi t (sic ) probablemen t étouffe r cell e qu i étoi t (sic ) l'obje t d e ce s 
hommages ridicule s . . . lorsqu'ell e pri t l e sage part i d e se retirer."164 Sou s le 
Consulat, Frascat i hébergeai t l e seu l caf é qu i acceptâ t d e laisse r entre r le s 
dames d e quatr e heure s d e l'après-mid i à  deu x heure s d u matin . Plusieur s 
décennies durant , s a cou r planté e d'arbre s agréablemen t agencée , attir a le s 
bons vivants , le s hommes politiques , le s étrangers richissimes , le s actrice s e t 
les mondaines e n quêt e d e plaisir s raffinés . L'éditeu r ironis e l e 2 3 août 182 3 
sur le s nombreux "rendez-vou s d e l'amour" qu i se tramaient à  Frascati . Sou -
vent, le s dessinateur s engagé s pa r L a Mésangèr e y  allaien t pou r s'inspirer . 
Les gravures numérotée s 58 , 61 et 16 6 citent Frascat i dan s leur s légende s e t 
une estampe de la série Vues  de Paris, publié e le 13 avril 1807 , est sous-titré e 
Promenade de  Frascati 

L'autre établissemen t u n pe u plu s loi n d u domicil e d e L a Mésangère , a u 
374 ru e Saint-Lazare , s'appelai t Tivoli . L e journa l décri t se s visiteur s l e 4 
mars 179 8 comm e "u n mélang e heureu x d e toute s le s classe s de s citoyens" , 
et à  l a dat e d u 1 5 août 181 3 on peu t lir e :  "Depui s qu e le s belle s soirée s s e 
succèdent, Tivol i repren d so n écla t e t devien t l e rendez-vous d e l a sociét é l a 
plus élégante . Jeud i dernie r i l y  avoi t (sic ) plu s d e deu x mill e personnes . 
C'étoit (sic ) un e forê t d e plume s dan s l a bell e allée . Parm i le s danseuses , d e 
jeunes filles,  qu i avoien t (sic ) e u l e matin , a u comptoir , l e peti t bonne t e t 
le tablie r noir , étoien t (sic ) mise s ave c u n goû t exquis. " Sou s l e Directoire , 
l'entrée coûtai t 3  livres. 165 E n hiver , le s promeneur s s e réchauffaien t dan s 
le jardi n e n mangean t de s marron s chauds . E n été , il s s' y rafraîchissaien t 
en achetan t de s glaces . Il s s e faisaien t cisele r u n portrai t e n silhouette , lir e 
l'avenir pa r des tsiganes ou encore ils suivaient le s démonstrations d e sauts en 
parachute. O n pouvai t auss i y  admire r de s animau x dressé s présentan t leur s 
tours d'adresse, 166 ains i que des jongleurs e t autre s artiste s courageu x :  le 30 
juin 1828 , l e journal ren d compt e d e "l a périlleus e ascensio n su r un e cord e 
tendue à 120 pieds" exécutée par Mlle Colombier, puis de la performance d'u n 
certain Francisc o Martine z enferm é dan s u n fou r brûlan t pendan t plusieur s 
minutes. Douze gravures de 1798 , les numéros 45, 46, 49, 54, 57, 60 et 6 2 à 67 
du journal, et une de 1799 citent Tivol i comme lieu d'inspiration, tou t comm e 
la cinquième planch e d e l a série Vues  de Paris  édité e a u burea u d e l'illustré . 
Le par c es t encor e lou é l e 2 5 juillet 183 5 quan d l a rédactio n rapport e qu e 

164 Jeann e François e Juli e Adélaïd e Récamie r (1777-1849) , adulé e e t imité e dan s se s 
costumes et manières , inspira auss i beaucoup de versificateurs à  l'époque d e Napoléon. 

165 J . Godechot , La  Vie  quotidienne en France ...  ,  1977, p. 158. 
166 Munito , chien "savant" , fai t sensatio n à  Paris en 1817. La Mésangère en rend compte 

le 20 mars 1817 ; la série du Bon  Genre  le montre dans sa planche n° 100. 
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Figure 2.1 5 L a gravur e 15 9 d u journa l présent e l e par c d e Tivol i à  Paris . Dan s so n 
imitation, l'éditio n d e Francfort d u magazine choisi t de présenter u n autre arrière-plan tou t 
en copian t fidèlemen t le s modes françaises . A  gauche, l'éditio n parisienn e du 2 2 septembr e 
1799. A  droite , l a planch e 4 4 d u 1 4 octobre 179 9 de l'éditio n d e Francfort . L a copi e imit e 
aussi l e forma t d e l a gravure . 

chaque dimanche "u n ballon vivant . . . étonn e TlVOLI par la  hardiesse de ses 
ascensions" e t qu'u n fe u d'artific e termin e généralemen t la  soirée (Fig . 2.15) . 

La Mésangèr e habitai t égalemen t prè s de s théâtre s o ù i l assistai t au x 
premières pou r e n rendr e compt e à  se s lecteurs . L e théâtr e d e la  Comédi e 
Française l'attirai t souvent , ains i qu e le s théâtres Feydeau , Italien , Montan -
sier, d e l'Opéra , d e l'Odéon , d u Vaudeville , d e la  République e t de s Variété s 
qui inspirèren t d e nombreuse s gravure s à  se s dessinateurs. 167 Se s commen -
taires à  propos d e détail s relatif s à  ces salles nous fournissen t de s document s 
sur de s événements comm e la destruction pa r l e feu de l'Odéon e n 179 9 et e n 

167 Le s théâtres son t mentionné s dan s le s légendes des gravure s 50 , 55 bis , 70 , 71 , 72, 75, 
76, 77 , 78 , 81, 83 e t 86 . 
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1818 ou l a présenc e d'acteur s célèbre s dan s plusieur s d e ce s établissements , 
ou encor e le s changement s d e nom s d e certain s théâtre s suivan t l e régim e 
politique. 

Dans les premières année s de publication d u journal, notammen t e n 179 8 
et e n 1799 , quelques gravures précisent dan s leur légende certaines artère s d e 
la ville comme source d'inspiration :  les Champs-Elysées (gr . 42, 47, 52 et 59), 
la ru e Vivienn e (gr . 40 ) o u le s grands boulevard s de s Capucine s (gr . 25) , d e 
la Magdeleine (sic ) (gr . 38) et de Montmartre (gr . 44). L'avenue des Champs-
Elysées, encor e zon e rural e e n 179 9 e t devenu e l'un e de s plu s élégante s de -
puis, attirai t l'attentio n d u journaliste surtout ver s Pâques, époque à  laquelle 
l'avenue accueillai t un e grande fêt e appelé e Longchamp s (sic) . Quelques gra -
vures porten t l a légend e :  "Costum e d e Longchamps " o u "Promenad e d e 
Longchamps" o u "Longchamp(s) " tou t cour t (entr e autre s le s gr . 3 0 e t 3 1 
bis). «  Alle r fair e so n Longchamp s »  étai t un e expressio n décrivan t l'acti -
vité de s promeneur s pendan t le s mercredi , jeud i e t vendred i avan t Pâque s 
sur le s Champs-Elysées. Cett e appellatio n fai t allusio n a u pèlerinag e a u cou -
vent d e Longchamp s dan s le s siècle s passés , quan d le s gen s s' y rendaien t 
par le s Champs-Elysée s pou r y  célébre r l a mess e e t le s leçon s de s Ténèbre s 
(l'office d e Pâque s à  Longchamp s es t mentionn é dan s La  Religieuse  d e Di -
derot). Pe u à  pe u c e pèlerinage tourn a à  u n concour s d'éléganc e empêchan t 
les gen s d'arrive r jusqu' à Longchamps . O n s'arrêt a su r le s Champs-Elysée s 
pour montre r le s nouvelles toilettes de printemps ou pour loue r des chaises et 
prendre quelqu e repo s e n regardan t passe r l e beau monde. 168 L a Mésangèr e 
s'y promenai t ave c "cen t yeux " pou r tou t voir , e t signai t se s article s :  Le 
Centyeux, Le  Promeneur  o u L'Observateur. 

Devenu Parisie n d e cœur , L a Mésangèr e n'étai t pa s indifféren t au x 
beautés de l'architecture qu'i l voyait. Les aménagements de la capitale, l'inau -
guration d e nouveaux monuments , l'installation d e la Bourse, la constructio n 
de ponts , l'ouvertur e d e magasins , café s e t restaurants , l'évolutio n de s salle s 
de panorama s o u d e dioramas , l a constructio n d e piscines , bre f tou t c e qu i 
ajoutait au x attrait s d e Pari s l e fascinait . Pa r exemple , le s bain s médicau x 
de l a rue Chante-Rein e n ° 3 0 font l'obje t d'un e analys e d u journal l e 20 mai 
1812, ceu x a u ba s d u qua i Voltair e l e 30 juin 182 7 et ceu x d e l a ru e Neuve -
des-Mathurins l e 25 mars 1836 . Il annonce le s plans d'un nouvea u théâtr e d e 
l'Opéra l e 25 mars 182 0 et l a création d e PAmbigu-Comique l e 20 août 1827 . 
La salle des Panoramas présentan t l a scène d'Athènes es t décrit e l e 31 juillet 
1821, e t l'ouvertur e d u gran d magasi n d e l a ru e d u Ba c l e 5  octobr e 1821 . 
Enfin, l e lecteu r pouvai t suivr e l a constructio n d u pon t d'Iéna , d u pon t de s 
Invalides e t d u pon t d e Grenell e le s 5  août 182 4 e t 5  mai 1827 , ains i qu e l a 
mise e n plac e d e diverse s statue s a u fil  des année s :  le Vert Galan t a u Pont -

168 po u r l'histoir e d e cette coutume, voir les cahiers du 5  avril 181 7 et d u 1 0 avril 1833. 
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Neuf l e 1 5 mai 1816 , l e Loui s XIV équestre d e l a plac e de s Victoire s le s 2 0 
décembre 182 0 et 3 1 août 1822 , un Hercul e à  l'entré e d e l'allé e de s oranger s 
aux Tuilerie s l e 25 juillet 1828 , et l e Gran d Cond é su r l e pont Loui s XVI le 
31 juillet 1828 . 

Encore d'autre s détail s concernen t le s café s e n vogu e :  Foy, l a Rotonde , 
Tortoni, Hardy , l a Maison Doré e et l e Café Anglais , tous situés près de la rue 
Montmartre e t d u Palai s Royal. 169 Le s changements a u Palai s Roya l étaien t 
aussi noté s :  en 182 3 l e remplacemen t de s galerie s d e boi s pa r de s galerie s 
en pierre , e t e n 182 7 l'installatio n d e seiz e colonne s e n font e surmontée s d e 
cassolettes pou r alimente r de s bec s de gaz . Le s successeurs d e La Mésangèr e 
continuèrent cett e tradition. L e 5 août 1831 , ils rendent compt e du voyage de 
l'obélisque d e Louqsor depui s l'Egypte , e t à  nouveau l e 31 janvier 1832 , alors 
que l'o n hissai t l e monolith e su r u n piédesta l plac e d e l a Concord e (voi r p . 
417). D'autre s article s décriven t l a fontain e d e l'Eléphan t érigé e su r l a plac e 
de la Bastille , monumen t gigantesque , provisoiremen t construi t e n bois et e n 
plâtre, qu'on pouvai t visite r à  l'intérieur su r plusieurs étages.170 Bref, nombr e 
de détail s concernan t le s innovation s urbaine s passèren t à  l a postérit é grâc e 
aux mention s faite s dan s l e journal. 

La Mésangèr e déménage a encor e un e foi s l e 30 septembre 1818 , toujour s 
dans l e mêm e quartier , pou r s'installe r dan s u n appartemen t a u coi n d e l a 
rue e t d u boulevar d Montmartr e (Fig . 2.16) , à  proximit é d e l a bell e fon -
taine Montmartr e alimenté e pa r l a pomp e à  fe u d e Chaillo t e t d e l'hôte l 
d'Uzès bâti sur les dessins de Ledoux, qui hébergeait l'administration général e 
des Douanes . L'appartemen t s e trouvait dan s l'ancienn e maiso n d e Thomas -
Antoine Vicentini , di t Thomassi n (1682-1739) , comédie n réput é d e l a fa -
meuse troup e Riccobon i d u XVIIIe siècle , e t don t l e propriétair e étai t l e 
restaurateur M . Petron. L'éditeur s e promit qu e ce serait son dernier déména -
gement, ca r le s locaux étaien t spacieu x a u regar d d'u n loye r modiqu e d e 10 5 
francs pa r mois . L e local , u n gran d duple x au-dessu s d'u n café , occupai t e n 
hauteur le s deuxièm e e t troisièm e étage s d e l'immeuble . L'étag e inférieu r 
servait surtou t d e bureaux à  l'administration d u magazine , l'étag e supérieu r 
abritait l a salle d e rédaction e t l'appartemen t priv é de L a Mésangère . 

169 Ainsi apprend-o n pa r l e cahie r d u 3 1 mar s 181 7 l 'ouvertur e d e deu x café s qu' i l "faudr a 
ajouter au x quatorz e qu i s e t rouven t déj à depui s l a ru e M o n t m a r t r e j u squ ' à l a ru e d u Mont -
Blanc" , e t l e 3 1 ma i 182 7 l a rédact io n décri t u n nouvea u res tauran t a u Boi s d e Boulogne . 

170 O n avai t décid é l e jou r d u 4 e anniversair e d u sacr e d e Napoléon , l e 2  décembr e 
1808, d'éleve r u n monumen t e n form e d'éléphant , mai s seu l l e soubassement eu t s a form e 
définitive e n pierre . Puisqu e l'argen t manquai t pou r construir e l e rest e e n bronze , comm e 
prévu, au x dimension s d e 2 4 m  d e hau t e t 1 6 m  d e long , ave c u n escalie r à  vi s dan s un e 
patte d e l'éléphant e t un e plate form e d'observatio n tou t e n haut , o n en exécuta seulemen t 
une maquette e n bois et plâtr e qu i resta en place de 182 5 à 1847 . Dans le s dernières année s 
avant s a démolition, ell e servait d e nid à  des milliers de rats. V. Hugo y fait loge r Gavroche . 
Voir J . Hillairet , t . I, p. 155 . 
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Figure 2.16 Extrai t d'un e vue panoramique su r le boulevard Montmartre , montran t l'im -
meuble a u coi n d e la rue Montmartre , qui , de septembr e 181 8 à décembr e 1831 , servai t 
de sièg e a u journal (xylographi e exécuté e pa r Edouard Renar d e t publié e e n 184 7 par le 
journal Illustrirte  Zeitung,  Leipzig , numéro 213 , p. 73). Les bureaux se trouvaient au x 2e et 
3e étage s d u bâtiment qui , jusqu'à no s jours, a  gardé s a façade . 

Si la visite d'un lieu permet, comme le pense Balzac, de connaître l'atmos -
phère d'une situatio n e t les caractères de ceux qui y habitent e t y travaillent, 
le dernier appartemen t d e La Mésangère mérit e qu'o n s' y attarde. O n est en 
possession de l'état de s lieux dressé au lendemain de la mort de La Mésangère 
en 1831 , qu i fourni t un e description détaillé e d e l'appartement. 171 L'étag e 
inférieur s'ouvrai t su r une grande antichambr e dallé e abritan t un e dizain e 
de placard s e t un e armoire à  siège , empli s d e plaques d e cuivre ayan t serv i 
à imprime r le s planches d u magazine , ains i qu e de liasses d e gravures non 
utilisées. Une vitrine en acajou exposai t les plus belles illustrations du journal 
et de s séries de gravures éditée s pa r La Mésangère. E n passant d u hall à  un 
bureau, éclairé par une croisée sur la rue Montmartre, le visiteur étai t accueill i 
par un commis. Celui-c i avai t de multiples travau x à  exécuter :  répondre aux 
réclamations, gére r l e livre t exig é pa r l'administratio n d u timbre , recevoi r 
les client s . . . 1 7 2 Sep t registre s cartonné s contenan t le s noms de s abonnés , 
leurs lieu x d e résidence, l a date d e leur abonnemen t e t le s sommes payées , 
servaient à  l'administration d e l'entreprise.173 L e bureau étai t meubl é d'un e 

171 Archive s de Paris D 4 U1 176. 
172 L e 25 mar s 1804 , La Mésangèr e écri t à  so n ami Desvigne s qu e son commi s étan t 

valétudinaire, i l doit fair e un e partie du travail de bureau lui-même . Arch . Mun. de Baugé. 
173 De s sept registre s "relié s en carton, do s en basane", six contenaient de s information s 

sur l e Journal  des  Dames  et  des  Modes,  l e septième étai t destin é à  enregistre r le s abon -
nements d e la série Meubles  et  Objets  de  Goût  (1802-1835) , appelé e Journal  des  Meubles 
dans l'inventaire . 
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table en bois d'acajou ave c pieds en cuivre e t d'un e chais e antique égalemen t 
en acajou recouvert e d e maroquin vert , pui s d'un peti t poêl e roulant, "form e 
urne" e n faïence , d'u n secrétair e e n acajo u ave c bordur e e n cuivr e e t d'un e 
table carré e e n boi s peint , recouvert e d'un e toil e cirée . Un e peintur e sou s 
verre et un e demi-douzaine d e gravures de Fragonard, Watteau , Carmontell e 
et Bosi o dan s de s cadre s doré s étaien t accrochée s au x murs . I l y  avai t auss i 
des caricatures rouges et bleues "d e personnages aux phrases toutes faites qu i 
leur sortaient d e la bouche".174 Le s autres pièces de cet étage servaient, l'une , 
de logi s a u commis , l'autre , d e chambr e à  un e femm e qu i faisai t l e ménag e 
pour l'éditeur , ca r l'ancie n abb é rest a célibatair e tout e s a vie . 

Il n'es t pa s inutil e de se donner l a peine d'énumére r tou s ce s détails dan s 
la mesur e o ù de s similitude s existen t entr e l'inventair e établ i pa r l e notair e 
à la mort de La Mésangère et la description que fait Balza c du siège d'un peti t 
journal dan s Illusions  Perdues.  Avan t d e relever  ce s analogies , i l faut encor e 
mentionner l'inventair e d e l'autr e étag e d e l'appartemen t d e L a Mésangère . 
L'antichambre étai t garni e d e deu x table s e n acajou , d'u n miroi r "dan s so n 
cadre e n acajou" , d'un e "chiffonnière " égalemen t e n acajou , e t d'un e échell e 
double placée dans un coin. Deux gravures étaient suspendue s dans leur cadre 
doré. L e grand salo n au-dessu s d u bureau , éclair é pa r deu x croisée s su r un e 
rue Hautefeuill e (qui , d e no s jours , n'exist e plus) , servai t à  la  foi s d'habi -
tation à  L a Mésangèr e e t d e sall e d e rédactio n à  so n équipe . L'inventair e 
fait auss i éta t d'un e cheminé e flanqué e d e deu x placards , d'un e excellent e 
épinette, d'u n secrétair e e n bois , de deu x marabouts , d'u n fauteui l e n noye r 
et e n paille , d'u n guérido n e n acajo u à  dessus d e marbre granité , d'un e cou -
chette e n form e d e couteau , d'u n peti t burea u e n merisie r su r leque l étaien t 
placés deu x dictionnaires , enfi n d'un e tabl e d e nui t rond e e n acajo u à  des -
sus d e marbr e e t d'u n li t d e plum e ave c u n sommier , deu x matelas , deu x 
couvertures, u n traversi n e t u n oreiller . Au x mur s étaien t suspendue s deu x 
gravures encadrées , copies  de Vanloo e t d e Boucher . Un e porte s'ouvrai t su r 
la vaste bibliothèqu e qu i renfermai t de s millier s de livres e t su r un e chambr e 
appelée cabine t noi r qu i contenai t un e grande quantité d'objet s précieux . A u 
bout d u couloi r où s'alignaient d'autre s placards , était situ é un renfoncemen t 
dans lequel on avait coincé d'autres meuble s et le cabinet d e toilette, noté pa r 
l'huissier comm e "lieu x à  l'anglaise" . 

Les similitude s entr e le s bureau x d u journa l rée l e t ceu x d u périodiqu e 
fictif dans Illusions  Perdues  sont multiple s :  leur emplacement prè s du boule -
vard Montmartre ; la répartition de s locaux sur deux étages servant de bureau 
et de domicile à l'éditeur; un e antichambre dallée; un ameublement d e caisses, 
fauteuils, chaises , miroi r e t cheminé e pratiquemen t identique ; le s mêmes ob-
jets tel s partition s d e musique , tabatière s e t gravure s traînan t su r le s tables; 

Selon La Mode,  20 février 1830 , p. 324. 
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enfin de s caricature s d e personnage s ave c <  bulle s »  pendue s au x murs . O n 
pourrait objecte r qu e le s objet s décrit s son t typique s d u mobilie r d e n'im -
porte que l sièg e d e journal parisie n d u débu t d u XIXe siècle . Mai s d'autre s 
concordances existent . Le s lecteurs et le s rédacteurs s'intéressent au x "mode s 
et coutumes " ; le contenu de s journaux es t l e même, comme le sont l e prix d e 
l'abonnement, l e nombre d e pages e t l e tirage. Balza c a  donc sans dout e uti -
lisé comme modèl e pou r so n œuvr e l e bureau d e La Mésangère. 175 E n mêm e 
temps, l'éditeur Fino t d u roman a  beaucoup de traits communs avec l'éditeu r 
réel d u Journal  des  Dames  . .. qu i utilisai t parfoi s l e pseudonym e d e Fino t 
et qu i es t pa r ailleur s mentionné quatr e foi s sou s son vrai no m dan s d'autre s 
fragments d e l a fresque monumental e d u gran d auteur . 

175 Pou r le s détail s d e ce s similitudes , voi r Annemari e Kleinert , D I E REALE E N T S P R E -
CHUNG DE S «  PETI T JOURNA L »  I N BALZAC S «  ILLUSION S PERDUE S »  ,  lendemains,  C . 
43/44, 1986 , pp . 70-90 , e t l'articl e cit é à  l a not e 146 . 



Je préfèr e votr e feuill e à  tou s le s livre s d e morale , à  tou s le s 
traités d'économi e domestiqu e qu i on t par u jusqu' à c e jour . 
Vous savez , Monsieur , qu e l e meilleu r livr e n e peu t rie n ap -
prendre à  ceu x qu i n e saven t pa s lire . I l e n es t d e mêm e ave c 
votre Journal . S i o n l e parcour t légèremen t e t san s réflexion , 
c'est l e code d e toute s le s folie s e t d e toute s le s bagatelle s le s 
plus absurdes . Votr e Journa l peu t êtr e l e bréviair e de s fous ; 
mais i l peu t êtr e auss i l e vade mecu m d u sage . L e tou t es t d e 
savoir l e méditer , l'approfondir , l e raisonner , e t d e tire r d e vo s 
raisonnements un e conséquenc e raisonnable . 
Lettre d'u n abonn é publié e pa r l e Journal  des  Dames et  des 
Modes l e 5  décembr e 1810 . 

Chapitre 3 

L'apogée d e l'illustr é 
dans l e premier tier s d u XIXe siècl e 

3.1 L e magazine sous Napoléon :  Moniteur officie l d e la 
mode 

Sous l e Consula t e t l'Empire , quan d L a Mésangèr e régnai t e n maîtr e su r le s 
publications d e mode , Napoléo n recommandai t l a lectur e d u magazine , e n 
dépit d e so n mépri s généra l pou r l a gen t journalistiqu e e t malgr é so n refu s 
de tolére r e n Franc e l a circulatio n d'u n tro p gran d nombr e d e feuille s d e 
presse.1 I l pri t l'habitud e d'appele r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes,  pa r 
analogie avec Le Moniteur Universel,  le Moniteur officiel  de  la mode.2 Quan d 
les dames de son entourage hésitaient su r une question d'étiquette officielle , i l 
conseillait :  "Voyez le journal La  Mésangère - ce doit être là votre Moniteur." 3 

1 Dè s ses débuts d e premier consul , Napoléo n étai t convainc u qu'i l n e resterai t pa s plu s 
de trois mois au pouvoir s'i l lâchai t l a bride aux journalistes. Par l a loi du 1 7 janvier 1800 , il 
rétablit l'autorisatio n préalabl e pou r tout e nouvell e publication , e n vigueu r sou s l'Ancie n 
Régime, e t i l fit  disparaîtr e e n 181 1 soixant e journau x politique s tou t e n menaçan t d e 
faire supprime r le s quelques titre s restant s e t e n interdisan t l'impressio n d e tou t nouvea u 
journal. 

2 Ch . Richomme , L E JOURNA L DE S DAME S . . . , art . cit. , p . 348 . 
3 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  préfac e d u 2 e tom e d e 183 8 (exemplair e d e l a BN) . 

On y  compar e Le  Moniteur  . . . e t l e Journal  des  Dames  . .. parc e qu'il s euren t "un e 
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Les raisons de l'octroi d'une telle faveur son t multiples . Avant toute chose, 
les Bonaparte avaien t un e prédilection pou r le s parures e t l a mode. Ayan t l a 
prétention d'êtr e l a femme l a plus élégante d e son époque , Joséphin e dépen -
sait de s sommes énorme s pou r s a toilett e :  vers 1804 , plus d e 60000 0 franc s 
par an! 4 Rie n qu e le nombre de ses châles allai t d e trois à  quatre cents 5 (Fig . 
3.1). Et so n époux, malgré sa réputation d e Spartiate, tenai t égalemen t à  res-
pecter le s critères de l'élégance. Su r l e budget, l a dépense pour s a garde-rob e 
fut porté e à  40000 francs pa r a n au faît e d e sa gloire. Encore appelé "l e peti t 
tondu" quelque s année s plu s tôt , c e géan t d e l'histoir e demeurai t toujour s 
hésitant e n matièr e d e mod e parc e qu'i l voulai t e n tou s point s partage r le s 
goûts de son milieu et de sa génération. Pa r craint e du ridicule d'un vêtemen t 
malencontreux, i l accordai t beaucou p d'importanc e à  l a faço n d e s'habiller , 
même e n privé . Lorsqu'i l partai t e n campagne , o n lu i envoyai t d u ling e e t 
des habit s dan s plusieur s endroit s à  l a fois . Le s maître s d e s a garde-rob e 
étaient de s connaisseurs e n matière d'élégance , M . de Rémusat d'abord , pui s 
M. d e Turenne. 6 So n peintr e David , qu i avai t un e certain e répugnanc e à  l e 
représenter dan s un e tenue moderne , du t souven t supporte r s a critique pou r 
la simplicité de s portrait s qu'i l exécutai t d e lui. 7 

Si l'illustré fai t raremen t allusio n aux habitudes vestimentaires de l'empe-
reur pendant se s années de règne, il en fait volontier s état plusieur s décennie s 
plus tard. L e 20 avril 1831 , par exemple , i l rend compte d'un ouvrag e qui fai t 
la description d u costum e qu e Bonapart e portai t e n l'a n IX (1801) :  "habit s 
brodés a u collet , au x paremen s (sic) , au x rever s e t au x basques . U n jour d e 
réception, i l se revêtit (sic ) d'un habi t d e tricot d e soie de Lyon, rouge, brodé, 
sans manchette s e t ave c une cravat e d e soie noire. I l avai t ave c cela des (sic ) 
petites bottines de maroquin, u n pantalon collan t d e peau d e daim, une veste 

pareille destinée , tou s deu x s e plian t au x exigence s d u pouvoi r don t il s dictaien t le s lois ; 
tous deu x auss i ancien s l'u n e t l'autre. " 

4 Un e dame d e son entourage , Mm e d'Abrantè s s e souvient :  "Mme Bonapart e n'aurai t 
pas vécu , s i l e mati n l e travai l de s troi s toilette s n'avai t pa s ét é fait. " Ell e not e qu e l a 
reine d'Espagne suivai t l'exempl e d e Joséphine e n matière d e modes (Mémoires.  Souvenirs 
historiques sur  Napoléon,  Pari s 1895-1898 , vol. 3 , p. 28 1 et vol . 6 , p . 258) . Avant 1804 , les 
couturiers d e Joséphine étaien t Mm e Germond , depui s son couronnemen t Louis-Hippolyt e 
Leroy et Mll e Despaux. Les modistes étaient Mm e Herbault e t Mll e Minette, son marchan d 
de dra p e t d e soierie s M . Levache r ( à l'enseign e d u Page),  so n coiffeu r M . Hypolyte , 3  ru e 
de Grammont , don t l e journal lou e le s qualités à  l a date d u 3 1 juillet 1807 . Pour l a garde -
robe d e Joséphine , voi r auss i le s Mémoires  de  Mlle  Avrillion,  première  femme  de  chambre 
de l'impératrice,  Pari s 183 3 (réimpressio n d e 1986 , pp . 278-280) . 

5 Selo n le s Mémoires  de  Madame  de  Rémusat,  Pari s 1880 , pp . 344-347 . Su r l'histoir e 
du châle , voi r F . Ames , The  Kashmere  Shawl  and  its  Indo-French  Influence,  Woodbridg e 
1984. 

6 Voi r F . Masson , Napoléon  chez  lui,  Pari s 1951 . 
7 Mémoires  anecdotiques  sur  l'Intérieur  du  Palais  impérial,  Pari s 1827 , p . 3 1 (ouvrag e 

anonyme probablemen t rédig é pa r Honor é d e Balzac) . 
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Figure 3.1 Souven t à  cette époque, les femmes mettaient plutô t u n grand châle au lieu d'u n 
manteau o u d'un e veste . C'étai t u n vêtemen t parfoi s hérit é d e génératio n e n génératio n 
qui pouvai t coûte r de s fortunes (voi r auss i Fig . 3. 2 e t Fig . 3.4) . Ic i deu x modèle s d e 1812 . 
Le Journal  des  Dames  ...  soulign e l a signification d u châl e à  l a date d u 3 0 avri l 180 7 :  "Il 
faut avoir  un  schall  de  cachemire  pou r mettr e ses bra s e t s a poitrine  à  l'abr i d u froid  et  de 
l'humidité, la  santé  le  veut.  Il  faut  avoir  u n schall  pour  se  draper  à  J'antique ; l a mode  le 
veut :  quand on  ne  le  met  même  pas,  il  faut  avoir  u n schall  plié  en  quatr e su r Je s bras , il 
donne à  la fois de  la grâce et  de  l'assurance,  enfi n i l faut avoi r u n schall,  ne  fût-ce  que  pour 
répéter de  tems  en  tems  :  J'ai u n cachemire  de  telle  couleur,  donnez-moi  mon  cachemire." 

Le 3 0 avri l 1821 , le Journal  des  Dames  ...  décri t encor e c e fichu  e n accentuan t so n im -
portance pou r le s femmes d e toutes le s couches sociale s :  "L e nazard o u plutôt l a curiosit é 
vous avoi t fai t entre r dan s le  magasin  où  l'on  vend  les  beaux  cachemires  à  fleurs  d'or  et 
d'argent, dont  on  a  déjà  parlé  dans  ce  Journal.  Une  élégante  en  fait  déployer  plusieurs 
devant nous  et  finit  par  en  acheter  un  a u prix  de  4000  fr.  Pendant  qu'elle  le  paye  en 
billets de  banque,  un e jeune et  jolie  ouvrière  qui  avoit  choisi  u n peti t fichu  de  soie  de  28 
sous, s'approche  doucement  du  maître  du  magasin  et  lui  demande  s'il  veut  lui  faire  crédit 
jusqu 'à  la fin  du  mois,  (on  étoit  au  25.)  Sur  la  réponse affirmative,  elle  glisse le  fichu dans 
son sac;  et  nous  sommes  encore  à  nou s demander , aprè s avoi r v u s a figure,  qu i d'elle  ou 
de la  petite-maîtresse  étoit  la  plus heureuse  en  c e moment/ " 
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de bazi n blan c e t de s gant s jaunes à  l a Crispin  qu i lu i montaien t jusqu'au x 
coudes; un sabre à  la turque, fixé à  sa ceinture de soie tricolore, pendai t très -
bas à  so n côté. " L a légendair e simplicit é d e so n costum e étai t réservé e au x 
heures de travail ou lorsqu'il endossait u n simple uniforme militaire . Il voulait 
que s a Cou r soi t admiré e pou r s a pomp e e t i l donnai t lui-mêm e l'exempl e 
de l a magnificence . O n connaî t d e lu i de s remarque s sévère s su r le s toilette s 
de son entourage e t de s taquineries adressée s aux compagnes le s plus intime s 
de Joséphin e qu i osaien t s e présente r dan s de s robe s qu'i l avai t déj à vue s l a 
veille. Un jour, à  l'occasion d'un e soiré e officielle , i l aurait di t à  l'une d'entr e 
elles, d'u n to n se c e t d'u n ai r courrouc é :  "Madame , est-c e qu e vou s n'ave z 
que cett e robe-là ? N e pouvez-vou s pa s dir e à  votr e mar i qu'i l vou s e n 
achète un e autre?" 8 

Partageant l'opinio n d e certain s contemporain s selo n laquell e l'éléganc e 
est un e aristocrati e e n soi , l'empereur tenai t à  une étiquett e trè s strict e à  s a 
cour. So n sacre légendaire , pou r leque l i l décida lui-mêm e d e tous le s détail s 
et don t i l s'employ a à  répéte r l a mis e e n scène , fu t symptomatiqu e d e s a 
préoccupation croissant e pou r le s apparences. 9 

Bientôt l a popularit é d e l'illustr é fu t considérabl e dan s tou s le s cercle s 
mondains. "Qu'e n di t l'abbé? " demandaien t le s femmes quand i l s'agissait d e 
juger le s toilettes d u jour telle s qu e chiffon s transparents , perruque s blonde s 
pour femmes , châle s d e cachemir e o u crèm e pou r blanchi r l a peau. 10 Dan s 
les salons en vue, tant che z Mme Fanny Beauharnais , ancienn e belle-mère d e 
l'impératrice, qu e che z Mme s Tallien , Récamier , Viott e o u Dunoyer , quatr e 
beautés a u règn e incontesté , l e no m d e L a Mésangèr e étai t su r toute s le s 
lèvres.11 E n outre , Napoléo n cherchai t e n L a Mésangèr e u n soutie n quan d i l 
voulait fair e applique r certaine s règle s vestimentaires . Depui s l e 3 1 octobr e 
1801, une loi interdisait au x femmes de porter des pantalons sans autorisatio n 
préalable. L a Mésangèr e cite , l e 5  avri l 1802 , le s occasion s o ù de s femme s 

8 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  2 5 avri l 183 1 :  compte rend u d'u n ouvrag e su r Les 
Petits appartemens  des  Tuileries,  mémoire s d u pag e Victo r Josep h d e . . . ( = Marc o d e 
Saint-Hilaire). 

9 L e peintre du sacre , Jean-Baptist e Isabey , fu t e n outre u n des dessinateurs d u journal . 
10 Su r l a mod e d e l'époque , voi r P . Lacroix , Directoire,  Consulat  et  Empire,  Pari s 1884 ; 

H. Bouchot , La  Toilette  à  la cour  de  Napoléon,  Pari s 1895 ; A. Castelot , Le  Grand  siècle  de 
Paris, Tours-sur-Marn e 1970 , p . 20 . I l manqu e un e étude , pou r le s année s 180 0 à  181 5 e t 
1831 à  1839 , su r l'importanc e d u journa l pou r l a mode . Pou r jui n 179 7 à  décembr e 1799 , 
cette question es t abordée par A.A . Mackrel l (  The Dress  ofthe  Parisian  «  Elégantes  »  with 
Spécial Référence  to  the  < c Journal des  Dames et  des  Modes  » , Londre s :  thèse dact . 1977) , 
pour 181 6 à  183 0 on a  un e étud e pa r D . Seite r (Die  Mode  ...  Eine  Untersuchung  . . . des 
«: Journal  des  Dames  et  des  Modes  » , Vienn e :  thèse dact . 1972) . 

11 Plu s tard , Jule s Jani n comparer a L a Mésangère à  la deuxième d e ces beautés. I l écrir a 
que l'ancien abb é était "u n homme au niveau de madame Tallien " (Histoire  de  la littérature 
dramatique, Pari s 1853-58 , t . III, p. 57) . Thérès e Tallie n (1773-1835 ) fu t appelé e Notr e 
Dame d e Thermido r pou r avoi r sauv é d e l a guillotin e d e nombreu x girondins . 
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avaient tendanc e à  échappe r à  cett e ordonnanc e :  quand le s nécessité s d u 
commerce le s obligeaien t à  voyager , quan d elle s s'exerçaien t dan s u n sport , 
ou quan d elle s pratiquaien t u n travai l d'artist e o u d'auteur . "C'es t u n goû t 
déplacé qu i fai t perdr e le s grâces , explique-t-il , l a morale s' y oppose. " 

Napoléon, au-del à d e so n goû t personne l e t d e so n obsessio n impérial e 
grandissante, avai t d e solide s raison s politique s e t économique s d e promou -
voir l a mode . Conscien t d u fai t qu'un e industri e d e lux e florissante  contri -
bue à  occupe r u n peuple , i l favorisai t c e secteu r d e l a productio n national e 
et restreignai t le s importation s venan t d e pay s étrangers . Tou t comm e L a 
Mésangère, i l étai t convainc u qu e l a prospérit é d u commerc e d e lux e faisai t 
la vrai e richess e d'un e nation. 12 I l appréciai t qu e l'éditeu r soutienn e dan s 
différents article s la  politique officiell e consistan t à  interdire l e port de s vête-
ments d'origine anglais e en France.13 Il fallait profite r d u fai t qu e les bulletins 
du journa l allaien t "auss i loi n qu e le s bulletin s d e l a grand e armée" 14 pou r 
propager e n tous lieux , jusque dan s le s contrées le s plus éloignées , le s mode s 
et coutume s françaises . S i l'on e n croi t plusieur s articles , l e magazine y  par -
vint ave c succès . L e 1 0 novembr e 1834 , pa r exemple , i l signal e qu e mêm e 
au fin  fon d d e l'Italie , à  Cosenza , capital e d e l a Calabr e Citérieure , o ù l a 
plupart de s femmes étaien t encor e vêtues d u voil e de drap noir , le s planche s 
du journal étaien t affichée s devan t l a boutique de s tailleurs e t modistes . L'il -
lustré tir e ce détail d'u n ouvrag e intitul é L  Italie pittoresque  pa r Ch . Didie r : 
"ces frivole s insigne s d e l a civilisatio n parisienn e . . . formen t a u milie u de s 
âpres montagne s d e l a Calabr e . . . u n contrast e asse z piquant. " 

Sachant que répéter un e assertion à  plusieurs reprises suffisait à  la démon-
trer aux yeux de ses lecteurs,15 l'éditeur compar a le 22 octobre 180 2 les jeunes 

12 Mm e d'Abrantè s retien t qu e "le s toilette s s e renouvelaien t souven t . . . le s ouvrier s 
étaient occupés , parc e que , lorsqu e dan s u n hive r i l y  avai t hui t mille , di x mill e bal s à 
Paris, cin q o u si x mill e dîners , i l suivai t tou t naturellement , d e cett e manièr e d e vivre , 
que le s marchand s d e soierie s avaien t vend u u n millio n d'aune s d e sati n o u d e florence, 
de crêp e e t d e tull e e n proportion , qu e le s cordonnier s faisaien t le s souliers . Enfi n toute s 
les branche s d u commerc e s e trouvaien t plu s heureuses. " (Mémoires  ...,  vol . 4 , p . 402) . 
Elle not e auss i qu'"o n oubliai t bientô t l a lo i qu i défendai t d e porte r de s habit s d e cou r 
brodés e n plein , e t le s hommes rivalisèren t ave c nou s pou r l e luxe de s broderies , dentelles , 
diamants." (vol . 7 , p . 37) . 

13 L e journa l écri t l e 7  janvier 179 8 :  "O n vien t d e fair e de s visite s domiciliaire s che z 
tous le s marchand s d e Paris , qu i tiennen t de s marchandise s anglaises . Un e forc e armé e 
considérable étai t répandu e dan s tou s le s lieu x o ù s a présenc e étai t nécessair e . . . De s 
officiers municipaux , décoré s d e leur s écharpes , entraient , à  l a têt e d'u n peloton , dan s le s 
magasins désignés ; u n factionnair e restai t à  l a port e . . . Perquisitio n exact e étai t faite , e t 
toute marchandis e provenan t d e fabriqu e anglais e étai t saisi e . . . , un e mesur e semblabl e 
avait ét é exécutée , a u mêm e moment , dan s tou s le s départemens (sic) , dans tou s le s ports , 
dans toute s le s grandes commune s d e l a république. " 

14 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  1 5 novembre 1834 . 
15 Voi r p . 49 , l'articl e cit é d u Publiciste. 
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filles anglaise s au x demoiselle s française s pou r constate r qu e ce s dernière s 
avaient plu s d'aisanc e e t d e grâc e qu e le s premières , e t i l lou a l e 2 0 janvier 
1803 l a supériorit é de s manière s noble s e t aisée s de s dame s françaises , leu r 
esprit e t leu r raffinement e n toutes choses . Il publia auss i des comptes rendu s 
d'ouvrages qu i donnaien t à  Pari s l e titr e d e métropol e d e l'univers , comm e 
par exempl e dan s l e cahie r d u 7  septembr e 180 2 qu i cit e un e brochur e d e 
363 page s d e L.A . Caraccioli. 16 Nou s verron s plu s loi n (p . 112 ) qu e d e tel s 
articles soutenaien t u n march é internationa l toujour s plu s vast e d e l a mod e 
vestimentaire tou t e n contribuan t à  l a bonn e réputatio n d e l a France . Bref , 
La Mésangèr e auss i bie n qu e l'empereu r jouèren t u n rôl e fondamenta l dan s 
la formatio n d'un e cultur e universell e -  ave c l'éviden t sous-entend u d e l a 
supériorité de s produit s français . 

Napoléon a  auss i appréci é l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  pou r s a 
discrétion enver s tou t c e qui touchai t à  l a politique . Certes , d e 179 7 à 1799 , 
l'illustré avai t régulièremen t rend u compt e de s débat s mené s a u Consei l de s 
Cinq-Cents et des décisions qui y étaient votées, 17 choisissant dè s le troisième 
cahier aprè s sa fondation e n 179 7 des thèmes tel s que la constitution, l'armé e 
française, le s hommes mêlé s au x événement s important s ains i qu e le s mode s 
et faits divers qu'on peut qualifie r d e politiques, survenus à Paris ou ailleurs.18 

Mais les déclarations purement politique s s'étaient faite s de plus en plus rares 

16 "J'a i tout e l a pein e d u mond e à  m e contenir , lorsqu e j'entend s dir e qu e Pari s n' a 
point d'argent, " commenc e l a citation d e l'ouvrage . "Poin t d'argen t dan s Pari s . . . !  grand 
dieu! e t o n n' a jamai s tan t dépens é pou r l a bouche ! Poin t d'argen t dan s Paris ! mai s i l y 
règne u n lux e énorme , tan t e n galon s qu'e n ouvrage s d'orfèvreri e . . . Poin t d'argen t dan s 
Paris! mai s n'est-c e pa s d e l'argen t qu'o n me t san s cess e à  l a loterie ? Poin t d'argen t dan s 
Paris, mai s o n n' a jamai s tan t joué , n i tan t dépens é pou r le s spectacles . Poin t d'argen t 
dans Paris ! que son t don c le s sommes destinée s au x carrosse s e t au x cabriolets ? . . . Poin t 
d'argent dan s Paris ! mai s o n n' a jamai s fai t tan t d e robe s pou r de s femme s qu i n e son t 
point habillées. " L.A . Caraccioli , Paris,  métropole  de  l'univers,  Pari s 1802 . 

17 Le s article s su r l e Consei l de s Cinq-Cent s porten t comm e titre s le s date s d u calen -
drier républicain . Celu i d u 2 3 septembr e 179 7 s e li t ains i :  "Séanc e d u cinquièm e jou r 
complémentaire. L'administratio n d u départemen t d e l'Aub e transme t le s pétition s d e 
plusieurs veuve s e t enfan s (sic ) de s défenseur s d e l a patrie , qui , malgr é le s promesse s 
solennelles d e l a nation , gémissen t dan s l a plu s profond e misère . L'administratio n pri e l e 
corps législati f d e vouloir bie n prendre leur s malheurs en considération , e t d e faire exécute r 
les loi s rendue s pou r acquitte r l a reconnaissanc e nationale . Renvoy é à  un e commission. " 
Pour u n autr e articl e d e c e genre , voi r p . 38 1 de ce t ouvrage . 

18 Le 27 octobre 1797 , le journal publie une lettre décrivant l'armé e d'Italie ; l e 3 décembre 
1797 u n "Portrai t d e Buonaparté " (sic) ; l e 1 0 décembr e 179 7 u n aperç u d e l'agend a d u 
général dan s le s jour s à  venir ; l e 7  janvie r 179 8 l a descriptio n d'un e "fêt e donné e pa r 
Talleyrand à  Buonaparté " (sic) . Quan t au x mode s discutée s a u Consei l de s Cinq-Cent s i l 
en parle l e 1 9 mai 179 7 (voi r plus haut , p . 21) . Les modes rappelan t u n fai t historiqu e son t 
décrites l e 3 0 aoû t 179 7 dans u n rappor t su r le s dame s portan t de s bandeau x à  la  Marat 
"pour réveille r notr e indignatio n contr e le s Jacobins" ; l e 1 7 novembre 179 7 i l s'agi t d'u n 
texte su r le s élégantes affublée s d e ceintures  à  la  victime,  l e 25 novembre 179 7 d'un autr e 
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de sorte que le Premier Consu l pû t note r ave c satisfaction qu e La Mésangèr e 
respectait so n credo selon leque l le silence peut contribue r à  restaurer l'ordr e 
et l a tranquillité publiques. 19 

Cette évolution étai t l a conséquence d'une censur e stricte . Ains i dès le 12 
novembre 1798 , les censeurs critiquèrent-il s de s termes de danse que le pério-
dique avait mentionnés et qui servaient de réponses équivoques à des opinions 
politiques (voi r p . 49) . Il s reprochèren t auss i a u journa l d'avoi r représenté , 
le 1 8 novembre 1798 , Mme d e Staë l sou s le s trait s d'u n personnag e portan t 
la mentio n «  Révolutio n »  su r so n front . Il s admonestèren t L a Mésangèr e 
parce qu'i l avai t fai t état , l e 11 novembre 1799 , d'un fichu à  la  Marat et qu'i l 
avait présenté , e n septembr e 1799 , u n commentair e su r l a distributio n de s 
prix au x jeunes gen s réquisitionné s pou r combattr e l'ennemi . Toutefois , pa r 
rapport au x année s qu i suivirent , cett e censur e étai t relativemen t modéré e 
avant 1800 . Ainsi , a u momen t d e la  prise d e pouvoi r d e Bonaparte , dan s le s 
jours aprè s l e 1 8 brumaire d e l'a n 8  ( = 9  novembre 1799) , elle laissa passer , 
sans le s critiquer , quelque s article s d u Journal  des  Dames  . . . qu i faisaien t 
allusion a u fai t qu e c e cou p d'Eta t étai t un e sort e d e viol , un e révolutio n 
faite pa r quelqu'u n qu i aimai t le s grands gestes , un événement qu i changeai t 
tout e n France. 20 

Dès 1800 , lorsque fut interdit e l a libre expression dans tous les organes de 
presse, l'ancie n abb é s e limit a alor s à  plaisante r su r se s contemporains dan s 
deux série s de planches humoristiques , d'abor d dan s Le  Bon  Genre,  à parti r 
de 1810 dans Incroyables  et  Merveilleuses. Pou r rempli r le s pages du Journal 
des Dames . . . , i l avait recour s à  des articles inoffensif s su r différent s aspect s 
de la vie quotidienne. I l présentait le s inventions technologiques et artistique s 
propres à  intéresse r se s lecteur s e t montrai t e n 1809 , intercalé s entr e deu x 

sur un e femm e revêtu e d'un e rob e à  la  Coblentz,  vill e allemand e hébergean t beaucou p 
d'émigrés français ; e t ains i d e suit e jusqu'à l a fin  d u XVIIIe siècle . 

19 F.A . Aular d (Paris  sous  le  Premier Empire  ...,  Pari s 1912-1923 , t . 2 , pp. VII-XI e t 
t. 3 , introduction ) retien t qu e l a censur e exigeai t qu'o n s'abstienn e d'aborde r de s thème s 
tels qu e l e suicid e o u l a polic e o u tou t c e qu i touchai t au x moyen s d e subsistance . "Le s 
journaux . . . son t nul s a u poin t d e vue politique ; . . . il s se copient tro p souven t le s uns le s 
autres." 

20 O n a  beaucou p réfléch i su r cett e phas e d e l a politiqu e d e Napoléo n (pa r exempl e A . 
Vandal, L'Avènement  de  Napoléon,  Pari s 1902-07) , mai s i l manqu e u n ouvrag e su r cett e 
époque politiqu e retracé e pa r l a press e féminine . Pa r exemple , i l es t intéressan t d e lir e 
dans l e journal, à  l a dat e d u 1 1 novembre 1799 , le poème d e J.-J . Lucet , intitul é Les  Vols, 
ou d e lir e le s lignes qu i font  allusio n à  l a mégalomani e d e Napoléon , l e 1 6 novembre 1799 , 
dans u n articl e qu i réfléchi t su r l e fai t qu e l a mod e es t au x grande s dimension s :  "No s 
militaires on t d e grand s sabres , d e grande s queue s e t de s chapeau x à  grande s cornes ; il s 
aiment le s grand s exploits , couren t d e grand s dangers , e t gagnen t d e grande s victoires . 
Enfin, nou s avon s vu d e grands événements , un e grand e révolution , e t d e grandes homme s 
faire d e grande s choses. " 
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articles, des dessins schématiques d'< objet s utile s >.21 I l recommandait auss i 
la lectur e d'anecdote s e t d e livre s d e bon s mots 22 e t i l publiai t de s essai s e t 
poésies philosophique s qu i avaien t pou r suje t l e bonheu r suprême , l'amitié , 
l'amour, l a beauté, l a mode, l e temps qu i passe , l a fidélité  ou encore la  répu -
tation en société.23 Enfin, i l s'étendait su r l'étymologie de certains mots, don-
nait de s définitions e t exemple s e t avançai t de s maximes e t des mots d'espri t 
appropriés. Parfoi s i l recopiait auss i un texte déj à publi é auparavant , comm e 
celui sur l a gaieté, extrai t d'u n ouvrag e de Mme Boufflers-Rouvrel. 24 L a tra -
dition d u journa l d e publie r u n gran d nombr e d'article s philosophique s fu t 
d'ailleurs poursuivi e aprè s 1815 , toujour s dan s l e bu t d'enseigne r au x lec -
teurs de s règles de comportement destinée s à  leur facilite r la  vie.25 Quelque s 
textes trahissent d u reste parfaitement l'espri t enjou é de l'époque romantiqu e 
comme celui du 3 0 novembre 181 0 qui s'étend su r l e symbolisme de certaine s 
fleurs don t l a connaissanc e perme t d e compose r de s bouquet s riche s d'allu -
sions cachées (voi r p . 388). 

Cependant, L a Mésangère n e renonça pa s tout à  fait à  ses velléités de di-
vertir les lecteurs par des questions d'actualité politique , même si les allusions 

21 "Un e promeneuse d'enfants" , apparei l pour aide r le s tout petit s à  apprendre à  marche r 
(année 1809 , p. 436 du journal) , e t deu x encrier s d e forme bizarr e (mêm e année , p . 532 d u 
journal). Pou r le s invention s e n technologie , chimi e e t physique , voi r p . 14 7 e t p . 39 3 d e 
cet ouvrage . 

22 U n exemple est l a Beaumarchaisiana,  ou  Recueil d'anecdotes,  recommandé e l e 31 août 
1812. 

2 3 L e bonheu r suprêm e -  5  octobr e 1806 ; l'amiti é -  1 0 octobre 1806 , 1 5 mar s 180 7 e t 5 
août 1812 ; l'amour -  1 5 janvier 1803 , 26 décembre 1804 , 25 et 3 1 octobre, pui s 1 0 décembre 
1806, 1 5 et 2 5 mars 1807 , enfin 5  et 1 5 avril 180 7 et 5  août 1812 ; la beaut é -  20 avril 1807 ; 
la philosophi e d e l a mod e -  2 5 novembr e 1812 ; l e temp s qu i pass e -  2 0 décembr e 1812 ; l a 
fidélité -  1 0 janvier 1815 ; l a réputatio n dan s l e mond e -  1 5 janvier 1815 . Citon s u n text e 
sur l'amour , extrai t de s Lettres  Portugaises  (166 9 ;  l'auteu r anonym e es t probablemen t 
Gabriel-Joseph Guillerague ) :  "J e vou s a i d'abor d accoutum é à  un e grand e passio n ave c 
trop d e bonn e foi , e t i l fau t d e l'artific e pou r s e fair e aimer ; . . . l'amou r tou t seu l n e 
donne poin t d e l'amour . Vou s voulie z qu e je vou s aimasse ; e t comm e vou s avie z form é c e 
dessein, i l n' y a  rie n qu e vou s n'eussie z fai t pou r y  parvenir ; vou s vous seriez mêm e résol u 
à m'aimer , s'i l eû t ét é nécessaire. " Journal  des  Dames  . . . , 3 1 octobre 1806 . 

24 L'articl e su r l a gaiet é es t cit é l e 6  décembr e 180 1 e t encor e 2 5 octobr e 1806 . Marie -
Charlotte-Hippolyte Boufflers-Rouvre l (1724-1800 ) défini t l a gaiet é comm e étan t "l e do n 
le plus heureu x d e l a nature . C'es t l a manièr e l a plu s agréabl e d'existe r pou r le s autre s e t 
pour soi . Ell e tien t lie u d'espri t dan s l a société , e t d e compagni e dan s l a solitud e . . . L a 
véritable gaieté semble circuler dans les veines avec le sang et la vie". Les mêmes et d'autre s 
maximes d e Mm e Bouffler s son t citée s l e 1 0 janvier 1803 . 

25 Le s article s philosophique s le s plu s amusant s aprè s 181 5 ont pou r suje t l'ar t d e bie n 
vivre (1 0 juin 1819) , l'accroissement d e fortune (1 5 janvier 1820) , la vanité (1 5 mars 1822) , 
la jalousie (3 1 ma i 1821) , l a vieilless e (1 0 févrie r 1822) , l'humeu r ( 5 septembr e 1822) , l a 
mort (1 0 septembr e 1822) , le s mauvaise s habitude s (2 0 septembr e 1822) , l'amou r ( 5 avri l 
1817, 1 0 septembr e 1820 , 1 5 septembr e 1823) , l'égoïsm e (1 0 aoû t 1830 ) e t l a vengeanc e 
(20 octobre 1832) . 
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permettaient à  peine d e dater le s événements historiques . Ains i informa-t-il , 
en octobre 1801 , que la "Pai x vient d'êtr e conclu e entre l a France e t l'Angle -
terre" e t qu e "le s Modes de Londres , don t nou s n'avon s parl é qu e rarement , 
parce qu'elles nous arrivoient (sic ) tard e t pa r voie indirecte, auron t fréquem -
ment u n articl e particulier , puis é dans l e Journal de s Modes de Londres". Le 
6 décembre 1801 , il fit savoir que pour célébre r cett e paix, les élégants avaien t 
baptisé un e coiffur e d u no m d u ministr e qu i avai t sign é le s préliminaire s d e 
paix (à  la  Hawkesbury) e t une autre du nom d'un dirigean t d u part i favorabl e 
à la  guerre (à  la  Grenville).  D e même, pou r l'éditeur , l a campagne d'Egypt e 
exista surtou t dan s l a mesur e o ù i l parla , l e 2 0 janvie r 1802 , d'u n turba n 
appelé terre  d'Egypte.  Le s 19 juin e t 4  juillet 1802 , les gravures 393 et 39 6 du 
journal présenten t un e coiffure à  la Titus  ave c des cheveux postiche s drapés , 
portée pa r l'impératric e Joséphin e lorsque Gérard avai t exécut é son portrait . 

A l'occasion d u mariag e d e Napoléon e t d e Joséphine , l'illustr é publia , l e 
5 janvier 1805 , un articl e mettan t e n scèn e deu x jeunes filles qui discutaien t 
des vertus du mariage. Il fit une vague allusion au même événement cinq jours 
plus tard e n rendant compt e du livr e De  la  conduite qu  'une femme doit  tenir 
avec son mari.  L a même année , l e périodique présent a plusieur s costumes d e 
cour o u "dan s l e genr e de s robe s d e cour " (le s gravure s 610 , 612 , 617 , 618, 
624, 625, 628 et 632 ) (Fig . 3.2). Il s'intéressa auss i au fai t qu e Napoléon avai t 
prescrit de s uniformes brodé s e n argen t pou r le s fonctionnaires civils , e t qu e 
les autres, qui n'avaient pa s de position officielle , portaien t généralement , lor s 
des fêtes , de s costumes d e velours e t d e drap, ave c épée e t chapea u claque. 26 

L'éditeur n e se permit qu e rarement de s remarques faisan t référenc e au x per -
sonnalités qu i faisaient l e plus parle r d'elle s dan s l'opposition . Plu s raremen t 
encore il avança des critiques contre la politique de Napoléon. Le 29 juin 180 4 
il osa annonce r qu e le s jeunes gen s reprenaien t le s modes abandonnée s pen -
dant l a Révolution ; l e 1 0 mars 1807 , i l se demanda s i le gouvernement avai t 
raison d'implanter e n France des fabriques de coton nuisant aux manufacture s 
traditionnelles d e drap e t d e soie ; et l e 5 mars, i l donna u n commentair e su r 
un ouvrag e jugé dangereux , Alphonse  ou  le  Fils  Naturel,  roma n d e Mm e d e 
Genlis. Plus souvent, i l fit l'éloge de l'armée o u de la vie privée de l'empereu r 
par l e biai s d e compte s rendu s d e pièce s d e théâtr e o u pa r de s conseil s d e 
lecture.27 Le 10 janvier 1807 , par exemple, il recommanda de lire la Campagne 

26 Su r les costumes officiels, voi r aussi Costumes  de  la Cour impériale  de  France, prescrits 
par l'empereur  Napoléon  F r, Leipzi g :  Industrie Comptoir , s.d . 

27 Dan s d'autre s journau x auss i o n avai t l'habitud e d e formule r l a contestatio n "au -
trement qu e pa r de s propo s provocateurs, " not e J . Pouget-Brunereau , p . 379 . E t A . Ca -
banis remarqu e qu e le s lecteur s avaien t tou t d e mêm e l a possibilit é d e défini r l a nuanc e 
idéologique d'une gazett e :  "Se moquer d'un e tragédi e d e Voltaire, c'es t prendr e part i pou r 
la contre-révolution . Rir e d'un e oraiso n funèbr e d e Bossuet , c'es t s e situe r dan s l a ligné e 
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Figure 3. 2 L e Journal  des  Dames  et  des  Modes  présentai t parfoi s de s costume s d e cour . 
On e n trouv e surtou t e n 1805 , aprè s l e mariag e d e Napoléo n ave c Joséphine . Ic i deu x 
exemples, l a gravur e 61 2 d e l'éditio n parisienn e daté e l e 2 0 janvier 1805 , e t l e numér o 1 4 
de l'éditio n d e Francfor t par u à  Pari s l e 1 6 mar s 1805 . E n 1809/1810 , quan d Napoléo n 
se li e ave c Mari e Louis e d'Autriche , c'es t un e autr e profusio n d e robe s d e cou r :  voir le s 
gravures 946 , 95 8 (Fig . 5.1) , 966 , 990 , 1022 , 102 8 et 1055 . 

des armées  françaises,  en  Prusse,  en  Saxe  et  en  Pologne.  Bref , l e magazin e 
ne menaçai t nullemen t la  stabilité d u pouvoi r politique . 

La censure devint plu s rigoureuse dès le 14 mars 1808 quand le ministre de 
la police, Fouché, promulgua u n décret su r l a presse qui comportait la  phrase 
suivante a u paragraph e IV : "L e Journal  des  Modes  n e publier a dorénavan t 
que de s article s d u genr e qu e so n titr e annonc e e t n' y mêler a aucu n articl e 

du XVIIIe siècle. " (p . 105) . Pou r l e Journal  des  Débats,  voi r à  c e propo s R . Jakoby , pp . 
5-7. 
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de littératur e propremen t dite." 28 Serait-c e l a réactio n à  u n compt e rend u 
rédigé par La Mésangère le 5 mars 1808 , d'une pièce jouée au théâtre Feydea u 
où on mettai t e n scène un mar i tyrannisan t so n épouse, pièce faisant allusio n 
aux difficultés d u mariage de Napoléon e t Joséphine ? O u serait-ce l a suite de 
l'effet d e la publication d'u n minuscul e journal féminist e d e format in-18 ° a u 
titre L'Athénée  des  Dames, qu i venait d'êtr e interdi t aprè s plusieurs numéro s 
parus e n 180 7 et 180 8 et qu i avai t ét é une sorte de porte-parole, e n 7 2 pages, 
de femmes déçue s e t humiliée s pa r l e conservatisme e t l a répression subis? 29 

Quoi qu'i l e n fût , l e journa l observ a pa r l a suit e un e tactiqu e d e neu -
tralité encor e plu s stricte , s'inclinan t devan t l'empereu r qu i étai t convainc u 
que le s événements contrariant s existaien t moin s s i l'on supprimai t le s mot s 
pour le s décrire . L e 2 4 mar s 1808 , Napoléo n avai t envoy é au x directeur s 
de tou s le s journau x de s copie s d'un e lettre , adressé e à  Fouché , qu i an -
nonçait l a suppressio n d u Publiciste  e t qu i invitai t le s autre s périodique s 
"à évite r d e rie n mettr e dan s leur s feuille s qu i soi t contrair e à  l a gloir e de s 
armées française s e t qu i tende à  calomnier l a Franc e e t à  fair e leu r cou r au x 
étrangers" .30 Pour un instant, en 1810, la survie du Journal  des  Dames ...  fu t 
même menacé e ca r u n censeu r avai t propos é d e l e fusionne r ave c l e Journal 
de Paris. Mai s cette fusion n e se fit pas. 31 La Mésangère eut e n cela un talen t 

28 Cit é pa r A . Cabanis , p . 32 , not e 100 . 
29 L'éditeu r d e cette Athénée  des  Dames  fu t Françoi s Buisson , librair e e t ancie n éditeu r 

du Cabinet  des  Modes,  premie r journal de mode paru en France, de 178 5 à 1793 , sous diver s 
titres. L a rédactio n fu t assuré e pa r "un e sociét é d e dame s françaises" , sou s l a direction d e 
Sophie de Renneville . Parm i se s collaboratrices compten t l a princesse Constanc e d e Salm -
Dyck e t l a comtess e Anne-Mari e Beaufor t d'Hautpoul . Cett e dernière , auteu r d e poésie s 
et d u comt e Zilia,  figur e parm i le s invités d u salo n littérair e d e Mm e d e Genli s à  l'Arsena l 
(voir Mm e d'Abrantès , Mémoires,  t . 4 , p . 164 ; A . Marquiset , Les  Bas-Bleus  du  Premier 
Empire, Pari s 1913 , pp . 107-134 ; e t J . Pouget-Brunereau , pp . 90-105) . L a B N conserv e 
deux numéros d e ce périodique, ceu x de janvier e t févrie r 1808 . La Mésangère atteste , dan s 
un articl e d u Journal  des  Dames  . .. publi é l e 3 1 juille t 1818 , qu e c e périodiqu e a  par u 
pendant quatorz e mois , e n 180 7 et 1808 . 

30 Correspondance  de  Napoléon F r, publiée  par  l'ordre  de  l'Empereur Napoléon  III, Paris 
1858-1870, t . 16 , p. 514 . O n y  trouv e auss i l a menac e d e fair e disparaîtr e chaqu e titr e qu i 
ferait paraîtr e de s article s "contraire s a u respec t d û a u pact e social , à  l a souverainet é d u 
peuple, à  l a gloir e de s Armées , o u qu i publieron t de s invective s contr e l e gouvernement e t 
les nations amie s o u alliée s d e l a République. " 

31 Arch . Nat . A F 1302 , 1810 . A ce propos o n peu t lire , dans l e cahier d u 3 1 juillet 181 8 
de l'illustr é d e L a Mésangèr e :  "L e Journal  de  Paris  donn a pendan t le s moi s d'avri l e t d e 
mai d e l'anné e 1810 , trois planches , l'un e d e costumes , l'autr e d e voitures , e t l a troisièm e 
de pendules , e t imprim a troi s article s signés de s initiale s des noms d e troi s membre s d'un e 
société d e modes . Ce s gravures , bie n exécutées , mai s a u simpl e trai t e t san s enluminure , 
n'ayant pa s e u l'approbatio n de s souscripteurs , l e projet d'u n serai-  Journal des  Modes  fu t 
abandonné." L e Journal  de  Paris  annexa , e n septembr e 1811 , le Courrier  de  l'Europe,  l e 
Journal du  Jour,  l a Feuille  Economique,  l e Journal  du  Commerce  e t l e Journal  des  Curés 
(A. Cabanis , p . 40) . 
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pareil à  celu i d u diplomat e Talleyrand. 32 Un e comparaiso n ave c ce t homm e 
politique es t plu s justifiée qu e cell e ave c d'autre s silhouette s d e l'histoire. 33 

Comme lui , i l réussissait ave c beaucoup d e talent à  s'accommoder ave c bon -
heur de s régime s le s plu s divers . Ayan t e n commu n ave c l e ministr e de s 
relations extérieure s d e 179 7 à  1807 , une ancienn e fonctio n d'ecclésiastique , 
un acharnemen t san s parei l a u travail , u n goû t pou r l'espri t de s Lumière s 
et u n patriotism e foncier , i l parvin t comm e lu i à  reste r trè s longtemp s a u 
premier plan , atteignan t a u somme t d e l a célébrité dan s le s trente première s 
années d u XIXe siècle . 

En somme, grâce aux qualités de La Mésangère qui pratiqua une prudence 
extrême, selo n J . Pouget-Brunerea u (p . 66 ) " à l a foi s calculé e e t directive , 
presque touchante , dan s l e choi x de s chronique s littéraires , dramatique s o u 
de mode, " l e Journal  des  Dames  . . . compt a parm i le s quelques périodique s 
tolérés. Il parut pendan t tou t l e temps que dura le règne de Napoléon, périod e 
la plus longu e de s année s d e publicatio n d u journal . I l fallai t alor s lir e entr e 
les ligne s pou r retrouve r certaine s opinion s politique s audacieuse s e t mêm e 
parfois l e sentiment généra l d'un e oppositio n globalemen t acceptée . 

Il fallai t auss i savoi r interpréte r le s gravures d e l'illustré . Le s modèles af -
fichent un e expressio n gai e o u attristé e selo n un e victoir e o u un e défait e d e 
la Grand e Armée . Duran t l e Consula t e t le s première s année s d e l'Empire , 
alors qu e le s triomphe s donnen t lie u à  d'innombrable s fêtes , L a Mésangèr e 
ne présent e qu e de s modèle s souriants , tiré s à  quatr e épingles . I l avai t em -
bauché Martia l Deny , dessinateu r e t graveu r qu i savai t donne r au x modèle s 
une allure majestueuse e t qui avait déjà gravé en 1780 une série de 38 planches 
montrant "le s habillements de s princes e t seigneurs " ,34 Témoins d e la bonn e 
fortune d e l'empereu r son t le s illustration s numéro s 49 2 e t 70 7 d u Journal 
des Dames  . . . qu i arboren t de s hommes e n costumes typique s d e Napoléon , 
avec chapeau tricorne , habi t d e drap couleur foncée , cravat e blanche, soulier s 
noirs, apparenc e charismatique . Exécutée s e n 180 4 et 1806 , elles sont de s ef -
figies d e personnages confiants , à  l a mine orgueilleuse, a u regar d ferm e e t a u 
maintien fier  (Fig . 3.3) . Pa r contre , l a planch e 1303 , présentant u n homm e 
en costume semblable, mais gravée en avri l 1813 , après les défaites d e Vienne 

32 Charle s Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838 ) fu t évêqu e d'Autun e t diplomat e 
sous Napoléon . E n 1814 , i l fu t che f d u gouvernemen t provisoire , e t d e 183 0 à  1834 , am -
bassadeur à  Londres . U n neve u d e Talleyrand , Mgr . Alexandr e d e Périgor d (1736-1821) , 
a fai t se s études a u collèg e d e L a Flèch e comm e L a Mésangère . 

33 D'autre s on t propos é le s comparaison s suivantes : l'illustr é La  Toilette  de  Psyché  l' a 
surnommé "l e Christoph Colom b d e la mode" (voi r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  d u 
31 janvier 1835 , p . 151 ) e t Jule s Jani n a  di t d e lu i qu'i l a  ét é "un e têt e shakespearienne " 
(Histoire de  la  littérature  dramatique,  Pari s 1853 , t. III, p. 55) . 

34 Martia l Den y (n é e n 1745) , élèv e d e J.J . d e Veau , tou t comm e s a sœu r Jeann e Den y 
(née e n 1749) , avai t grav é l a Collection  d'habillements  modernes  et  galants,  édit é che z 
Basset. L a planch e 122 3 de Fig . 3. 1 es t d e lui . 
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V ANNEE 1806 L'ANNÉE 1813 

Figure 3. 3 Costume s typique s d e Napoléon , présenté s d e faço n à  pouvoi r devine r l a 
bonne o u l a mauvais e fortun e d e l'empereur . L a gravur e 707 , dessiné e l e 5  mar s 1806 , 
lorsque l'empereu r es t a u faît e d e s a gloire , montr e u n personnag e sû r d e soi . L a planch e 
1303, composé e l e 1 0 avri l 1813 , met e n scèn e u n êtr e su r l e départ , a u regar d méfian t e t 
soucieux. E n outre , le s légende s de s deu x illustration s s e distinguen t à  peine . O n y  not e 
une différenc e d e l'orthograph e de s mot s culote  -  culotte.  L a Mésangèr e expliqu e qu e le s 
graveurs e n lettre s "qu i prennent deu x heure s pou r grave r l e haut e t l e bas d e l a planche " 
n'ont souven t plu s le temps de lui renvoyer le s maquettes e t que , par conséquent , de s faute s 
ne son t pa s corrigées . 
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et d e Moscou , me t e n scèn e u n personnag e v u d e dos , su r l e départ , a u re -
gard trahissan t souc i e t méfianc e (Fig . 3.3) . Ave c l'arrivé e de s défaites , le s 
mines d'autre s modèle s devinren t égalemen t plu s sombres. Elle s symbolisen t 
les bouleversement s politique s qu i secouen t l'Europe . Pa r exempl e l e 5  no-
vembre 1812 , aprè s l a campagn e d e Russie , un e planch e montr e un e femm e 
en costum e d e demi-deuil , essuyan t se s larmes (Fig . 3.4) . 

iJ/irùi» 

/Xy^/^^./US^'A^J^M &f~"*  **.  /; / 2  ZM»«* 

Figure 3. 4 Automn e 181 2 :  Reflet d e l a succession de s défaites militaire s dans le s gravure s 
du Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Lorsqu e Napoléo n n'es t plu s victorieux , le s modèle s 
affichent de s expression s trè s vivante s ( à gauche ) o u triste s ( à droite) . Pou r établi r un e 
comparaison ave c les modèles de 1805 , voir les deux femmes d e Fig. 3.2 qui sont souriantes , 
calmes e t consciente s d e leu r charisme . 

En octobre 1811 , quand Fouché fut remplac é par l'impitoyable généra l Sa-
vary, duc de Rovigo, la surveillance e t le s règlements concernant l a presse de-
vinrent plus stricts encore. Les éditeurs devaient alors payer une sorte d'impô t 
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qui rendai t trè s difficil e l'existenc e d'u n journal. 35 E t combl e de l'ironie :  les 
censeurs devaient êtr e payé s par le s éditeurs d e feuilles périodiques ! Bientôt , 
la police supprima presque tous les titres, sauf quatre quotidiens, plus le Jour-
nal des  Dames et  des  Modes  et le s Petites  Affiches.  L a survie de l'illustr é d e 
La Mésangèr e fu t peut-êtr e du e à  Johanneau , collaborateu r d u journal , qu i 
était censeu r impéria l (voi r p . 64) . On peu t s e demander auss i s i u n certai n 
François L a Mésangèr e (1775-1849) , am i d e Loui s Bonapart e et , à  parti r d e 
1806, chambellan e t trésorie r généra l d e la couronne e n Hollande , a  été pou r 
quelque chos e dan s l a faveu r don t jouissai t l e périodiqu e auprè s de s auto -
rités.36 Autr e mesur e draconienn e :  la propriét é d e tou s le s journaux tomb a 
au pouvoir de l'Etat. Tou s les bénéfices e t le s revenus, toutes les décisions sur 
les rédacteurs, les dessinateurs e t le s graveurs revinrent officiellemen t a u gou-
vernement. Pa r cett e décisio n L a Mésangèr e fu t provisoiremen t détrôn é d e 
sa positio n d e propriétair e d u magazine , don t i l resta pourtan t l e directeur -
rédacteur e n chef. "L a recette d e mon commerc e es t diminuée, " écrit-i l l e 30 
novembre 180 6 à son avoca t d e Baugé . E t l e 1 7 décembre 181 0 il s'excuse d e 
ne pa s fair e l'aumôn e au x pauvres , comm e le s année s précédentes , ca r "le s 
temps son t difficiles". 37 U n "burea u d e l'espri t public " fu t install é pou r di -
riger e t surveille r l'opinio n de s Parisiens. 38 L a Correspondance  de  Napoléon 
de cett e époqu e es t abondant e e n lettre s concernan t le s périodiques. 39 Mai s 
les discrète s publication s d e L a Mésangèr e n e donnèren t pa s d e moti f d e 
plaintes.40 L e directeur d u Journal  de  la Librairie, Adrie n Beuchot , fit  mêm e 

35 L e chiffr e d u montan t qu e devai t paye r l e Journal  des  Dames  . . . es t conn u grâc e 
à un e feuill e (san s numéro ) conservé e au x Arch . Nat . (F 1 8 40 , entr e pp . 23 2 e t 233 ) : 
"Le Directeu r Généra l d e l'Imprimeri e e t d e l a Librairi e a  mand é au x propriétaire s d u 
Journal des  Arts,  d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  d u Mercure  e t d u Journal  de  Ju-
risprudence . . . l'engagemen t d e paye r un e rétributio n d'u n centim e e t dem i pa r feuill e 
d'impression . . . Pou r l a garanti e mêm e de s pension s qu i son t accordée s au x Gen s d e 
Lettres su r l e produi t de s feuille s périodiques , i l es t urgen t qu e le s propriétaire s de s Jour -
naux su r mentionné s (sic ) soien t tenu s d e verser dan s l a caisse du ministèr e d e l a police , l e 
montant d e l'Impôt . . . " E n marg e d e ce document, o n trouv e un e remarqu e comm e quo i 
le résultat d e cette démarche fu t trè s modéré vu "l e nombre e t l e produit de s abonnement s 
à ce s feuilles" . 

36 Jeann e Pouget-Brunerea u a  e u l a gentilless e d e m'indique r qu'i l existe , à  Valence , 
une ru e L a Mésangèr e nommé e d'aprè s c e personnage . Etait-c e u n paren t d e Pierr e d e L a 
Mésangère? 

37 Arch . Mun . d e Baugé . 
38 Voi r H . Welschinger , La  Censure  sous  le  Premier  Empire,  Pari s 1882 , pp. 112-11 4 e t 

296-299. I l manqu e un e étud e su r le s décret s concernan t l a petit e press e d e 181 1 à  1814 , 
y compri s l e journal d e L a Mésangère . 

39 I I serai t intéressan t d e voi r s i le s lettre s d e Napoléo n on t trouv é un e répons e à  so n 
désir d'insére r certaine s nouvelle s dan s le s petit s journaux . 

40 Pou r un e analys e d e l'anné e 181 3 d u journal , voi r Annemari e Kleinert , Die  frûhen 
Modejoumale . . . , pp . 139-159 . 
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régulièrement de s annonces pour celles-ci. 41 Elle s furent don c tolérées, mêm e 
si, e n regardan t le s gravures , le s lecteur s pouvaien t percevoi r qu e le s temp s 
allaient bientô t changer . 

Bref, Napoléo n appréciai t l e Journal  des  Dames  . . . , peut-êtr e e n parti e 
à caus e d e l'importanc e d e l'iconographie . I l étai t u n bibliophil e fanatiqu e 
qui s'entourai t partou t d e livre s précieu x e t qu i dépens a de s somme s im -
portantes pou r fair e rédige r de s ouvrage s illustré s de s plu s beau x dessins , 
dont le s sep t volume s d e l a Description  de  l'Egypte. 42 Ave c l'expansio n d u 
territoire françai s u n nombr e considérabl e d e personne s d e so n empir e n e 
maîtrisant pa s l a langu e française , i l voulai t de s publication s qu i étaien t fa -
cilement compréhensible s pou r de s étrangers . Nou s avon s déj à mentionn é p . 
67 que L a Mésangèr e édit a plusieur s série s d e planches . A u temp s d e l'Em -
pire, s a séri e Meubles  et  Objets  de  Goût  (1802-1835 ) faisai t connaîtr e le s 
décorations d e maison , le s voitures , le s bijou x e t le s création s de s ébéniste s 
Jacob, Percie r e t Fontaine 43 (l a séri e incit a e n 181 0 u n papetie r d e Leip -
zig, Friedric h Augus t Léo , à  publie r so n Panthéon  der  Eleganz,  des  guten 
Geschmacks und  der  Mode  où l'o n retrouv e nombr e de s modèle s d e décora -
tion ains i qu e quelque s costume s copié s d u Journal  des  Dames  . . . ) . Troi s 
séries observaien t e t critiquaien t l a sociét é su r u n to n satiriqu e :  Modes  et 
Manières du  jour (1798-1808) , Le  Bon  Genre  (1800-182 2 :  Fig. 3. 5 e t C.5 ) 
et Incroyables  et  Merveilleuses  (1810-1818). 44 Un e cinquième portant l e titre 
Vues de  Paris  (probablemen t 1799-181 2 :  Fig. C l ) présentai t quelque s en -
droits public s parisiens , un e sixièm e e t septièm e avaien t comm e sujet s de s 
modes régionale s sou s le s titre s Costumes  du  pays  de  Caux  (1804-1827 ) e t 
Costumes orientaux  (1813) , enfin un e huitième montrai t de s vêtements pou r 
les enfants sou s l e titre Modes  de  Paris  (ver s 181 0 :  Fig. C.3) . 

Grâce à  se s publication s e t parc e qu e l a conversatio n d e L a Mésangèr e 
était de s plu s agréables, 45 o n l'invitai t dan s le s maison s le s plu s célèbres , 

41 L e Journal  de  la  Librairie,  cré é pou r permettr e a u lecteu r d e s e retrouve r dan s un e 
production littérair e croissante , indique , sou s l a catégori e gravures , le s planche s éditée s 
par L a Mésangère . I l annonc e auss i le s livre s don t L a Mésangèr e étai t l'auteur . Pou r l a 
correspondance d e L a Mésangèr e ave c Beuchot , voi r p . 331. 

42 G . Mouravit , Napoléon  bibliophile,  Pari s 1905 . 
4 3 "I l serai t impossibl e d e donne r un e idé e d e l a variét é de s meuble s (d e l'époque ) san s 

cette collectio n d e L a Mésangère" , constat e P . Lacroi x dan s so n Directoire  ...,  p . 522 . 
44 L e principa l dessinateu r de s deu x dernière s série s fu t Horac e Vernet . Selo n F.A . Au -

lard (Paris  pendant  la  réaction  thermidorienne,  vol . 3 , 1899 , pp . 669 , 71 6 e t 761) , le s 
contemporains d e c e peintr e s e son t indigné s d e s a hardiesse . E n 1796 , so n pèr e Cari e 
Vernet avai t déj à tourn é l a toilett e de s Incroyables  e t Merveilleuses  e n ridicule . Aujour -
d'hui, o n associ e ave c Incroyables  e t Merveilleuses  plutô t u n phénomèn e d u tournan t d u 
XVIIF siècle . 

45 R . Houlie r not e que La Mésangère possédai t un e très grande mémoir e e t qu e personn e 
ne savai t autan t d e vers , d e dictons , proverbe s e t sentence s qu e lu i ( P I E R R E - A N T O I N E 
LEBOUC . . . , Académie  des  sciences  . .. d'Angers,  1988 , p. 310) . 
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Figure 3.5 Certaine s planches de séries de gravures publiées par L a Mésangère reprennen t 
les mode s présentée s pa r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes.  A  droit e l e numéro 5 7 de l a 
série satirique d u Bon  Genre,  publié e e n 1813 , qui ridiculis e u n mantea u d'homm e montr é 
à gauch e pa r l a gravur e 128 0 d u 3 1 décembr e 181 2 d u magazine . L e commentair e d e l a 
caricature, rédig é pa r l'éditeu r dan s u n cahie r a u titr e Observations  sur  les  modes  et  les 
usages de  Paris,  not e :  "L'habit  de  nos  jeunes  gens  a  tout  au  plus la  longueur  d'une  veste; 
leur redingotte  est  au  contraire  longue,  lourde  et  gênante;  elle  traîne  à  terre  comme  une 
robe de  chambre;  ils  balaient  les  rues  en  marchant,  et  se  retroussent  comme  des  femmes 
pour passer  un  ruisseau.  Il  n'en  coûterait  pourtant  pas  beaucoup  pour rendre  leur  costume 
raisonnable; ce  serait  de  donner  à  l'habit  ce  qu'on  met  de  trop  à  la  redingotte." 

parfois e n compagni e d e Mm e Clément-Hémery , cett e ancienn e co-éditric e 
intelligente habitan t Avesnes-sur-Help e dan s le département d u Nor d qu i lu i 
rendait visit e d e temp s à  autre . Parm i se s hôtesse s figurait  e n bonn e plac e 
la comtess e d e Genlis , célèbr e femm e d e lettre s (1746-1830 ) don t l'éditeu r 
appréciait l'engagemen t pou r l'éducation . Comm e les écrits de Mme de Gen -
lis touchaient le s domaines réservés au x femme s d e toutes le s classes sociale s 
et qu'ell e montrai t commen t s e comporter e t s e conduire e n tout e occasion , 
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La Mésangèr e fit  d e se s ouvrages, trent e an s durant , un e sourc e intarissabl e 
de citations et de commentaires. I l raconta des anecdotes tirées de son œuvre, 
répéta se s axiome s e t donn a de s sujet s d e méditatio n e t de s conseil s e n re -
lation ave c se s publications. 46 A  l a fi n d u compt e rend u d'u n ouvrag e su r 
les femme s auteur s e t protectrice s de s lettres , publi é l e 2 0 ma i 1811 , un e 
remarque révèl e qu e L a Mésangèr e s e tenai t a u couran t de s projet s souven t 
féministes d e l a comtess e ca r i l savai t qu e so n pla n d'inclur e dan s l'ouvrag e 
quelques femmes vivantes , notamment Mm e de Staël, Mlle de Launay e t Mll e 
de Sommery , n'étai t malheureusemen t pa s réalisé. 47 

Une autre femme écrivain , Constanc e de Salm-Dyek, tenai t égalemen t u n 
salon littéraire for t recherch é où l'on connaissai t L a Mésangère. Plus jeune de 
vingt-et-un an s que Mme de Genlis , elle avait l e même talent d'analys e e t d e 
réflexion, mai s l'espri t plu s contestataire . "Princess e e t membr e d e plusieur s 
académies, sa notoriété n e pouvait l'exclur e de s pages d'un journa l féminin" , 
écrit J . Pouget-Brunerea u (p . 437) . E . Sullero t préten d (p . 94 ) qu e certain s 
textes féministe s no n signés du journal son t d e la  plume d e Mme Salm-Dyc k 
parce qu'ils "son t en effet tou t à  fait d e la même veine et d e la même écritur e 
que ceu x qu'ell e fer a ensuit e pou r VAthénée des  Dames".  Cett e suggestio n 
est douteus e (voi r p . 338) :  l'illustré gard e un e trop grand e distanc e dans le s 
commentaires su r s a personn e e t se s ouvrages pou r l'avoi r eu e dans l'équip e 
de rédaction . L e 1 er avri l 1797 , i l port e u n œi l critiqu e su r so n Epître  aux 
Femmes qu'i l juge trop pe u nuancée , e t l e 11 décembre 1801 , il minimise so n 
Epître à  Sophie  e n disan t qu e l e plan es t copi é su r Juvénal. 48 

46 Stéphanie-Félicit é d e Genlis , né e Ducres t d e Saint-Aubin , n' a écri t pa s moin s d e 
140 ouvrage s dan s diver s genres , don t beaucou p e n plusieur s volume s :  des romans , de s 
pièces d e théâtre , de s essais , de s dialogues , de s contes , de s nouvelles , de s mémoire s e t de s 
livres d'histoire . Selo n J . Pouget-Brunerea u (pp . 448-457) , c e fut "un e sort e d'éducatrice -
conseillère, sûr e d'ell e e t d e so n expérience" , qui , sou s l'Ancie n Régime , avai t ét é engagé e 
comme gouvernante des enfants d u duc d'Orléans. Napoléo n l'invit a à  s'installer à  l'Arsena l 
où ell e réunissai t l'élit e littérair e e t mondain e dan s l e cinquièm e "salon " d e s a longu e 
carrière. En revanche , elle lui envoya des lettres décrivan t l a scène culturelle e t politiqu e d e 
la capitale e t l a manière don t i l devait teni r s a cour . Pou r c e dernier suje t ell e s'inspira de s 
publications d e La Mésangère . Voic i quelques passage s d u journal s e rapportan t à  l'œuvr e 
de Mm e d e Genli s :  le 2 8 août 180 1 le journal cit e le s sep t strophe s d e so n poèm e intitul é 
simplement Romance;  l e 1 0 jui n 180 6 i l lou e se s "vue s piquante s e t neuve s su r l'Itali e 
moderne"; l e 2 5 ma i 181 0 son t cité s de s passage s d e s a Maison  rustique,  pour  servir  à 
l'éducation de  la  jeunesse; l e 2 0 ma i 181 1 on y  li t de s extrait s d e l'ouvrag e De  l'influence 
des femmes sur  la  littérature;  l e 5 mars 181 8 est rend u compt e de son Dictionnaire  critique 
et raisonné  des  Etiquettes  de  la  Cour,  des  Usages  du  monde,  des  Amusemens,  des  Modes, 
des Mœurs,  etc.,  des  Français;  l e 1 5 décembr e 182 2 o n parl e d e se s Dîners  du  baron 
d'Holbach, l e 1 5 décembre 182 3 de so n essa i De  l'emploi  du  tems,  le s 1 5 et 2 0 mar s 182 5 
de se s Mémoires  . . . sur  le  dix-huitième  siècle.  Su r s a relatio n ave c Mm e d e Bradi , mèr e 
de Mari e d e l'Epina y éditric e d u journa l plusieur s année s aprè s l a mor t d e L a Mésangère , 
voir pp . 23 1 e t 340 . 

47 Détai l relev é pa r J . Pouget-Brunereau , Presse  féminine  . . . ,  p. 451. 
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Les salon s littéraires , lieu x d e rencontre s e t d e discussion s pou r s'infor -
mer de s dernière s nouvelles , pou r écoute r quelque s mélodie s chantée s e t ac -
compagnées d'u n instrument , o u pou r assiste r à  l a représentation d e petite s 
scènes théâtrales , inspirèren t à  L a Mésangèr e l'idé e d e main t compt e rend u 
d'ouvrage d e femme écrivain . Parm i le s livres qu'i l présent a figurent  ceu x d e 
la bell e e t spirituell e baronn e Juli e d e Krùdene r (1764-1824) , né e à  Riga , 
épouse d'un diplomat e russe , ami e de Bernardin d e Saint-Pierre e t constam -
ment e n rout e pou r rendr e visit e à  se s ami s dan s le s différente s capitale s 
européennes, allan t d e Copenhagu e à  Montpellier , d e Berli n à  Lausanne , 
avec d e fréquent s arrêt s à  Paris . Le s 1 2 e t 1 7 décembre 1803 , i l publi a un e 
annonce e t de s extrait s d e so n premie r roma n Valérie.  I l ignorai t pourtan t 
qu'elle avai t e u recours à  une tactique publicitair e extravagant e pou r assure r 
son succès : pendant plusieur s jours, elle avait couru les magasins de modes les 
plus fréquentés d e la capitale pour demander , incognito , tantôt de s écharpes, 
tantôt de s chapeaux, de s plumes, des guirlandes e t de s rubans à  la Valérie. 49 

Son manèg e provoqu a un e tell e émulatio n commercial e qu e bientô t tou t fu t 
à la  Valérie  et qu e l e roma n eu t troi s édition s e n quelque s moi s e t inspir a 
même un e pièc e de théâtr e d u mêm e titre. 50 

Quand l'ancie n abb é honorai t d e s a présenc e un e soiré e mondaine , le s 
conversations de s visiteur s tournaien t d e préférenc e autou r d e sujet s traité s 
par se s publications . Citon s quelque s exemple s :  en 180 2 - conséquence d e l a 
campagne d'Egypt e -  l'amusement favor i étai t le s "soirée s égyptiennes " qui , 
selon u n articl e d u 7  septembre, étaien t de s séance s magique s dan s l e goû t 
romantique, o ù l'on s e réunissait "dan s l'appartement l e plus sombre, l e plus 
retiré d e l'habitation" , o ù le s auditeur s s e rangeaien t e n cercl e "d e manièr e 
que chacu n s e touchant, le s sensations puissen t facilemen t s e communiquer " 
et pou r raconte r "l'histoir e l a plus sombre, la plus tragique qu'o n puiss e ima-

48 Aprè s l a disparitio n d e Napoléon , s a personn e e t se s ouvrage s son t cité s san s com -
mentaires o u d e faço n bénévole , pa r exemple , l e 3 1 aoû t 181 7 :  "Parm i le s poète s qu i on t 
concouru cett e année pour l e prix de poésie proposé par l'Académi e Française , on cite Mm e 
la Princesse d e Salm , qu i a  obtenu un e mentio n honorable. " L e 5  mai 181 9 un articl e ren d 
compte d e se s Epîtres  à  la  philosophie, l e 5  mai 182 4 un autr e d e so n roma n Vingt-quatre 
heures d'une  femme  sensible.  L e 31 mars 182 5 le journal publi e se s vevs  Sur  Girodet,  e t e n 
août 183 7 une d e se s poésie s tiré e d e l a collectio n intitulé e Poèmes. 

49 Détai l relev é pa r l e Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle. 
50 L e Journal  des  Dames  et  des  Modes  not a l e 1 7 décembr e 180 3 qu e "cett e dam e 

étrangère . . . écri t e n français comm e s i notre langu e étoi t (sic ) l a sienne." (voi r J . Pouget -
Brunereau, pp . 481/482) . I l paraî t qu e l'amou r de s belle s apparence s d e cett e dam e étai t 
tel qu'ell e dépensai t 2 0 000 francs pa r moi s pour s a toilette . Lor s de ses voyages, elle se li a 
d'amitié ave c l a rein e d e Pruss e e t l e tsar Alexandre . A u congrè s d e Vienne , so n influenc e 
permit d'atténue r le s résolutions d u tsa r à  l'égar d d e l a France . Dan s le s dernières année s 
de s a vie , elle fonda un e sect e religieus e e t prêch a l'Evangil e e n Suisse , souvent devan t de s 
milliers d'individus , don t de s fille s e t de s femme s pauvre s qu i abandonnaien t leu r épou x 
ou leu r pèr e pou r l a suivre . 
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giner, à  l'horreu r d e laquell e ajouten t d'ailleur s l e silenc e d e l'assemblé e e t 
les ténèbres d e l a nuit." 51 U n autr e suje t d e discussio n tournai t autou r de s 
fréquents évanouissement s d e certaines femmes , sort e d e force magiqu e pou r 
faire respecte r leu r volont é e n public , don t L a Mésangèr e s e moqua l e 4 juin 
1801. Le s duels qu i s e multipliaient d'un e manièr e déplorabl e attirèren t éga -
lement l'attention . A u gran d regre t d e l'éditeu r exprim é l e 25 août 1819 , il s 
n'étaient plu s provoqué s suit e à  de s calomnie s à  propo s d e l'honneu r d'un e 
dame mai s à  caus e d'article s d e journaux. O n discutai t auss i de s avantage s 
et de s inconvénient s d e certaine s mode s e t coutumes . Ainsi , l e 6  mars 1803 , 
la rédactio n avai t rend u compt e d e l'entêtemen t d'un e femm e d e trent e an s 
morte parc e qu'ell e avai t refus é d e couvrir se s bras nu s alors que la tempéra -
ture l'exigeait, 52 e t l e 25 février 1807 , elle avai t mentionn é u n mar i qu i avai t 
craint qu e l a rob e démesurémen t décolleté e d e s a femm e n e soi t indécente , 
voire qu'elle ne lui tombe sur les pieds. Enfin, o n parla des sangsues: cinq cent 
mille e n comptan t uniquemen t Pari s e n 1820 . "I l y  a  de s personnes, " écri t 
La Mésangèr e l e 2 0 janvier 1821 , "qui , e n sortan t d u bal , o u d u spectacle , 
se font pose r le s sangsues avan t d e s e coucher , comm e d'autre s prennen t u n 
verre d'ea u sucrée , ou un e tass e d e tilleul. " 

A côt é d e ce s fait s divers , le s invité s de s salon s qu e fréquentai t L a 
Mésangère discutaien t ave c lu i le s article s qu'i l avai t dédié s au x genre s 
littéraires e t au x théâtre s e n vogue . Le s remarque s faite s dan s l e Journal 
des Dames  . . . su r le s activité s d'homme s e t d e femme s auteurs , acteurs , 
danseurs e t musiciens , e n fon t u n précieu x documen t su r l'histoir e littérair e 
de l'époque . Suivon s d e prè s le s comptes rendu s qu i s e rapportent à  un e fa -
mille parm i le s plu s remarquable s d e l a scèn e littérair e :  celle d e Germain e 
de Staël , né e Necker (1766-1817) . A  la  date d u 1 1 décembre 180 1 déjà, alor s 
que Germain e es t encor e relativemen t inconnue , l e journal cit e longuemen t 
les Mélanges  littéraires  d e s a mère , Suzann e Necke r (1737-1794) , ouvrag e 

51 Le s séance s magiques , le s extases , le s visions spirituelles , l a maçonneri e e t l e mesmé -
risme son t de s sujet s traité s pa r l e journal à  plusieurs reprises , pa r exempl e l e 5 août 180 7 
et l e 5  ma i 1820 . 

52 "Le s exemple s d u mêm e genr e son t malheureusemen t devenu s très-communs" , not e 
La Mésangèr e d e faço n laconique , "c e qu i prouv e qu e che z le s Parisienne s l e besoi n d e 
se conforme r à  l a mode , es t plu s for t qu e celu i d e vivre. " A  un e autr e occasion , l e 1 0 
décembre 1806 , l'éditeu r compar a l a mod e à  un e vieill e femm e exigeant e :  "de s millier s 
d'individus s'empressen t autou r d e ce t êtr e impérieu x . . . Il s sacrifien t a u dési r d e lu i 
plaire, a u prétend u bonheu r d e vivr e sou s se s lois , repos , fortune , honneu r mêm e . . . Il s 
souffrent, martyr s d e leu r fo l amour , de s tourmen s (sic ) inouïs , . . . c e qu i n e s'expliqu e 
que pa r l'axiom e :  on  s'attache  plus  par  la  peine que  par le  plaisir."  Enfin , o n peu t lir e l e 
15 novembre 181 0 :  "L a mod e veu t qu'o n s e règle non pa s su r l e tems (sic ) qu'i l fait , mai s 
sur l e tem s qu'i l doi t faire . Vou s gèlere z peut-êtr e . . . ,  mai s écoute z l'amour-propr e qu i 
fait tair e tou s le s autre s sentimen s (sic) , e t souvenez-vou s d e c e vieu x proverb e :  / / faut 
souffrir un  peu  pour  paroître  plus  belle" 
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posthume extrai t d e se s manuscrit s e t publi é e n 179 8 e t 1802. 53 Deu x an s 
plus tard , l e 3 0 ma i 1803 , après qu e Germain e fu t exilé e pa r Napoléon , L a 
Mésangère constat e laconiquemen t :  "Madame d e Staël fai t de s ouvrages qu i 
étonnent" ; le 24 février 180 5 est annoncé un autre livre de 350 pages :  Manus-
crits de  M. Necker,  publiés  par sa fille; et l e cahier du 1 0 juin 180 7 fait l'élog e 
de Germain e e n disan t qu'ell e a  redonné , e n compagni e d e Mm e d e Genlis , 
"de l'activit é a u commerc e de s brochures " e t qu'ell e " a offer t a u publi c de s 
souvenirs su r l'ancienn e Franc e e t su r un e parti e d e l'Allemagne. " L'éditeu r 
conclut ains i :  "I l est d e bo n to n d e lir e se s ouvrages, (o n le s parcourt ) ave c 
empressement, ave c . . . plaisi r . . . (Ce s écrits ) vou s laissen t de s souvenir s 
agréables, e t cett e fois-ci , d u moins , l a mod e es t d'accor d ave c l e goût e t l a 
raison". Enfin , le s 2 5 e t 3 0 septembr e 180 7 l e journal publi e de s fragment s 
de Corinne  don t i l décri t l e caractère e t le s habits d u personnag e principal . 

Cependant, l'opinio n favorabl e d e L a Mésangèr e su r Germain e d e Staë l 
n'a pa s empêch é l e sor t mouvement é d e so n livr e l e plu s célèbr e De  l  Alle-
magne. Aprè s un e première éditio n parisienn e d e 1810 , de courte durée , qui , 
bien qu e confisquée e t détruite , marqu a l e début d'un e inclinatio n culturell e 
de l a Franc e ver s l e romantisme, i l reparu t e n 181 3 à Londre s e t e n 181 4 de 
nouveau à  Paris. Cette dernière édition fut annoncé e dans le cahier du 25 juin 
1814, comportan t u n lon g extrai t d e l'ouvrag e (voi r p . 404) . Quelque s moi s 
plus tard , l e 1 0 septembre 1814 , c'es t l'annonc e d'un e petit e brochur e ayan t 
pour titr e Esquisse  littéraire  concernant  les  ouvrages  de  Mme la  baronne  de 
Staël-Holstein. Aprè s l a mor t d e l'auteu r survenu e e n 1817 , l e périodiqu e 
continue de mentionner se s publications.54 E n même temps, i l relève ses qua-
lités d e femme , pa r exempl e l e 1 0 juin 1829 , quan d i l présent e le s Œuvres 
diverses de son fils Auguste, ave c des passages su r Napoléo n e t Germain e d e 
Staël e t ave c un e analys e d e l'influence  bienfaisant e exercé e pa r Germain e 
sur so n mari. 55 

53 Suzann e Churcho d d e Nasse , femm e d e Jacque s Necke r (1732-1804) , ministr e de s 
finances d e Loui s XVI, écrit e n 178 0 Hospice  de  charité,  e n 179 0 Inhumations  précipitées, 
et e n 179 4 Réflexions  sur  le  divorce.  L e cahie r d u 2 0 ma i 181 1 présent e un e descriptio n 
détaillée d e s a personne . 

54 L e 1 5 septembr e 1817 , l e Journal  des  Dames  . . . publi e deu x page s intitulée s Por-
trait de  Mélanie,  signée s "Fe u Mm e d e Staël" ; l e 1 0 novembr e 1817 , un e poési e intitulé e 
Apologie des  Femmes,  pa r Loui s Dubois , ave c citatio n de s œuvres d e Mm e d e Staë l e t de s 
vers plein s d'admiratio n pou r elle ; enfin , le s 3 1 ma i e t 2 5 juille t 181 8 de s passage s tiré s 
de se s Considérations  ...  sur  la  Révolution  française,  ouvrag e posthum e qu i venai t d e 
paraître. Pou r le s citation s de s ouvrage s d e Mm e d e Staë l dan s l a press e féminin e aprè s 
1818, voi r Jeann e Pouget-Brunerea u (pp . 457-475) . A  propo s d u Journal  des  Dames  ... 
elle constate qu'"ave c s a grand e expérienc e journalistique, l e périodique voyai t clairemen t 
le poids qu e prenai t l'œuvr e d e Mm e d e Staël. " 

55 Mm e d e Staë l y  es t décrit e comm e un e femm e qu i révél a à  so n épou x l e secret d e se s 
propres force s e t qu i l e poussa à  s e vouer à  de grand s travau x politiques , alor s mêm e qu'i l 
s'était résign é à  s e livre r uniquemen t à  l'étud e de s lettre s e t au x plaisir s d e l a vi e sociale . 
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Toutefois, i l n'y avait pas que des articles favorables aux femmes de lettres. 
L'éditeur n'hésit a pa s à  les critiquer, poussan t parfoi s trè s loin le cynisme sur 
les ouvrages d e femmes contemporaines . Le s 6  mars 1801 , 3 août 180 5 et 2 5 
juin 1811 , il port a de s jugements sévère s su r Marie-Sophi e Cottin , né e Ris -
teau (1770-1807 ) qui , bien que peu instruite et sachant à  peine l'orthographe , 
avait un e imaginatio n tell e qu'ell e publi a a u tota l cin q romans . A  propos d e 
son quatrième roma n Mathilde  qu i venait d e paraître, i l écrit l e 3 août 180 5 : 
"Connoissez-vous Mathilde  . . . Mathilde  es t u n roma n e n 6  volumes . . . Ma-
thilde est l e roman à  l a mode . Cependant , pou r êtr e à  l a mode , o n n'es t pa s 
obligé de lire les 6 volumes; 6  lignes de chaque volume suffisent , e t l'o n parl e 
du reste comme si on l'avoit lu." 56 I l ironisa aussi sur un roman écri t pa r l'an -
glaise Sophie Frances, intitulé La  Sœur de  la Miséricorde dont i l disait l'avoi r 
"lu ave c plaisir" e t don t i l citait nombr e d e faute s d e grammaire e t d e style . 
Ceci ne voulait pa s dir e que La Mésangère n'encourageâ t pa s l e sexe fémini n 
à essayer de publier quelque chose. Il jugea qu'un grand nombre parmi les cent 
cinquante dames embrassant alor s la carrière littéraire pouvai t produir e "de s 
ouvrages agréable s e t . . . utiles" . L e 20 décembre 1807 , i l incita se s lectrice s 
à tente r leu r chanc e dan s c e domaine . "Bie n sûr , disait-il , l a célébrit é peu t 
engendrer d u malheur , (mais ) i l es t facil e d e s'e n mettr e à  l'abri" . L'opi -
nion à  c e propos es t auss i exprimé e l e 5  mai 180 8 :  "Le s femme s comm e le s 
hommes peuven t répandr e (leur ) espri t hor s d'elles-mêmes , leu r lo t n'es t pa s 
de brille r à  l'ombre , e t i l n'appartien t pa s à  l'homm e seu l . . . l'avantage , l e 
plaisir o u l'honneu r d e brille r à  l a lumière. " 

Qu'est-ce qu'o n écrivai t à  l'époqu e quan d o n étai t femme ? Surtou t de s 
romans, contes , essais , mémoires , traité s d'éducatio n e t poésies . Pa r contre , 
rédiger de s drame s étai t estim é inadapt é au x femme s d e lettres. 57 Quan d l e 
Théâtre d u Vaudevill e donn a l e 2 0 avri l 180 8 La  Gageure  imprévue,  pièc e 
en deu x acte s écrit e pa r "deu x Dame s anonymes" , L a Mésangèr e remarqu a 
que leu r espri t n'étai t pa s fai t pou r êtr e jug é pa r l a foule . Pa r contre , le s 
auteurs masculin s firent  recett e en touchant de s spectateurs avide s de goûte r 
des émotion s forte s dan s de s comédies , drames , mélodrame s o u vaudevilles . 
Ces dernières pièce s de théâtre, sort e de critique social e e t satir e des mœurs , 
jouissaient d'un e grand e faveu r auprè s d u public . Fertile s e n intrigue s e t e n 
rebondissements, légères , divertissantes e t frondeuses , mêlée s de chansons e t 
de ballets , elle s dénonçaien t le s abus e t l a corruption . 

56 Pou r souligne r cett e opinion , l e journal publi e l e 2 0 mai 181 1 un jugement pe u favo -
rable d e Mm e d e Genli s su r Mm e Cottin , concurrent e décédée , e t l e 20 septembre 1820 , i l 
lui consacr e deu x page s critique s à  l'occasio n d e l a publicatio n posthum e d e se s Pensées, 
Maximes et  Réflexions  morales.  L e 2 5 juin 181 1 es t lanc é u n autr e articl e impitoyable , 
se référan t à  so n deuxièm e roma n Malvina  d e 1801 . Su r Mm e Cottin , voi r J . Pouget -
Brunereau, pp . 375 , 477-480 e t 519-520 . 

57 Jeann e Pouget-Brunereau , Presse  féminine  . . . , pp . 129-145 . 
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Un des vaudevilles le s plus à  la mode, d'après l e cahier d u 1 4 juillet 1803 , 
où "l a foul e s e précipit e e t s'étouffe" , étai t Madame  Angot,  mi s e n vogu e 
par l e caractèr e amusan t d'un e femm e d u peupl e d u no m d e Mm e Angot , 
sorte de porte-parole de s opprimés qu i attirait , dan s le s loges d'apparat, lor s 
des représentation s bouffonnes , toute s le s dame s "Angot " qu i n e voulaien t 
pas l'êtr e (Fig . 3.6). 58 U n autr e vaudevill e à  succè s a u débu t d u XIXe siècl e 
portait l e titr e d e Fanchon  la  Vielleuse.  L a Mésangèr e publi a de s planche s 
inspirées de cette pièce dans sa série Costumes  de  théâtre, e t i l rapporta dan s 
son journal, par exemple en mars 1803 , que le public applaudissait se s auteurs 
Bouilly e t Pai n quan d il s s e présentaien t su r scène . Aujourd'hui , l a plupar t 
des historien s d e l a littératur e ignoren t jusqu'au x nom s de s écrivain s d e c e 
vaudeville.59 I l est d e même pour l e compositeur d e la musique de cette pièc e 
théâtrale, J.D . Doche . 

Le fai t qu e le s femme s n e brillaien t pa s comm e dramaturge s n e voulai t 
pas dir e qu e l e théâtr e s e passai t d'elles . Beaucou p faisaien t un e carrièr e 
d'actrice, d e danseuse o u de musicienne . Dan s s a série Costumes  de  Théâtre 
La Mésangèr e présent e plusieur s vedette s de s année s 179 8 à  1803 . Outr e 
Sophie Bellemon t (1781-1844 ) dan s Fanchon  la  Vielleuse,  un e viell e à  rou e 
à l a main , i l fit  exécute r de s illustration s montran t le s actrice s Mm e Clo -
tilde dans l e Ballet  de  Paris e t Mm e Saint-Aubin dan s Primerose. 60 Souven t 
ces «  star s >  remplissaien t le s salle s pa r leu r talen t mêm e s i l a pièc e o u l a 
musique annoncé e n'attiraien t pa s l e public . "Aujourd'hu i l'acteu r es t tou t 
et l a pièce n'es t rien, " écri t l e journal à  la date d u 1 5 novembre 1813 . "Que l 
est l'acteu r o u l'actric e qu i joue? voil à ce qu'i l es t importan t d e savoi r :  aux 
partisans de Corneille, de Racine ou de Voltaire, ont succédé les enthousiastes 
de Talma, de Mlle Duchesnois, de Mlle Georges, et l a prééminence à  accorde r 
à l'un d e ces trois artistes es t u n point qu e l'on discut e auss i gravement, ave c 
autant d e véhémence qu'o n e n mettoi t (sic ) autrefoi s à  assigne r u n ran g au x 

58 Madam e Ango t a  fourn i l e sujet d'un e pièc e de théâtre pou r l a première foi s e n 1795 . 
Son auteu r Eve , di t Maillot , donn a e n 179 7 et 179 9 deux suite s d e cett e pièc e sou s diver s 
titres, e t e n 180 3 i l écrivi t le s Dernières  folies  de  Madame  Angot.  Cett e mêm e année , 
Aude fi t jouer , à  l'Ambigu-Comique , Madame  Angot  au  sérail  de  Constantinople,  puis , 
un pe u plu s tard , Madame  Angot  au  Malabar.  D'aprè s J . Godecho t (La  Vie  quotidienne 
en France  . . . , p . 161) , certaine s d e ce s pièce s assuraien t encor e a u XXe siècl e d e bonne s 
recettes au x casino s de s ville s d'eau . E n dehor s d u théâtre , o n retrouv e Madam e Angot , 
en 1798 , dans le s Œuvres  badines  et  poissardes  d e Vadé , dans l e Déjeuner  de  la  Râpée,  pa r 
l'Ecluse, e t dan s L'Histoire  populaire  de  Madame  Angot,  reine  des  Halles. 

59 Jean-Nicola s Bouill y (1763-1848 ) fu t u n auteu r e t littérateu r fécond . A  par t de s 
drames, i l publia , ver s 1820 , se s Contes  à  ma  fille  qu i euren t 1 8 réimpressions . Marie -
Joseph Pai n (1773-1830 ) fu t u n dramaturg e tou t auss i connu . Sou s l a Restauration , i l 
obtint un e plac e d e censeu r dramatique . 

60 Mm e Clotild e e t Mm e Saint-Aubi n son t égalemen t présentée s pa r le s gravure s 3 5 e t 
50 d u journal . Ce s gravure s e t le s douz e planche s d e Costumes  de  Théâtre  s e trouven t 
aujourd'hui surtou t dan s le s musée s instrumentaux . 
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Figure 3. 6 Madam e Angot , personnag e théâtra l bie n conn u à  l'époque . Cett e caricatur e 
de l a femm e d u peupl e enrichi e pa r l a Révolutio n fu t présenté e su r scèn e e n 179 9 pa r 
l'acteur Labenette-Corsse . L a pièce , joué e depui s 179 5 a u théâtr e d e l a Gaît é sou s l e 
titre La  Nouvelle  parvenue,  e t repris e e n 179 7 comm e Madame  Angot  ou  la  Poissarde 
parvenue a u théâtr e Montansier , fu t montré e su r scèn e e n 179 9 portan t l e titr e Repentir 
de Madame  Angot.  Ell e rapport a 50000 0 franc s a u théâtr e mai s 50 0 franc s seulemen t à 
l'auteur. Gravur e supplémentair e d u journa l publié e l e 1 2 août 1799 . 
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trois plu s beau x génies  d e l a France!" 61 E n effet , l a rivalit é de s tragédienne s 
Catherine-Joséphine Duchesnois-Raffi n (1777-1835 ) e t Marguerite-Joséphin e 
Georges (1787-1867) , engagée s pa r l a Comédi e Française , es t u n fai t amu -
sant qu i partagea l e public en deux camps dans l a salle du Théâtr e Français , 
arène o ù furen t livré s d e vrai s combat s à  caus e d'elles . Mll e George s pri t l a 
fuite à  Vienne e n 1805 , mais no n san s reveni r d e temps à  autr e à  Paris . Un e 
autre rein e d e l a scèn e théâtral e étai t Mll e Mar s (1779-1842) . Ell e fascin a 
les spectateurs pendan t plu s d e 2 5 ans, aprè s u n débu t e n 1803 , et incit a l a 
rédaction à  décrir e se s vêtement s e t coiffures. 62 Se s concurrentes étaien t le s 
deux sœur s Louis e e t Emili e Contât , égalemen t sourc e d'inspiratio n pou r l e 
journal, l e 2 0 janvier 180 5 notamment. 63 Plu s tard , aprè s l'Empire , l a trè s 
jeune actric e Léontin e Fa y (1810-1876 ) ains i qu e l a danseus e Mll e Taglion i 
(1804-1884) firen t d e bien "vive s impressions", la première surtout ver s 1821, 
la seconde ver s 1830. 64 

Les femme s auteur s remportaien t plutô t d u succè s ave c l a poési e o u le s 
romans. Le s "bouts-rimé s à  remplir " étaien t un e faço n d'incite r le s lectrice s 
à fair e leu r entré e e n littérature . Cependant , l a plupar t de s poème s publié s 
dans l'illustr é étan t anonyme s o u paraissan t sou s de s pseudonyme s o u sou s 
un nom incomplet o u mutilé, soit en indiquant de s initiales suivies souvent d e 
la particul e nobilièr e o u d'astérisques , soi t e n signan t d'un e o u d e plusieur s 
lettres, i l es t difficil e d e savoi r s'i l y  avai t beaucou p d e poétesse s don t le s 

61 Selo n l e Journal  des  Dames  . . . d e décembr e 1806 , l'acteu r François-Josep h Talm a 
(1763-1826) avai t le s suffrage s d e beaucou p d e monde , notammen t quan d i l interprét a 
Ninus II par Charle s Brifaut . 

62 A  l a dat e d u 1 5 mar s 1807 , o n peu t lir e :  "U n coëffeu r à  l a mod e . . . tenan t d'un e 
main u n croqui s représentan t Mlle . Mar s o u M . Gavaudan , e t d e l'autr e u n bandea u d e 
mousseline imitan t u n schall , . . . regard e tour-à-tou r l e croqui s d e l'acteu r e t l a têt e d e 
la belle , mari e ensembl e l e schal l e t le s cheveux , laiss e tombe r le s deu x bout s inégau x d e 
son étoff e roug e su r l'épaul e gauche , e t coèff e l a petite-maîtress e à  l a Benjamin  o u à  l a 
Siméon, suivan t l e caractèr e plu s o u moin s prononc é d e s a figure. " Mll e Mar s s'appelai t 
de so n véritabl e no m Anne-Françoise-Hippolyt e Boutet . 

63 Louis e Contâ t (1760-1813 ) fu t plu s connue encor e qu e s a sœur Emili e Contâ t (1770 -
1846). 

64 Quan d Jeann e Louis e Baron , dit e Léontin e Fay , fill e d'acteur s d e province , début a 
en 182 1 à  l'âg e d e onz e an s à  Pari s a u Gymnase , l'illustr é publi a plusieur s article s su r 
l'éducation e t su r le s mode s d'enfant , accompagné s d e gravure s présentan t de s costume s 
d'enfant (pa r exempl e l a gr . 2001) . L e succè s d e cett e vedett e fu t te l qu e so n pèr e revin t 
de provinc e joue r ave c so n peti t prodig e de s pièce s écrite s pou r ell e (Mariage  enfantin; 
La petite  fille  et  le  vieux  garçon-,  Le bon  papa).  Lorsqu e l e publi c parisie n fu t la s d e se s 
pièces, Léontine se retira en province. Elle épousa en 183 2 son collègue Volnys et entra ave c 
lui à  l a Comédi e Française . So n portrai t s e trouv e dan s l a Galerie  historique  des  acteurs 
français, Lyo n 1877 . -  Mari e Taglioni , fille  d e danseur s italien s e t un e de s ballerine s le s 
plus appréciée s d u balle t romantique , début a à  Pari s e n 1827 . Ell e eu t u n gran d succè s 
dans La  Sylphide  (1832 ) o ù ell e transform a l a dans e su r point e e n u n moye n d'expressio n 
sublime d e l a poési e dansée . 



110 3 L'apogé e d e l'illustr é 

textes s e retrouven t dan s c e magazin e féminin . S i quelque s nom s d e versi -
ficateurs réapparaissen t pendan t plusieur s années , c e son t plutô t de s nom s 
d'hommes :  l'abbé Jacque s Delille,  Louis Dubois (voi r p . 339), Charles-Loui s 
Mollevaut (voi r p. 340), Armand Gouffé , Prévos t d'Iray , Sewrin , Fayolle, Mil-
levoye, Ségu r aîné , Pon s d e Verdu n e t August e d e Labouisse. 65 Fon t excep -
tion quelques noms de femmes comme Mme Clément-Hémery, Mm e Beaufor t 
d'Hautpoul e t Mme de Salm-Dyck dont nous avons déjà parlé (voir pp. 95, 101 
et 102) . Quant au x auteurs de romans, i l en était d e même. Ceux qui firent  l e 
plus parle r d'eu x n'étaien t pa s d e sexe féminin :  Charles-Antoine-Guillaum e 
Pigault d e l'Epinoy , di t Pigault-Lebru n (1753-1835 ) fu t surnomm é pa r l e 
journal, le 12 octobre 1802 , "l e capitaine de l'armée des Romanciers français" ; 
et Charles-Victo r Prévôt , vicomt e d'Arlincour t (1789-1856 ) fu t l'auteu r de s 
romans le s plus e n vogue dans le s années 1820. 66 

Le fait qu e l'illustré fu t e n quelque sorte u n journal littéraire , a  sûremen t 
contribué à  l'acceptation général e d u magazin e dan s l a bonne société . I l vi t 
son tirage presque doubler entr e 180 3 et 1813 , de 140 0 exemplaires a u chiffr e 
"inouï" d e 240 0 cahiers , pou r atteindr e 2  500 exemplaire s e n 1827 , chiffr e 
stable jusqu'en 1830 . Ces chiffres son t basé s su r l e nombre de s abonnés dan s 
les département s e t su r no s observation s faite s pou r d'autre s années. 67 I l 
grimpa à  l a deuxièm e plac e parm i le s 3 6 magazines no n quotidien s envoyé s 
par la poste dans les départements, juste après le Journal de  l'Enregistrement. 
Son tirage étai t considérabl e même par rappor t à  celui des quotidiens.68 Jus -
qu'en 1818 , dans l e secteu r de s périodique s d e mode , i l n'eu t mêm e pa s d e 

65 Su r ce s poètes , voi r L'Almanach  littéraire  ou  Etrennes  d'Apollon,  publi é pa r Aqui n 
de Chateaulio n e t Luca s d e Rochemont . Voi r auss i J . Pouget-Brunereau , pp . 145-155 . 

66 Su r l e vicomte d'Arlincourt , voi r p . 246. Sur l a prédilection d u publi c pou r le s roman s 
on est renseigné par u n passage du Journal  des  Dames . . . publi é le 29 juin 180 1 : "Qu'avez -
vous de nouveau ? dit-o n e n approchan t d e l a boutiqu e d'u n libraire ; e t celui-ci , san s vou s 
répondre, étal e su r so n comptoi r un e vingtain e d e volumes , romans , roman s e t romans. " 
Un autr e passag e d u magazine , par u l e 2 6 mar s 1804 , entam e l e mêm e suje t :  "O n me t 
tout e n roman , l'histoire , le s anecdotes , le s pièces d e théâtre. " J . Pouget-Brunerea u relèv e 
que des romans d'intrigue sentimentale , d e voyage dans l e temps e t l'espace , d u genr e noir , 
souvent e n styl e épistolaire , envahissaien t alor s le s milieu x littéraire s (pp . 156-158) . 

6 7 Etan t donn é qu e l e nombr e d'exemplaire s vendu s e n provinc e représentai t e n règl e 
générale entre 5 0 et 6 0 pour cen t d u tota l de s exemplaires vendus (voi r p . 11 2 et Fig . 3.10) , 
on peu t calculer , pou r 1803 , à  parti r d'u n nombr e d e 83 0 abonnement s vendu s dan s le s 
départements (Arch . Nat . 2 9 A 91 , fol. 119) , un tirag e globa l d'enviro n 1  400 exemplaires ; 
et pou r 1813 , quand i l y  a  148 8 abonné s dan s le s département s (Arch . Nat . A F IV 1049, 
dos. 8 , fol . 25) , un tota l d e 2  400 abonnés . Pou r 1827 , on connaî t l e tirage globa l grâc e au x 
indications d e l'imprimeur . 

68 E n novembr e 1813 , Le  Moniteur  Universel  expédiai t 340 0 exemplaire s dan s le s 
départements e t l e Journal  de  Paris  415 0 exemplaires . Seu l l e Journal  de  l'Empire  e n 
expédiait plus , jusqu' à 2000 0 exemplaires . L a plupar t de s autre s quotidien s vendaien t 
entre 50 0 e t 100 0 copie s :  l e Mercure  de  France  pa r exempl e vendai t 68 8 exemplaire s 
(Arch. Nat. , A F IV 1049, dos . 8 , fol . 25) . 
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rival d u tout . Un e caricatur e présentan t le s titre s le s plu s important s d e 
1814, plac e l e Journal  des  Modes  a u centr e d e l'image , symbolis é pa r u n 
carton d e modist e à  dem i renversé , chancelan t à  mi-chemi n entr e de s jour -
naux d e gauche e t d e droite. C e numéro d'équilibrist e permi t a u Journal  des 
Dames . . . d e se maintenir debout quand l'empire avai t déjà croulé (Fig. 3.7). 

Figure 3. 7 L'illustr é a u centr e d'un e caricatur e anonym e d u Journal  des  Arts  . . . d u 1 5 
décembre 1814 . Son titre s e trouve su r u n carto n d e modiste a u milieu . Voic i l'explication : 
"Sur u n Cénotaph e renferman t le s cendre s d u Mercure  ...  s'élèv e l e Journal  des  Arts  sou s l a figure  d 'u n 
Nain Jaune,  arm é d'u n ar c e t d 'u n carquoi s rempl i d e t rai ts ; i l le s lanc e su r tou s ceu x qu i l 'environnent . 
Déjà l e pauvr e Journal  Royal,  sou s l a figure  d e Bridoison,  e n a  reç u u n dan s l a gorg e . . . I l laiss e échappe r 
ces mot s :  Je  suis  encore  plus  bête  que  ces  dames.  I l a  à  se s côté s l a Gazette  de  France  e t l a Quotidienne. 
La Gazette  ...  es t représenté e sou s l a figure  d 'un e vieill e décrépit e e n habi t d e cou r . . . (qu i prononc e le s 
paroles j'ai  perdu  tout  mon  bonheur,  j'ai  perdu  mon  franc  parleur),  La  Quotidienne  sou s le s t ra i t s d e l a 
None sanglante  (s'écrie ) :  Guerre  aux  idées  libérales!...  Su r l e devan t d u tableau , u n bo n bourgeoi s d e 
Paris . . . ronfl e su r l a second e pag e d u Moniteur  e t disparaî t sou s cett e énorm e feuille . A  l a gauch e d u 
Nain Jaun e e t su r l e devant , o n remarqu e . . . l e Journal  de  Paris  à  califourcho n su r un e barriqu e d e vi n 
de Bordeau x . . . I l proclam e gaiemen t Vivent  les  idées  libérales  ...  (et ) reçoi t le s pièce s d'o r qu i tomben t 
d 'une sacoch e percée , qu e t ien t à  s a mai n l e Cassandr e d u Tablea u Par lan t :  c'es t l e Journal  des  Débats. 
Il regrett e qu ' . . . Ils  sont  passés  mes  jours  de  fête;  ils  sont  passés,  ils  ne  Reviendront  plus  ...  Enfin , à 
l 'extrémité d u tableau , s e trouv e l e Journal  général  de  France  sou s l a figure  d'Arlequi n . . . L e Journal 
des Modes  a  pou r emblèm e u n carto n d e modist e à  dem i renversé ; enfi n dan s l'éloignemen t s'élèv e un e 
pyramide e n l 'honneu r de s dieu x inconnu s (dii s ignotis) ; ell e contien t le s t i tre s d 'u n gran d nombr e d e 
journaux, don t l a nomenclatur e a  d û coûte r beaucou p d e recherche s à  l 'auteu r d u dessin. " 
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3.2 Diffusio n e t tirage 
Une histoire d u Journal  des  Dames  . . . serai t incomplèt e s i l'on n e se posai t 
la question de s lecteur s e t abonnés . Qu i lisai t l e périodique e t o ù Tachetait -
on? Malheureusemen t o n n' a plu s aucun e trac e de s si x registre s cartonné s 
contenant le s nom s e t lieu x d e résidenc e de s abonnés , trouvé s à  l a mor t d e 
La Mésangère dans ses bureaux. Mai s on peut s e renseigner à  plusieurs autre s 
sources :  l'ensemble de s lettre s publiée s pa r l e périodique , ave c mentio n d e 
l'adresse de s expéditeurs ; le s lieu x d e contrefaço n d e l'illustré ; le s mandats -
poste envoyé s che z l'éditeur ; e t un e list e de s abonné s établi e pa r l'avoca t 
de l'éditeu r e n 1831. 69 Ce s document s révèlen t qu e l e nombr e de s ville s e t 
bourgades où parvenai t l e périodique étai t considérabl e e t qu e les abonnés e t 
lecteurs résidaien t moin s dan s le s grande s ville s qu e dan s le s bourgs , chefs -
lieux et village s même les plus reculés. En Allemagne , par exemple , des villes 
à faibl e populatio n comm e Brunn , Ravensbourg , Hanau , Weima r e t Aix-la -
Chapelle comptaient u n certain nombr e d'admirateurs. C e même phénomèn e 
est valabl e pou r la  Grand e Bretagne , le s Pays-Bas , l'Itali e e t l a Belgique , 
ce qu e montr e clairemen t Fig . 3.8 . Au x Etats-Uni s l e périodiqu e étai t l u 
à Bosto n e t à  Philadelphie . 

La France n'étai t pa s exempte de la demande de s cahiers hors des grand s 
centres d'urbanisation . S i l'o n veu t représente r l a distributio n e n France , i l 
est commod e d e répertorie r le s endroit s su r deu x carte s géographique s tan t 
est gran d leu r nombre : d'un e par t su r cett e cart e présentan t l'Europ e (Fig . 
3.8), d'autr e par t su r un e cart e qu i montr e uniquemen t l a Franc e (Fig . 3.9) . 
La premièr e marqu e le s noms connu s pou r toute s le s année s d e parution , l a 
seconde le s endroits supplémentaire s d'abonnemen t e n cours en févrie r 1831 , 
quand le s successeurs d e L a Mésangèr e firen t l e bilan d e l'entreprise . 

On peu t égalemen t présente r u n graphiqu e informan t su r l e pourcentag e 
des cahier s vendu s hor s d e Paris . C e pourcentag e n e s'établi t qu e pou r le s 
années postérieure s à  1831. 70 E n comparan t le s chiffre s d'un e mêm e anné e 
indiquant l e tirag e globa l e t le s livraison s vendue s dan s le s département s 
et à  l'étranger , o n voi t qu e plu s d e l a moiti é de s exemplaire s d u Journal 

69 Pou r l a mentio n de s si x registre s ains i qu e pou r l a list e de s abonné s e n 1831 , voi r 
Arch. d e Pari s :  D4 U 1 17 6 et Arch . Nat . Gran d Minutie r III 1465. Voir auss i p . 8 2 de ce t 
ouvrage. 

70 Pou r l a périod e avan t 1831 , on n e peu t pa s établi r un e comparaiso n parc e qu'o n a 
seulement le s chiffre s suivant s :  pou r 180 3 :  83 0 abonné s dan s le s département s (Arch . 
Nat. 2 9 AP 9 1 fol . 119) ; pour 181 3 :  1488 abonné s dan s le s départements (Arch . Nat . A F 
IV 1049, dos . 8 , fol . 25) ; pou r janvie r 182 7 :  un tirag e globa l d e 2  500 exemplaire s (Arch . 
Nat. F 1 8 52 , décl . 490 , n ° 6940) ; pou r juille t 183 0 :  un tirag e globa l d e 2  500 exemplaire s 
(Arch. Nat . F 1 8 52 , décl . 960 , n ° 340 7 :  le s deu x dernier s chiffre s son t d e l'imprimeu r 
Carpentier-Méricourt); d e 182 7 à  183 0 :  e n moyenn e enviro n 2  000 exemplaire s vendu s 
(selon l e Dictionnaire  du  luxe  d e L a Mésangère) . Voi r auss i p . 110 . 



3.2 Diffusio n e t tirage 11 3 

^7* 

ËAlHÂYE 

r Utrech t 
[gruges 

•Anvers «Wese l ujnes 
S.V?imer •Aix-la-Chapell e 

rraslS111 •••BRUXELLE S 
beville Cambra i Coblent z #J 

Sranclville^^'Les Andely s .Hana u 
- -  Li S ieux^ e r n o n # R e . m s M  ^Francfor t 

^Lor^nt.R e n n e 5 C h a r t r e g . PARI S Met z 
« J C V a n n f f , , ; « , « - • **  *  ( alentours ) W e i s s e n b o u r g 
* 1 An|îr llsme-Mamers # Nancy . # .  . C a r l s * u h e 

Sens Lunévill e .  «Bade n 

BERLIN 

'Leipzig 
Weimar 

Dantzig 

VARSOVIE» 

«Quimpe? 

• Mondouble^au 
ITVT x  Tours * Bloi s A  vallon ^- • S t r a s b o u r S \Nantes Avauo n rj 1 J o n .Mulhous e 

, Niort Bourges . # .  # 
Nevers Dôl e Huningue 

[Roçhefort 
~" *Aneoulêm e 

Thiers 
Thiviers • 

Montbrison 

• Munich 
• Ra vensbourg 

VIENNE 

Bazas Le Pu y 
Mende 

•Chambéry 

a u Roquefor t 
• Arle s 

Toulouse 

•MADRID. 

Figure 3. 8 Lieu x d e diffusio n e n Europ e (pou r l a France e n 1831 , indication partiell e 
seulement). Le Journal  des Dames et  des Modes n'était pa s seulement l u dans les grands 
centres des pays européens mais dans beaucoup de villes à faible population. Pour certains 
pays, le Danemark, l'Espagne , l a Pologne, la Russie, la Suède et la Turquie, on a trop peu 
d'information pou r confirme r c e phénomène. Mai s i l est vraisemblabl e qu e le magazine y 
arrivait auss i plus loin que dans les capitales. 

file:///Nantes


114 3 L'apogé e d e l'illustr é 

LILLE !fr\ 

M a u b e u g e " # * f 

A V E S N E S • • 

A u m a l e 
Gisors 

9 B e r n a y 
C a r e n t a n C a e n •  P A R I S 

A y r a n c h e s # Verneui l # 
A r g e n t a n 

• Bel lèm e 
• L a Fe r t é - B e r n a r d 

L O N G W Y 

• L u x e m b o u r g 

P o n t - à - M o u s s o n 

• T r o y e s 

Lure l 
C e r n a y / 

C l a m e c y 

A r g e n t o n - s u r - C r e u s e 

M o n t l u ç o n 

P o n t - d e - V a u x 

Arbois ,* 

Be l l ega rde 
T r é v o u x •  — 

• * 
Lyon 

• BELLAY»' 

Br ioude 

V a l e n c e 

B O R D E A U X 

% 
^ \ 

E M B R U N f / 

A I G U I L L O N •  # c i a i r a c 

V a l r é a s 

Bagno l s «  C a r p e n t r a s 

Avignon •  ^  * 

Montpel l ie r 
M i r a n d e < 

• St . G a u d e n s 

^ • \ — 

Figure 3.9 Lieu x de diffusion d u Journal des Dames . .. e n France en 1831. Certaines villes 
marquées sur la carte de l'Europe pour d'autres années de distribution n'y figurent plus. La 
taille des points indique approximativement l'importanc e de s commandes d'abonnement . 

des Dames  . . . s e vendai t hor s d u centr e d e l a mode . E n moyenne , pou r 
la périod e d e 183 1 à  1839 , l e tirag e globa l fu t d e mill e soixante-dix-sep t 
exemplaires, e t l e chiffre de s abonnement s hor s d e Pari s s'élevai t à  cinq cen t 
quatre-vingt-huit exemplaires . Pou r êtr e préci s :  cinquante quatr e pou r cen t 
des ventes s'effectuaient loi n de Paris (Fig . 3.10). Ce chiffre fu t plu s élevé que 
chez le s autres illustré s d e mode, 71 c e qui signifi e qu e L a Mésangèr e pouvai t 

71 Voi r notr e étud e séparé e su r l e tirage d e gran d nombr e d e journaux d e mod e (An -
nemarie Kleinert , DI E AUFLAGE N FRANZÔSISCHE R MODEZEITSCHRIFTE N AU S DE R ZEI T 
DER BÛRGERMONARCHI E (1830-1848) , Publizistik,  1979, pp. 84-106). Les chiffres su r le 
pourcentage des cahiers vendus en province montrent que , par exemple La Mode, vendait , 
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Figure 3.1 0 L e tirag e globa l e t celu i de s exemplaire s vendu s e n provinc e d e 183 1 à 1839 . 
Plus d e l a moiti é de s cahiers es t envoyé e dan s le s départements. Le s chiffres de s moyenne s 
annuelles son t présenté s pa r de s cercles , ceux des moyennes mensuelle s pa r de s points . Le s 
chiffres d e c e tableau proviennen t de s document s suivant s : 
1831 :  registres établi s pa r L a Mésangèr e e t évalué s pa r l e notair e Chandr u à  l a mor t d e 

l'éditeur (Arch . Nat . Gran d Minutie r III, 1465 e t Arch . d e l a Sein e D 4 U  1 , 176) ; 
1832 :  indications d e l'imprimeu r August e Auffra y (Arch . Nat . F 1 8 43) ; 
1833 :  indications d e l'imprimeu r Evera t (Arch . Nat . F 1 8 7 2 B) ; 
1834 :  chiffre établ i pa r l a poste ; 
1836 à 1838 , pour l e tirage global : chiffres d e l'administration d u timbre prenan t pou r bas e 

"la quantit é d e papie r soumis e a u timbre " (Arch . Nat . BB 1 7 A  9 9 (14 ) e t 10 3 (4)) . 
1836 à  1839 , pou r l a vent e dan s le s département s :  chiffre s établi s pa r l a post e su r "l e 

nombre présum é de s abonné s e n province " (Arch . Nat . BB 1 7 A  9 2 (2) , 10 0 (15) , 
103 (4) , 10 4 (2 ) e t 10 9 (2)) . 

Pour 1832 , 1833 , 183 4 et 1839 , on n e peu t pa s calcule r u n pourcentage . D e 183 1 à  183 6 i l 
n'existe qu'un e moyenn e annuelle . 
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compter plu s qu e se s concurrent s su r l a curiosit é de s lecteur s habitan t loi n 
de la  capitale . 

Le fai t qu e l e besoi n d e s e teni r inform é de s nouveauté s vestimentaire s 
était ressent i plu s fortemen t loi n d u sièg e de l a mod e qu' à Pari s mêm e s'ex -
plique en partie par l e caractère rural de la France à l'époque. Ave c ses trente 
millions d'âme s ell e avai t seulemen t troi s villes , Paris , Marseill e e t Lyo n qu i 
dépassaient le s 10000 0 habitants . Quatre-ving t cin q pou r cen t d e la  popu -
lation français e vivai t à  l a campagne , don t beaucou p d e gentilshomme s ha -
bitant leur s terres . Eu x e t l'élit e bourgeois e e t intellectuell e d e chaqu e peti t 
bourg appréciaien t e n général l'élégance e t l e savoir-vivre. Le maire, le méde-
cin, l'apothicaire , l e notaire, l'instituteu r e t mêm e l e prêtre tenaien t souven t 
à adapte r leu r apparence mondain e au x règles de la vie parisienne. U n préfe t 
du Nord au nom de Dieudonné exprime clairement e n ce début d u XIXe siècle 
que les modes e t coutume s de s campagnards avaien t chang é :  "A l'exceptio n 
des personne s d'u n certai n âg e qu i on t conserv é le s ancienne s étoffe s e t le s 
anciennes forme s d'habit , généralemen t o n remarqu e ( à l a campagne ) plu s 
de tendance s à  adopte r de s étoffe s plu s fines  e t de s forme s plu s élégantes . 
Les mode s légère s de s villes , don t le s fille s de s gro s fermier s prennen t jus -
qu'aux plumes , au x fleurs,  au x colifichets , gagnen t insensiblemen t le s classes 
les moin s aisée s e t multiplien t le s dépense s ave c le s besoin s . . . C'es t par -
ticulièrement dan s le s églises qu'o n apercevai t le s dimanches cett e tendanc e 
du luxe." 72 

Certaines valeur s d e l a civilisatio n n e restaien t don c pa s l'apanag e de s 
seuls citadins. Deux articles typiques qui ont pu attirer l'attention de s lecteurs 
non parisien s reproduisen t l a correspondance entr e u n pèr e habitan t Never s 
et u n fils  vivan t à  Paris , publié e le s 2 0 e t 3 1 mar s 1807 . Il s avaien t pou r 
but d e montre r l a différenc e de s train s d e vi e à  Pari s e t e n province . A 
juste titr e donc , l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  fu t appel é "l e cod e d e 
la toilett e che z le s dame s élégante s de s province s e t d e l'étranger." 73 Mai s 
La Mésangèr e avai t auss i l e souc i d'encourage r le s Parisien s à  avoi r l'espri t 
ouvert su r l'extérieur . I l recommandai t beaucou p d'ouvrage s su r le s ville s 
de provinc e e t le s pay s étranger s e t incitai t parfoi s se s lecteur s à  achete r l a 
mode provenan t d e ville s comm e Lyo n o u Francfor t qu i avaien t inspir é le s 
Parisiens.74 

en 1832 , 17,6 8 pou r cen t de s cahier s dan s le s département s e t à  l'étranger , c'est-à-dir e 
que su r 2  263 exemplaire s tirés , o n e n vendai t seulemen t 40 0 hor s d e Pari s (Arch . Nat . 
29 A P 9 1 fol . 149) . S i le s autre s journau x n'on t pa s conn u u n auss i gran d succè s hor s d e 
la capitale , c'es t peut-êtr e parc e qu'il s n e traitaien t pa s s i souven t d e sujet s susceptible s 
d'intéresser le s habitant s de s ville s e t bourgade s d e provinc e ains i qu e le s étrangers . 

72 Cit é dan s J . Tulard , Les  Français  sous  Napoléon,  Pari s 1978 , p. 92 . 
73 Catalogue  du  Cabinet  de  feu M.  La  Mésangère,  Pari s 1831 , p. 8 . 
74 L e 29 avril 1799 , Le journal présent e un chapeau  cannelé  cré é à Lyon et modifi é à  Paris . 

Pour Francfort , voi r p . 126 . Voici quelques livre s recommandés décrivan t l'étrange r :  Vues, 
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Comment s'effectuai t l'envo i de s cahier s dan s le s premières décennie s d e 
parution d u journal o ù l a vente e n kiosque étai t inhabituelle ? Outr e l a prin -
cipale méthod e d e diffusion pa r abonnemen t pou r un e période d e trois mois , 
six mois ou une année , i l y eut à  Paris la vente au numéro par de s "crieur s de 
journaux" (voi r plus haut Fig . 2.6). Ces marchands ambulant s achetaien t un e 
partie de la livraison pour la revendre aux passants dans les rues de la capitale 
en ajoutan t u n peti t supplémen t a u pri x de s cahier s individuels . Ver s 1813 , 
la vent e a u numér o représentai t autou r d e si x à  sep t pou r cent. 75 Bientô t 
à Paris , ce s colporteur s euren t l'idé e d'installe r de s kiosques . L e journal e n 
parle ave c enthousiasm e l e 5  aoû t 182 8 :  "I l seroi t (sic ) difficil e d'imagine r 
quelque chos e d e plu s joli , d e plu s élégan t qu e le s deu x nouveau x pavillon s 
en forme d e kiosque, qui, au Palais-Royal , serven t d e bureaux de distributio n 
pour le s journaux qu'o n li t e n plei n air. " Le s abonnements fixes  se réglaien t 
à l'avance . Il s étaien t envoyé s che z le s clients parisien s pa r de s "expéditeur s 
d'abonnement", qu i formaient dan s l a capitale u n réseau spécia l de porteurs , 
tandis qu'o n le s transportai t pa r la  poste ver s le s départements e t à  l'étran -
ger, o ù i l étai t égalemen t possibl e d'acquéri r de s numéro s séparé s che z de s 
courtiers qu i s'approvisionnaien t auprè s d e la  rédaction. 76 

La scèn e d e l'arrivé e d e l a diligence apportan t l e dernier numér o e n pro -
vince ou à  l'étranger témoign e de la passion de s lecteurs habitan t loi n de Pa -
ris. "Vit e (sic!) , citoyen, envoyez-nous promptement votr e journal; il dissipera 
les momens (sic ) d'ennu i qu e l'hive r nou s prépare, " s e hâte d'écrir e ave c im-
patience u n campagnar d l e 1 3 décembr e 179 8 à  L a Mésangère . L a post e 
mettait a u minimu m quatr e jour s e t quatr e nuit s pou r franchi r l a distanc e 
Paris-Marseille. Mai s c e déla i étai t fréquemmen t allong é :  de s orages , de s 
pluies diluviennes retardaien t souven t l e courrier, quan d c e n'étaient pa s de s 
brigands armés ou, selon la conjoncture politique , la police ou les douaniers.77 

Un de s moyen s d e teni r le s journaux e n bride , étai t d'interdir e à  l a poste , 
pour l e moindre grief , d'e n transporte r le s numéros. 78 

Une autr e lettr e enthousiaste , envoyé e d e provinc e pa r un e mèr e e t pu -
bliée pa r l e cahier d u 1 9 juin 1802 , abonde dan s l e même sen s :  "Dan s votr e 
Feuille, Monsieur , portan t ave c ell e l e scea u d e l a moralité , vou s ave z tou -

Costumes, Mœurs  et  Usages  de la  Chine,  pa r M . Alexandre ( 2 novembre 1802) ; Voyage  aux 
Indes, à  l'Isle  de  Ceylan,  dans  la  Mer Rouge,  l'Abyssinie  et  l'Egypte,  pa r George , vicomt e 
de Valentia , • Londres 180 9 (2 5 novembr e 1811) ; Voyage  en  Perse,  pa r M . d e Kotzebu e 
(31 octobr e 1819) ; Voyage  aux  Etats-Unis  d'Amérique,  pa r Mis s Wrigh t (2 0 aoû t 1823) ; 
Voyage aux  sources  de  la  Gambie,  en  Afrique,  pa r M . Mollie n (1 5 mai 1824) ; Voyage  dans 
la République  de  Colombie,  pa r M . Mollie n ( 5 octobr e 1824) ; Lettres  sur  le  Bengale,  pa r 
F. Devill e (1 5 mar s 1826) ; Voyage  à  Péking,  pa r M . Timcovsk i ( 5 ma i 1827) , etc . 

75 A . Cabanis , La  Presse  . . . , p . 145 . 
76 Voi r Honor é d e Balzac , Les  Illusions  Perdues. 
77 Voi r C . Bellange r e t al. , Histoire  générale  de  la  presse française,  t . L , p . 440 . 
78 F . Aulard , Paris  sous  le  Premier  Empire,  t . I, p. VIII. 
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jours su parler des plaisirs de la capitale sans effaroucher le s mœurs, et votre 
Journal, pa r ce moyen, peu t êtr e lu avec plaisi r pa r les mères de famille, et 
communiqué san s dange r à  leurs demoiselles , auxquelle s l e goût inn é de l a 
parure e t des modes le rend pou r ains i dir e nécessaire . Pou r m a fille aînée, 
elle l'attend toujour s ave c la même impatienc e qu'un e femm e aimant e aspir e 
après le retour d e son époux, absen t depui s long-tems ; et quelles que soient 
ses occupations lorsqu e la poste nou s l'apporte , ell e quitt e tout , s a toilette, 
ses maîtres , s a couturière e t même s a marchande d e modes pou r l e lire et 
surtout pou r examine r l a gravure." L'exubéranc e d e la métaphore compa -
rant l e journa l à  un amant soulign e l'ardent e passio n qu e ce guide du bo n 
goût faisai t naîtr e dan s l e cœur de s jeunes filles. 

Une autr e abonné e d e province v a jusqu'à avoue r l e 29 septembre 1812 
que ses deux filles en âge de se marier apprennen t "périodiquemen t tou s les 
numéros d u périodique pa r cœur" afi n d'ébloui r tou s le s soirs les soupirants 
les plu s distingués , e t qu'elle s copien t fidèlement  toute s le s gravures dan s 
l'espoir d e devenir de s modèles "d e grâce e t de bon ton". Puisque certain s 
cahiers contenaien t de s partitions de musique, ou à défaut de s vers composé s 
pour êtr e chanté s su r un air connu, on imagine for t bie n le s abonnées rece -
voir le s numéros et se mettre au piano pou r joue r la  carmagnole o u la valse 
en vogue . L a majorité de s vers étaien t d'un e valeu r éphémère , tou t comm e 
la plupar t de s extraits d e contes ou de romans ou des "bouts-rimé s à  rem-
plir" . Ces derniers intégraien t pleinemen t le s lectrices dans le processus de la 
composition d e l'illustré. 

De ce s provinciales s i friandes d e journaux d e mode, Honor é de Balzac 
a fai t u n portrait vivan t dan s so n roman La  Muse des  départements o ù Di -
nah de Baudraye fai t copie r le s modèles parisien s pa r une couturière local e 
dès que les recommandations de s grandes faiseuses d e Paris lui sont commu -
niquées. Gustave Flaubert a  créé une provinciale plus célèbre encore, Madame 
Bovary. Dan s l'imaginair e de ce personnage, l'auteu r attribu e un rôle impor -
tant à la presse féminine.79 L'héroïn e s'en inspire pour change r complètemen t 
son apparence , pui s s'e n sert dan s se s aventures amoureuses . Dè s l'esquisse 
du roman , l'auteu r mentionn e la lecture d e "Journau x d e mode" .80 Dan s la 
version finale,  les illustrés de mode lus par Madame Bovary sont La  Corbeille 
et Le  Sylphe des  Salons de s années 183 8 à 1839 et 1841 à 1842. Il s'agit de 
titres lancé s aprè s l a mort d e La Mésangère, à  une époque o ù son journal 
n'était plu s l'uniqu e guid e en matière d e mode ou n'existait mêm e plus . Ils 
reprenaient, pou r ains i dire , la succession d u Journal des  Dames . . . L e pre-
mier magazine, La Corbeille, faisait mêm e partie de 1'"Association universell e 

7 9 Voi r Annemari e Kleinert , E I N MODEJOURNA L DE S 19. JAHRHUNDERT S UN D SEIN E 
LESERIN :  «  L A CORBEILLE »  UN D MADAM E BOVARY , Romanische  Forschungen,  1978 , 
cah. 4, pp. 458-477. 

80 Voi r l'éditio n présenté e pa r J. Pommier e t G. Leleu, Pari s 1949 , p. 4 . 
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des journaux de modes . . . " à laquell e adhéra le Journal des  Dames . . . dan s 
les dernière s année s d e so n existence . I l a  par u dan s le s année s o ù Flauber t 
place l'actio n central e d e son récit. 81 

Les titres choisis par Flauber t parm i la  trentaine de périodiques de modes 
publiés en 1838 , date du début de l'abonnement au x deux revues, convenaient 
bien à une femme comme Madame Bovary, bien qu'il s'agît de journaux plutô t 
insignifiants.82 Un e vingtaine d e feuille s d e mode n'étaien t pa s conçues pou r 
une femm e comm e Mm e Bovar y puisqu'elle s étaien t destinée s au x gen s d e 
métiers comme les tailleurs et les modistes. Parmi les autres, on en trouve peu 
qui possédaient le s qualités de s périodiques d u roma n :  un pri x modiqu e (si x 
francs pa r a n :  La  Corbeille  coûtait effectivemen t si x francs ; l a plupar t de s 
autres titres exigeait 3 6 francs comm e le Journal des  Dames . . . ) ; des patrons 
de coutur e grandeu r natur e pou r invite r l a lectric e à  coudre ; de s nouvelle s 
romantiques qu i n'étaien t pa s découpée s e n séquences pou r permettr e d e les 
lire sans devoir attendre l e numéro suivant; enfin , un e quasi-absence de mode 
masculine. C e dernie r poin t convenai t dan s l a mesure o ù Charle s Bovar y n e 
manifestait d'intérê t n i pour sa propre tenue vestimentaire ni pour les lectures 
de sa femme . 

Flaubert a  dépeint so n héroïne, épouse d'un simpl e médecin de campagne 
de Normandie , comm e l e type mêm e d e l a lectric e d e provinc e qu i aliment e 
ses rêve s de s idée s reçue s e t de s schéma s d e comportemen t proposé s pa r 
sa lecture . Rappelon s qu e le s Bovar y viven t a u débu t d e leu r mariag e e n 
Normandie, dan s ce même pays de Caux su r leque l La Mésangère publi e un e 
série d e planche s d e costume s à  par t e t qu'i l décri t dan s u n chapitr e d e se s 
Voyages en France?2* D'abord , il s habitent Tostes , tout peti t villag e situé sur 
une grand e rout e "qu i étendai t san s e n finir  so n lon g ruba n d e poussière " ,84 

puis Yonville-l'Abbaye , bour g u n pe u plu s grand , mai s "paresseux " aussi , 
à huit lieues de Rouen, couché au fond d'une vallée le long d'une petite rivière, 

81 L a B N conserv e encor e de s cahier s d e La  Corbeille  (1836-1878) . L e secon d titr e 
pourrait êtr e u n amalgam e d e cin q magazine s différents , don t quatr e sou s l e titr e d e 
Sylphe e t u n sou s l e titr e d e La  Sylphide,  journal  de  modes,  de  littérature,  de  théâtres 
et de  musique  (1839-1885) . Un e ami e d e Flaubert , Louis e Colet , étai t temporairemen t 
collaboratrice d e La  Sylphide.  L a rubriqu e «  Mode s >  fu t tenu e pa r un e ami e d e Balzac , 
Mme d'Abrantès . La  Sylphide  fu t identiqu e à  La  Corbeille  à  parti r d e 1843 . 

82 La  Corbeille  n'avai t qu e 6 0 abonnés e n provinc e e n 1841 . Son tirage tota l étai t d e 490 
cahiers e n décembr e 184 6 e t d e 63 6 e n juille t 184 7 (seulemen t le s chiffre s pou r ce s année s 
sont connus) , donc à peu près un dixième du chiffr e d e diffusion qu'avai t e u l'ancien journa l 
de La Mésangère dans les départements. Les divers titres de Sylphe  avaien t u n tirage pareil : 
Le Sylphe,  journal  des  salons  (jui n 182 9 à  aoû t 1830) ; Le  Sylphe,  littérature,  beaux-arts, 
théâtres (1845-1847) ; Le  Sylphe,  journal  de  modes  (1847-1850) ; Le  Sylphe  ou  la  Mode  de 
Paris (1857-1866) . 

83 Pou r l a série Costumes  du  pays de  Caux  . . . , voi r pp . 67 , 10 0 et 358 ; pour le s Voyages 
en France,  voi r p . 359 . 

84 G . Flaubert , Madame  Bovary,  Pari s :  Le livr e d e poch e 1972 , p . 39 . 
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et qui, contrairement à  Tostes, avait une place centrale, une mairie, une église, 
un cimetière , un e pharmacie , un e auberge , de s halle s e t de s boutiques . 

Si Emm a Bovar y n' a pa s l a possibilit é d e réalise r se s rêve s e n menan t 
une vi e fastueus e e t e n rivalisan t d'éléganc e ave c le s Parisiennes , ell e tent e 
par l a littératur e d e s e rapproche r de s riches . "Ell e dévorait , san s e n rie n 
passer, tou s le s compte s rendu s d e première s représentations , d e course s e t 
de soirées, s'intéressait a u début d'un e chanteuse , à  l'ouverture d'u n magasin . 
Elle savait les modes nouvelles, l'adresse des bons tailleurs, les jours de Bois et 
d'Opéra . . . Paris , plus vague que l'Océan, miroitai t don c aux yeux d'Emma , 
dans un e atmosphère vermeill e . . . I l y avai t l à des robes à  queue , de grand s 
mystères, de s angoisse s dissimulée s sou s de s sourire s . . . Elle  confondait , 
dans so n désir , le s sensualité s d u lux e ave c le s joies d u cœur , l'éléganc e de s 
habitudes et le s délicatesses du sentiment."85 Madam e Bovary est l'archétyp e 
de l a lectric e d e c e genr e d e press e féminine . Ell e a  l e loisi r e t l e temp s 
d'étudier chaqu e lign e d u journa l e t ell e a  un e fo i quasi-religieus e dan s le s 
descriptions e t le s prescriptions des journaux d e mode parisiens. "Paris . Que l 
nom démesuré ! Elle se le répétait à  demi-voix, pou r s e faire plaisir ; i l sonnai t 
à se s oreille s comm e u n bourdo n d e cathédrale , i l flamboyait à  se s yeux." 86 

- "Quan t a u rest e d u monde , i l étai t perdu , san s plac e précise , e t comm e 
n'existant pas." 87 

Tout comm e Emma , nombr e d e provinciale s e t d'étrangère s semblen t 
avoir pens é qu e vivr e à  l a manièr e parisienn e étai t l e seu l bu t concevable . 
L'aveugle confianc e e n "leur " journa l es t d'ailleur s u n traver s qu e Flauber t 
est loi n d'êtr e seu l à  railler , De s lettre s d'abonné s metten t e n gard e contr e 
cette naïvet é dan s l e Journal  des  Dames  . . . même . L e 2 4 juillet 1803 , u n 
abonné d'Avalon racont e un peti t fai t qu i se réfère a u cahie r reçu l e 16 juillet 
1803, avec la gravure 484 présentant un e femme manian t un e quenouille (voi r 
la figure  e n couleu r 6.1). 88 L e numér o comple t n'étan t pa s arriv é à  Avalon , 
seule l a gravur e a  attein t l e destinataire . "Tou t e n . . . l a trouvan t for t jo -
lie, un e chos e surprit ; c e fu t la  quenouill e e t l e fusea u qu e portoi t (sic ) l a 
femme don t l e modèle étoi t (sic ) cens é avoi r été pri s parmi un e des élégante s 
de l a capital e :  cette quenouill e caus a aussitô t un e grand e rumeu r dan s l a 
ville. Comment , s e dit-on , le s femme s d e Pari s travaillent ? C'es t singulier, " 
raconte l'abonné e t i l décrit le s réactions de s femmes d'Avalon . "Me s bonne s 
amies, vous le savez, di t l'un e de s Avalones , nous avons juré d'imite r e n tou t 
les Parisienne s . . . ;  c'est l e genr e d e travailler , travaillon s . . . ;  faites fair e 
des quenouilles , de s fuseaux , procure z vou s d u lin , e t qu e demai n aucun e 
de nou s n e s e présent e à  l a promenad e qu e l a quenouill e a u côt é e t l e fu -

85 Ibid. , pp . 68/69. 
86 Ibid. , p . 67. 
87 Ibid. , p . 69. 
88 L a gravure est numéroté e 494 par erreur . 
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seau à  l a main. " Un e Parisienn e étan t arrivé e à  Avalo n pe u d e temp s aprè s 
et le s voyant toute s travaille r l a quenouille, l'abonn é l'entendi t interroge r ce s 
femmes :  "Que faites-vous, me s amies, leur dit-elle , quoi, vous travaillez?... -
Mais oui , c'es t conformémen t à  la  gravure d u Journa l de s Mode s qu i fai t lo i 
à Avalon. " L a Parisienne a  tiré d e son sa c l e journal entie r e t ébah i le s Ava-
lones e n leu r montran t à  l a fin  d u cahie r l a phras e "L a quenouill e es t un e 
licence du dessinateur. " 

D'autres article s d u journa l n e s e lassen t pa s no n plu s d e témoigne r d e 
la supériorit é de s Parisiennes . Le s femme s d e province , disent-ils , peuven t 
difficilement atteindr e l e savoir-vivre répand u à  Paris. 89 Malgr é cela , Emm a 
essaie de mettre en pratique les consignes de sa lecture et organise sa vie quo-
tidienne e n conséquence . Elle  chang e d e femm e d e chambr e e t exig e qu e l a 
nouvelle s'habille comm e une citadine. Elle  veut qu e cette femme de chambre 
s'adresse à  ell e à  l a troisièm e personne , frapp e avan t d'entrer , observ e cer -
taines convenance s lorsqu'ell e ser t à  table e t entretienn e le s vêtements d e s a 
patronne comm e on l e ferait à  Paris . Ensuite , ell e refait tout e s a garde-robe , 
achète de s tissus a u goû t d u jour , s e fai t confectionne r de s robe s e t acquier t 
quantité d'accessoire s don t ell e trouve la  description dan s se s journaux . 

Une étud e d u vra i magazin e La  Corbeille  révèle qu e ce s mode s y  son t 
effectivement décrites . Dan s l e roman , o n peu t lir e :  "Ell e portai t un e rob e 
de chambr e tou t ouverte. " (p . 70) . La  Corbeille  recommande, à  l a dat e d u 
1er septembr e 184 3 :  "jup e ouvert e su r u n dessous. " Le s étoffe s d e velour s 
et d e soie,  d e préférenc e d e couleu r jaune , le s robe s à  queues , le s corsages , 
les boutons d'or , le s agrafe s d e diamants , le s écharpes d e dentelle , le s large s 
rubans, le s ba s blancs , le s délicate s bottines , le s chapeau x d e paill e décoré s 
de fleurs artificielles . . . , tou t s e retrouve, dans le roman e t dans La  Corbeille, 
où l'o n s e ser t d e parole s identiques . Pou r le s coiffure s auss i Emm a sui t s i 
bien le s conseil s d e l a press e féminin e qu e se s voisines l a comparen t bientô t 

89 O n peu t lir e dans l e Journal  des  Dames  . . . à  l a date d u 1 5 septembre 180 7 :  "Quan d 
une Parisienn e marche , tou t marche , e t l e plus parfai t nivea u s'observ e depui s le s épaule s 
jusqu'à l a plante de s pieds . Les femmes d e province pensen t tro p qu'o n le s regarde, e t elle s 
s'occupent tro p à  regarder . S i elle s s e promènen t ave c leu r mari , o n croi t qu e c'es t leu r 
amant; e t s i c'es t u n amant , o n l e pren d pou r u n mar i :  la contrainte , comm e l'abandon , 
les ser t mal . A u spectacle , elle s son t tro p attentive s o u jasen t trop ; (elle s sont ) toujour s 
trop prè s d e l'admiratio n o u d e l'indifférenc e . . . Quan d elle s font de s visites , elle s entren t 
gauchement, parlen t beaucoup , e t son t embarrassée s pou r sorti r . . . Dan s u n cercl e elle s 
prennent pou r comptan t le s complimens (sic ) que les hommes leur adressent , et y réponden t 
avec u n to n d e reconnoissanc e (sic ) e t d'embarras . Epian t le s mode s e t le s outrant , i l 
manque toujour s quelqu e chos e à  leu r toilette . Souven t elle s n e saven t o ù place r leur s 
mains n i commen t teni r leu r robe . Qu'elle s étoien t (sic ) à  plaindre , quan d cett e rob e avoi t 
(sic) un e longu e queue ! Dans u n clin-d'œi l un e femm e d e Pari s relèv e deu x aune s d'étoffe , 
et s e dessine ave c un e grâc e inimitable. " Pou r d'autre s description s d e femmes de s petite s 
villes e t leu r jalousi e à  l'égar d de s rivale s parisiennes , voi r le s cahiers de s 1 5 avri l 181 5 e t 
25 octobre 1838 . 
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à un e Parisienn e (p . 15 7 d u roman) . Certaine s von t jusqu' à lu i reproche r 
une tenue pe u seyant e pou r un e femme habitan t l a campagne. So n habitud e 
de fumer , mod e décrit e pa r La  Corbeille  à l a dat e d u 1 er mar s 1844 , es t u n 
comportement ma l accepté . E n refusan t d' y prête r attention , Emm a affirm e 
son désir de ne pas être confinée dan s un endroit recul é de province. Elle veut 
se distinguer , donne r l e to n à  so n entourag e e t s e fair e imite r pa r d'autre s 
femmes. E n somme , en partageant l a motivation d e beaucoup d e lectrices d e 
la press e féminine , se s illustré s lu i permetten t d e passe r dan s s a petit e vill e 
pour une dame de Paris. Une abonnée de province du Journal  des  Dames . .. 
avoue avoi r attein t l e même bu t dan s un e lettr e publié e pa r l e cahie r d u 2 7 
octobre 1803 . 

A mesur e qu e l e temps passe , l a lectur e exerc e su r Emm a un e influenc e 
esthétique e t moral e d e plu s e n plu s forte . Quan d le s Bovar y habiten t l e 
bourg plu s grand , u n journa l d e mod e ser t d e médiateu r entr e Emm a e t u n 
jeune homm e don t ell e tombe amoureuse . Grâc e à  l a lecture , il s découvren t 
leur goût commu n pour une vie faite de rêves. "Léo n se mettait prè s d'elle; ils 
regardaient ensembl e le s gravures e t s'attendaien t a u ba s de s pages." 90 Un e 
sorte de conspiration es t nourri e entre eux par l e sentiment qu'i l exist e autr e 
chose qu e l a vi e étriqué e d e province . L'amou r n e mèn e pa s tou t d e suit e 
à l'adultèr e ca r Léo n pren d u n emplo i à  Pari s e t laiss e Emm a d e nouvea u 
seule ave c se s illusions . Mai s quan d u n deuxièm e prétendant , l e châtelai n 
de l'endroit , remarqu e l'éléganc e d e l a jeun e femme , i l s'ensui t un e liaiso n 
de deu x an s ave c c e châtelain , qui , lorsqu'ell e cesse , laiss e l a jeun e femm e 
désespérée e t prêt e à  céde r enfi n à  Léon , rencontr é pa r hasard . Flauber t 
décrit l a scèn e d u rendez-vou s e n présentan t l e séducteu r e n attente , feuil -
letant e t lisan t "u n vieu x journal d e modes " .91 Voilà encor e c e leitmotiv d u 
roman, mentionn é à  u n momen t décisi f d e l'histoire . Le s dette s croissante s 
d'Emma, provoquée s pa r so n dési r d e vouloir ressemble r au x personnage s d e 
ses lectures , finissent  pa r mene r a u suicid e inévitable . 

Flaubert es t u n auteu r qu i connaissai t for t bie n l a presse féminin e parc e 
qu'il avai t fai t e n mar s 183 7 se s première s arme s dan s Colibri,  journal  de 
littérature, des  théâtres, des  arts et  des modes, et qu'i l publia, en février 1854 , 
un articl e "Mode s d e Paris " dan s l e Journal  de  Rouen. 92 Mai s d'autre s on t 
également décri t l'influenc e de s journaux d e mod e su r le s femmes . L'auteu r 
anonyme d e l'ouvrag e intitul é Biographie  indiscrète  des  publicistes  d e 182 6 
relève auss i l'aspec t nuisibl e d e cett e lectur e :  "L e journa l de s mode s qu e 

90 Madame  Bovary,  p . 118 . 
91 Ibid. , p . 284 . 
92 S a connaissanc e d u suje t es t égalemen t attesté e pa r le s lettre s échangée s ave c Louis e 

Colet, de onze ans son aînée, alors collaboratrice d e Paris  Elégant,  d u Journal  des  Femmes, 
de La  Sylphide,  de s Muses  de  la  Mode  e t d u Passetemps  des  Dames  et  des  Demoiselles.  Il s 
discutent e n janvier e t févrie r 185 4 du conten u de s journaux féminins . 



3.2 Diffusio n e t tirag e 12 3 

Figure 3.1 1 Caricatur e s e moquan t de s charge s d u mariage . Un e femm e élégant e peu t 
peser lour d su r l e budge t d u couple . L e bille t pou r l'abonnemen t a u Journal  des  Modes, 
visible e n hau t d u bra s gauch e d u mar i (e t marqu é ic i pa r un e flèche),  n'es t qu'un e de s 
dépenses qui constituent l e fardeau d u ménage. Dessin intitulé «  Anecdot e française d'aprè s 
les mill e e t u n modèle s d u jou r » , édit é pa r Charon , Martine t e t Banc e aîné . 

publie M . de l a Messangèr e (sic! ) fai t l e délice de s dames e t l e désespoir de s 
maris :  l'abonnement n'es t pa s ce qui charge, i l est vrai, le budget d u ménage; 
mais ce sont ce s chapeaux, ce s robes, ces cachemires, ce s fleurs, ce s panache s 
si élégamment dessiné s dans les gravures qui accompagnent le s quelques mot s 
de pros e e t d e ver s qu i formen t c e recuei l s i che r a u bea u sexe. " L a mêm e 
plainte es t exprimé e pa r un e caricatur e d e l'époqu e (Fig . 3.11 ) qu i présent e 
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une élégant e su r les épaules d e son mari, l e Journal  des  Modes et plusieur s 
factures entr e ell e e t lui . La plainte es t encore avancé e pa r certains mari s 
d'abonnées d u journal dan s des lettres envoyée s à  La Mésangère. 

Une autr e sourc e d e mécontentement résid e dan s l e fait qu e le costume 
régional disparaî t pe u à peu, sau f pou r le s occasions exceptionnelles , e t que 
la tradition, valeu r cultivé e jusqu'alors dan s le s départements et à l'étranger , 
est de moins en moins appréciée . Nou s l'avons déj à vu : les modes régionale s 
en France et en Europe perdaient leu r variété sous l'influence d u journalisme. 
Un nivellemen t s'opérai t partou t e n Europe, ave c l'évident e supériorit é des 
produits parisiens . "I l est u n pay s qu'ell e (l a mode) habit e d e préférenc e 
à tou t autre ; ce pays est la France, et sa ville favorite es t Paris," peut-o n lir e 
dans l'illustr é à  la date d u 25 janvier 1803. 93 Evidemment , fac e à  l'étrange r 
les Françai s s e sentaient fiers  d e leur natio n e n voyant la  mode parisienn e 
portée partou t o ù se manifestait l'influenc e européenne . L e journal soulign e 
le 15 août 182 2 que leurs produits son t mêm e devenus partie intégrant e de la 
vie quotidienn e outre-me r :  "Ce n'est poin t à  Pari s e t en France seulemen t 
que l'o n porte de s blouses]  elles on t déjà pass é le s mers, e t une maison de 
commerce de la capitale vien t d'en expédier cinq  cents,  tant e n mousseline et 
en perkal e (sic) , qu'en batiste , e n toile et en linon écru , pou r le s Etats-Unis 
d'Amérique." Ains i fu t renforcée che z les Français la  croyance en l'universa-
lité de leur culture.94 L e cahier du 31 janvier 181 8 allait même jusqu'à vouloi r 
faire d e la langue française , "s'i l se peut, l a langue universell e de l'Europe." 
Se réclamer d e la France devin t chos e désirable , l e même costum e prôn é de 
tous côté s fu t sign e d'u n mouvement unificateu r dan s toute s le s régions de 
la France . "E t au milieu de toutes le s modes, nou s n'avons.. . qu'un e mode , 
qu'un sentiment , e t nous somme s heureu x grâc e à  votre Journal, " avou e un 
lecteur l e 5 décembre 1810 . 

Beaucoup d e cahiers s e moquaient de s autres nations , surtou t d e l'An -
gleterre, ennem i depui s de s siècles.95 Selo n l e magazine, Mm e de Staël n'a 
loué le s Anglais qu e pour excite r l e zèle des Français e t fair e ressorti r leu r 

9 3 L a même idé e es t exprimée à  plusieurs reprises , pa r exemple l e 20 septembre 181 8 : 
"Paris . . . seroit-ell e (sic ) pour le s dames d e tous le s pays, l a terre classiqu e d u plaisir e t 
de l a mode?" 

94 Su r les tendances nationale s d e la mod e français e a u temp s d e la Révolution , voi r 
Annemarie Kleinert , L A M O DE -  MIROI R D E L A RÉVOLUTIO N FRANÇAISE , art . cit . Pou r 
d'autres époques , voir P. Simmaire, La Mode et  l'anglomanie sous  le  Directoire et  le Consu-
lat, Pari s 1936 . I l manque un e étude général e su r la diffusion d e ce genre d'opinion s par 
les journaux d e mode. 

95 "Le s Anglaises qu i viennent à  Pari s prennen t no s modes," écri t l a rédactio n l e 15 
septembre 1818 , "e t pour s e faire belle s e t nou s séduire , s'habillen t e n petites-maîtresse s 
Parisiennes (sic) ; c'es t for t bie n fai t à  elles . Mai s qu e penser de s Parisiennes, qui , par un 
motif pareil , dan s l e même but , et par une coquetterie pe u patriotique e t ma l entendue, 
affectent le s habitudes d e Londres e t s'habillen t à  l'anglaise? " 
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supériorité.96 L a Mésangère ripostai t ains i à  l'anglomanie asse z répandu e en 
France. L e 10 octobre 1819 , les Lettres sur  r  Angleterre d e Madame Davo t 
lui serven t d e prétexte pou r constate r qu e rien n'es t comparabl e à  la grâce 
française. Parfoi s i l publiait de s articles anglophobes en comparant les mœurs 
ou les personnages célèbre s des deux pays . Le 20 janvier 1805 , il faisait une 
comparaison entr e Madam e de Sévigné et Lady Montag u pou r constate r que 
le talen t d e la première étai t largemen t supérieu r à  celu i d e cette dernièr e 
et qu e le comportement de s Français étai t d'u n ton plus juste e t d'un goût 
plus sû r que celui de s Anglais.97 L'éditeu r déplorai t aussi , à  l a date d u 10 
octobre 1819 , que des mots anglai s passen t dan s l a langue française . Cett e 
représentation négativ e de s Anglais -  l e mauvai s goû t dan s le s vêtements , 
l'autosatisfaction, l'uniformit é d e leur comportemen t . . . - a laissé des traces. 
"Elle contribu e à  développer de s schémas qu i perdurent jusqu'aujourd'hui, " 
écrit Jeann e Pouget-Brunerea u (p . 488) . 

A l'étrange r s e manifesta à  certains moment s l e désir d'u n retour à  une 
mode nationale . C e fut surtou t aprè s l a défaite d e Napoléon, a u temps du 
Congrès d e Vienne, e n 181 4 et 1815 , à l'occasio n d e l'anniversaire de s ba-
tailles qu i avaient chass é l'empereur . L'éditio n d e Francfort d u Journal  des 
Dames .. . propos e alor s au x lectrice s e t lecteur s allemand s d e s'habille r 
à Vallemande, e n présentan t plusieur s illustration s qu i arboren t de s vête -
ments créé s pa r des couturiers d e Francfor t e t fait s d e tissus fabriqué s e n 
Allemagne.98 Mai s a u fond , selo n l'historie n Deneke, 99 le s tailleurs respon -
sables d u costume nationa l propos é à  Francfort , messieur s Lôslei n e t Fritz e 
et l a couturière Ludwig , avaien t ét é inspirés pa r les idées inventée s à  Pari s 
auxquelles ils avaient ajout é d e légères modifications. O n atteste que ces cos-
tumes nationaux étaient porté s par plusieurs hommes et femmes de Francfort 
(Fig. 3.12) . 

Il est aussi vra i que les voisins de la France, dans les premières décennie s 
du XIXe siècle , prenaien t d e plus e n plu s conscienc e d e la richesse d e leu r 
patrimoine. La Prusse et l'Italie préparaient l a formation d'Etat s particuliers . 
Le romantism e naissan t aimai t à  s e référe r à  l'héritag e d u moye n âg e et 

96 Compt e rend u e t extrait s de s Considérations  sur  la  Révolution française  pa r Mme 
de Staël , publié s le s 31 mai et 2 5 juillet 1818 . Sur l a partialit é d e ce s articles , voi r J . 
Pouget-Brunereau, Presse  féminine  et  critique  littéraire  . . . , p. 463 . 

97 Mari e d e Rabutin-Chantal, marquis e d e Sévigné (1626-1696) , auteu r d e nombreuse s 
Lettres publiée s peu après sa mort. Mar y Pierrepont , lad y Wortle y Montag u (1689-1762) , 
également auteu r d e nombreuses lettres , publiée s e n 1763 . On a appel é cett e dernièr e l a 
Sévigné anglaise . 

98 Voi r le s cahiers de s 6 et 27 novembre 181 4 (gr. 45 et 48) , puis de s 8 janvier, 5  mars, 
7 mai et 8  octobre 1815. 

9 9 B . Deneke , BEITRÀG E ZU R GESCHICHT E NATIONALE R TENDENZE N I N DE R M O D E 
1770-1815. E IN E STUDI E ZU R DEUTSCHE N VOLKSTRACH T VO N 1814/15 , Schriften  des 
Historischen Muséums  Frankfurt  a.M.,  12 , 1966, pp. 211-252. 
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Figure 3.12 A u temps du Congrès de Vienne, l'étranger n'obéi t plu s à la mode française. Ic i 
deux planche s d e 1815 , résultat d e cett e situation . Cell e d e gauch e es t tiré e d e l'éditio n d e 
Francfort d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  qu i présente un costum e invent é à  Francfor t 
au lie u d e montrer , comm e d'habitude , de s copies de gravures de journaux publié s ailleurs . 
L'artiste Friedric h Neubaue r qu i dessinai t e t gravai t cett e figure, a  cett e fois-c i mi s s a 
signature e n ba s d e l'image , c e qui arrivai t rarement . L a planche d e droite , tiré e d e la séri e 
satirique d u Bon  Genre  édité e a u burea u d u journal , ridiculis e l a mod e anglais e d e 1815 , 
trop dominant e selo n L a Mésangère . 

à propage r un e idéologi e nationale . L e magazin e comment e cett e tendanc e 
avec ironi e a u momen t o ù l a suprémati e français e es t remis e e n question . I l 
écrit à  l a fin  d e l'anné e 181 4 :  "L e costume de s homme s es t un e macédoin e 
ridicule d e tou s le s costume s d e l'Europe . L e pantalo n russe , l'habi t angloi s 
(sic) à  longu e taille , le s redingote s polonoise s (sic ) formen t u n amalgam e 
où l'o n n e retrouv e plu s rie n d e français . O n seroi t (sic ) tent é d e croir e qu e 
les tailleurs vont tous les matins prendre l'ordre du jour chez les ambassadeurs 
étrangers." 

Or, la  tentativ e d e 1814/1 5 rest a l a seul e d u Journal  des  Dames  . . . d e 
Francfort pou r introduir e un e mod e allemande . L a Mésangèr e du t d'ailleur s 
se modére r e n 181 5 pour n e pa s tro p vexe r le s nations étrangère s pa r l e ca -
ractère caricatura l tro p accus é d e quelque s dessin s composé s pou r Le  Bon 
Genre. Aprè s réflexion , i l ordonn a d e n e pa s grave r un e aquarell e d e Lant é 
intitulée Costumes  Etrangers  présentan t de s officier s russe s e t anglai s dan s 
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des attitude s grotesques. 100 L e 5  juin 1816 , i l continue d e défendr e se s com -
patriotes e n rendan t compt e d'u n ouvrag e intitul é Les  Français  justifiés  du 
reproche de  légèreté,  pa r J.J . Lemoine . Plu s tard , ver s 1837 , le s costume s 
étrangers o u régionau x n e sont porté s pa r le s dames distinguée s qu' à l'occa -
sion de s bal s costumés. 101 L a situatio n n e tarder a pa s à  s e normaliser , ave c 
le retou r d e l a prédominanc e d e l a mod e français e e t s a poursuit e presqu e 
sans interruptio n jusqu'a u XXe siècle . 

3.3 Abonné s et lecteur s 
Faute d'un e documentatio n d e l'époqu e su r l'âge , l a conditio n social e e t l e 
sexe des personnes intéressée s pa r l e périodique, un e typologie qu i donnerai t 
des renseignements préci s est difficil e à  établir. C e problème existe aussi pou r 
d'autres périodique s anciens , pa r exempl e pou r l e Journal  des  Savants  qui , 
selon certains, "étai t pou r les hommes ce que le Journal des  Dames étai t pou r 
les femmes". 102 Malgr é cela , le s chercheur s on t publi é un e typologi e pou r l e 
Journal des  Savants,  distinguan t entr e l e lecteur curieux , l e professionnel d e 
la lecture , l'amateu r e t l e spécialiste.103 Appliqué e au x personne s intéressée s 
par l e Journal  des  Dames  . . . , cett e typologi e ferai t l a distinctio n entr e l e 
curieux avide de nouvelles qui voit dans l'illustré une source de divertissement 
et d e sociabilité; l e professionnel d e la lecture représent é pa r l a catégorie de s 
libraires, bibliothécaires e t directeur s de cabinets de lecture, puis les auteurs, 
acteurs e t actrice s désireu x d e connaîtr e c e qu'on a  écri t su r eux ; l'amateu r 
qui serai t l a personn e élégant e à  l a recherch e d e nouveau x vêtement s ains i 
que le bibliophile voulant collectionne r l'illustré ; enfin l e spécialiste identiqu e 
au professionne l d e la mode, l e tailleur, l a marchande d e mode ou la modist e 
qui y  trouvaient l'inspiratio n nécessair e à  leu r métier . Mai s cett e distinctio n 
étant asse z vague, il convient d e chercher des informations plu s explicites soi t 
dans les illustrations don t le s modèles sont censé s être pris dans l'univers rée l 
du public , soi t dan s l e courrier de s lecteur s publi é pa r l e périodique. 104 Un e 

100 Fai t relev é pa r Léo n Moussina c à  propo s d e l a réimpressio n d u Bon  Genre,  publié e 
de 192 8 à  1931 . 

101 Voi r le s "travestissements " présenté s pa r l e journal e n janvier e t févrie r 1837 . 
102 Déj à e n 1759 , l e fondateu r d u premie r périodiqu e a u titr e d e Journal  des  Dames, 

Charles Thore l d e Campigneulles , a  fai t un e comparaiso n entr e l e Journal  des  Savants 
pour hommes , qu i existai t déjà , e t l e journa l qu'i l étai t e n trai n d e lance r (Nouveaux 
essais, 12 , cité pa r N . Rattner-Gelbart , p . 42) . L e Journal  des  Dames  et  des  Modes  d u 2 5 
août 182 0 continue d e compare r ce s deux périodiques . 

1 0 3 J.-P . Vittu , DIFFUSIO N E T RÉCEPTIO N D U « C JOURNA L DE S SAVANT S »  D E 166 5 
À 1714 , dan s :  La  Diffusion  et  la  lecture  des  journaux  de  langue  française  sous  l'Ancien 
Régime, Amsterda m 1988 , pp. 167-175 . 

104 I I fau t croir e qu e l a plupar t de s lettre s publiée s étaien t authentiques , mai s 
évidemment, i l se peu t auss i qu e plusieur s aien t ét é inventée s pa r le s journalistes . 
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telle étud e révèl e auss i le s réaction s provoquée s pa r le s numéro s déj à paru s 
ainsi qu e le s souhaits émi s pou r le s livraisons futures . 

En examinan t le s remarque s su r l'âg e de s destinataire s d e l a revue , o n 
constate qu'elle s'adressait surtou t au x femmes d e 18 à 40 ans, comme la plu-
part de s journaux féminin s d e l'époque. "Madam e a  trente-six ans, " peut-o n 
lire à la date du 3 1 octobre 1821 , "elle paroît (sic ) e n avoi r trente . . . Marié e 
avant so n quinzièm e printem s (sic) , elle a  deux filles aussi grande s qu'ell e e t 
dont l'éducatio n es t parfaite. " L a femme-cibl e étai t don c épous e e t mèr e e n 
plein épanouissemen t d e s a vie . Pourtant , le s dame s e t homme s âgé s reven -
diquaient égalemen t l e droi t d e n e pa s êtr e exclu s de s préoccupation s d e l a 
rédaction. "Nou s somme s coquette s à  tou t âge" , écrivai t un e dam e e n aoû t 
1799, e n pressan t L a Mésangèr e d e présente r de s vêtement s qu i estompen t 
l'irréparable outrag e du temps. La beauté étant pa r essence un thème axé sur 
les plu s jeunes , i l s'avérai t difficil e d e céde r systématiquemen t à  cett e de -
mande. Cependant , a u fil  de s années , l'équip e d e rédactio n vieillissait , e t 
l'âge de s lectrices , d u fai t mêm e d e leu r grand e fidélité à  u n illustr é s i du -
rable, avançait inéluctablement . De plus en plus, les abonnées réclamaient un e 
contrepartie pou r leu r loyaut é a u titre , tell e cett e lectric e qu i pri t l a plum e 
le 15 avril 182 7 pour suggére r qu e l'éditeur diffus e a u début d e chaque saiso n 
une mod e pou r le s personnes d e 40 à  60 ans . Bie n qu'e n 182 7 La Mésangèr e 
ait attein t lui-mêm e l'âg e respectabl e d e soixante-cin q an s passés , i l n e su t 
pas commen t répondr e :  il avai t e n vai n cherch é à  trouve r de s modèle s pou r 
les dames d'u n certai n âge . "Toute s le s robes, " rapporta-t-i l l e 31 mai 1827 , 
"ressemblent à  celles portées par les merveilleuses de vingt ans." 105 Peu après , 
son journal connu t un e chut e d e tirag e e t perdi t l a premièr e plac e parm i le s 
journaux de mode. "Vou s oubliez, sans doute," avai t déj à rappel é une vicom-
tesse d'u n âg e avanc é l e 30 septembre 1822 , qui réunissai t che z ell e "l a fleur 
de la société" d e sa petite ville , "qu e la majeure parti e de s dames auxquelle s 
vous avez dû le s agrémens (sic ) de vos belles années , sont aujourd'hu i vieille s 
comme moi. " 

Les jeune s lecteur s étaien t l'autr e extrême . Deu x à  cin q pou r cen t de s 
gravures présenten t de s modèle s pou r enfant s e t adolescent s d e différente s 
tranches d'âge , depui s le s enfant s d'u n a n e t dem i jusqu'aux adolescent s d e 

105 A  défaut , L a Mésangèr e publi e d e temp s à  autr e de s compte s rendu s d'ouvrage s 
destinés au x personne s âgées , pa r exempl e l e 5  juin 182 9 :  Métamorphoses de  la  chevelure 
suivies d'un  aperçu  sur  la  calvitie,  pa r P . Villaret ; o u La  Gérocomie,  ou  Code  . . . pour 
conduire les  Individus  des  deux  Sexes  à  une longue  vie,  en  les  dérobant  à  la  douleur  et  aux 
infirmités, pa r M . Millet . L e 9  févrie r 1803 , i l avai t cit é Olive r Goldsmit h (1730-1774 ) : 
"Dites à  un e femm e d e trent e an s . . . qu'ell e e n a  cinquante , vou s l a fâchere z beaucou p 
moins qu e s i vous lu i en donnie z vingt-neuf . Dan s l e premier cas , elle vous regard e comm e 
un imbécill e (sic) , auque l i l ne fau t pa s fair e attention ; dan s l e second, comm e u n homm e 
qui lu i appren d qu'ell e paroî t (sic ) so n âge. " 
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Figure 3.1 3 L e journa l s'adress e au x personne s jeune s e t âgées , femme s e t hommes , 
garçons e t filles.  Ic i à  gauch e u n homm e qu i n'es t plu s jeune , montr é pa r l a gravur e 45 0 
du 1 9 févrie r 180 3 ( = 1 0 pluviôs e a n 11) ; à  droit e deu x jeune s filles  e n plein e époqu e 
romantique, modèle s d e l a gravur e 303 4 d u 2 5 novembre 1832. 

dix-sept ans 106 (voi r Fig . 3.1 3 e t auss i Fig . 1. 1 e t l a figure  e n couleu r 6.3) . 
Bien sûr , le s article s su r l a mod e pou r enfant s devaien t êtr e lu s surtou t pa r 
les mères . D'autr e part , o n observ e qu e le s grande s personne s trouvaien t 
convenable qu e le s enfants qu i savaien t lir e s e metten t eu x auss i à  feuillete r 
le journal . L e 1 5 juin 182 1 un e petit e fille à  pein e e n âg e d'écrir e deman -
dait à  L a Mésangèr e d e fair e dessine r u n modèl e pou r petite s filles  d e si x 
à hui t ans . S a mère , disait-elle , lu i avai t promi s un e nouvell e rob e dè s la 
parution d e l a gravure-guide . E n attendant , ell e expliquai t qu'ell e habillai t 
ses poupées comm e "le s belles dame s don t vou s envoye z le s portrait s pa r l a 
poste . . . Quan d j e sera i grand e comm e m a petit e maman , j e m'abonnera i 

106 Gravur e 22 1 :  groupe d'enfants ; gr . 45 2 :  pour enfant s d'u n a n e t demi ; gr . 166 2 e t 
1994 :  pour enfant s d e quatr e an s environ ; gr . 132 5 :  pour "Enfant s d e 1 1 à  1 2 Ans" ; gr . 
1350 :  garçon d e treiz e an s environ ; le s gr . 73 2 e t 75 3 :  sous-titrées "très-Jeun e Homme" ; 
gr. 81 6 :  une jeune fille  adolescent e e n trai n d'attrape r u n papillon . 
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au Journa l de s Mode s d e Paris , pou r mo i tout e seule. " L e journa l faisai t 
également œuvr e d'éducatio n e n publian t de s poème s don t le s vers édifiant s 
étaient envoyé s pa r de s fillette s d e treiz e à  dix-sep t ans , comm e ceu x d u 2 5 
octobre 179 7 et d u 2 4 févrie r 1799 . Deu x lettre s écrite s le s 2 1 mars 179 9 e t 
25 février 182 1 attestent qu e des filles âgée s de seize ans étaien t de s lectrice s 
assidues d u journal . L'un e d'elle s rapport e qu e s a tant e lu i fer a fair e un e 
robe aussitô t qu e l'o n e n verr a un e dan s l e périodique . "Ave c quell e impa -
tience je vais attendr e l e prochain Numér o d e votre Journa l :  car i l est auss i 
dédié aux Demoiselles , n'est-ce pas? " s'enquière-t-elle . D e longs articles dan s 
les cahier s de s 2 0 aoû t 181 7 e t 1 0 févrie r 182 6 décriven t l a distributio n de s 
prix a u collèg e e t de s soirée s d'enfant s d e deu x à  douz e ans . D e tel s article s 
n'étaient sûremen t pa s lus seulement pa r le s adultes. Bref , l'illustr é s e faisai t 
connaître de s jeunes fille s e t mettai t e n place le processus d'encadremen t qu i 
ferait d'elle s plu s tar d de s passionnées d e mod e e t de s abonnée s d e l a press e 
féminine.107 

La conditio n social e de s lecteur s e t abonné s es t égalemen t à  prendr e e n 
compte pou r établi r un e typologi e précise . Le s document s révèlen t qu e l'il -
lustré n'étai t pa s uniquemen t l u pa r ceu x qu i étaien t "d e la  meilleur e e t 
de l a plu s haut e société" , don t parlai t dan s u n habil e plaidoye r pr o dom o 
le cahie r d u 2 8 févrie r 1838 . E n effet , chaqu e abonnemen t avai t de s lec -
teurs supplémentaire s qu i étaient e n moyenn e de rang socia l inférieu r à  celui 
de l'abonn é e t souven t analphabètes . C'étai t un e foul e d e petite s gen s qu i 
témoignaient d'un e curiosit é esthétiqu e asse z grand e pou r jete r a u moin s u n 
coup d'œi l su r le s gravures , e n d e nombreu x ca s à  défau t d e pouvoi r lir e le s 
articles.108 Pou r ce s personnes , feuillete r l e journal étai t gratuit , bie n avan t 
que l'o n s e mett e à  distribue r la  press e féminin e dan s le s salon s d e coiffur e 
ou le s salle s d'attent e de s cabinet s dentaires . Ca r dan s le s bonne s maison s 
du XIXe siècle , l e personne l domestique , le s visiteurs , le s répétiteur s e t le s 
adolescents, quan d il s avaien t d u vagu e à  l'âme , feuilletaien t le s page s tou t 
autant qu e les abonnés officiels. S'il s n'étaient pa s capables de lire eux-mêmes, 
ils s e faisaien t lir e certain s passages . O n comptai t auss i parm i le s lectrice s 
les employées d e marchands d e nouveautés e t quelque s ouvrière s d e la mod e 

107 De s journau x pou r enfant s commencen t à  paraîtr e à  l a mêm e époqu e qu e le s jour -
naux d e mode , ver s l a fin  d u XVIIIe siècl e (voi r Ch . Diavita-Bohlen , Die  Kinder-  und 
Jugendpresse des  19.  Jahrhunderts  in  Frankreich,  Munich , thès e 1975 , puis A . Fourment , 
Histoire de  la  presse  des  jeunes et  des  journaux d'enfants,  1768-1988,  Pari s 1987) . Dan s 
les années 184 0 et 185 0 paraît u n gran d nombr e d e journaux d e mod e destiné s au x enfant s 
et demoiselle s :  La  Mode  des  Demoiselles  (1845-48) , La  Mode  des  Enfants  (1853-54) , Le 
Moniteur des  Modes  de  l'Enfance  (1857-68) . 

108 L'analphabétism e fémini n étai t alor s trè s supérieu r à  celu i de s hommes , surtou t dan s 
les classe s populaires . " A Toulouse , e n 1785 , quatre-vingt s pou r cen t de s femme s son t 
incapables d e signe r leu r contra t d e mariage , alor s qu e cinquante-quatr e pou r cen t de s 
hommes signaien t convenablement. " (J . Godechot , préfac e à  l'ouvrag e d'E . Sullerot) . 
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des grande s villes . Quelque s article s traitaien t d e l'habitud e d u personne l 
de sorti r l e soi r pou r s e mêle r à  l a bonn e société . Souven t le s femme s d e 
chambre empruntaien t le s robe s d e leur s maîtresses , ave c o u san s leu r per -
mission. "Fiez-vous-y" , écrivai t l e journa l l e 2 0 ma i 1813 , "ca r o n n e sai t 
jamais qu i se cache sous une toilette." E t l e 25 septembre 182 3 on peut lir e : 
"Le bon genr e exig e qu e l e domestique d'u n élégan t ai t un e mis e élégante. " 
Enfin, un e servant e constat e dan s un e lettr e adressé e a u journa l l e 1 5 juin 
1828, qu'i l serai t inconvenan t qu e "l a femme d e chambre d'un e personn e qu i 
se met auss i bie n qu e Madam e n e fû t pa s à  la  mode." 109 

Il arrivai t qu e de s employés d e l a poste volaien t le s cahiers ou seulemen t 
les gravures afi n d e les revendre à  prix réduit. 110 Pou r empêche r qu e les gens 
moins aisé s aien t envi e d e s e procure r ains i l'informatio n su r l a mod e e t 
parce que L a Mésangère voulai t qu e le s basses catégories sociale s soient bie n 
habillées, il publia deux séries de planches de mode à part, presque sans texte, 
paraissant d e faço n plu s espacé e e t surtou t moin s chère s qu e l'abonnemen t 
au magazin e :  de 181 6 à  182 7 cinquant e planche s intitulée s Costumes  des 
Marchandes et  Ouvrières  de  Paris, 111 e t d e 181 7 à  182 8 quatorz e gravure s 
portant l e titre de Costumes  et  coiffures des  Parisiennes de  haute et  moyenne 
classe. U n Annuaire  des  Modes  de  Paris,  qu i n e coûtai t qu e cin q francs , 
présenta e n 181 4 douze illustration s e t si x e n 1815 . S'y ajoutaien t quelque s 
gravures de l'illustré montran t de s mannequins issu s des basses classes . On y 
trouve de s domestiques e t laquai s (gr . 3176 , 3348 et 346 6 du journal ) e t de s 
marchandes e t ouvrière s à  l a mode (Fig . 3.14) . 

Les avantage s d'un e vi e simpl e son t pa r ailleur s mill e foi s décrit s pa r l a 
rédaction. Pa r exemple le 17 août 1799 , elle s'indigne d'un e maîtress e de mai-
son qui agace sa femme d e chambre en l'appelant à  l'excès avec ses sonnettes. 
Ou encor e l e 30 septembre 1807 , quand ell e cite u n poèm e qu i lou e l'intérê t 
d'une existenc e o ù l'on s e consacre soi-mêm e à  toutes le s occupations quoti -
diennes. Pour fair e rir e le s lectrices issue s d'une couch e sociale inférieure , L a 
Mésangère n'hésit e pa s à  publie r l'échantillo n plei n d e faute s d'orthograph e 
d'une dam e étrangère . "Cel a venge (le s demoiselles du Marais ) d e la supério-
rité qu'affecten t le s dames de s beaux quartiers, " écrit-il l e 15 octobre 1813 . Il 

109 D'autre s remarque s d e ce genre se trouvent dan s le s cahiers des 1 0 et 2 5 octobre 1823 . 
110 L a Mésangèr e s'indign e souven t d e ce s vols . Ains i écrit-i l l e 1 9 juille t 180 2 dan s 

une lettr e envoyé e à  F . Desvigne s :  "S i to n épous e a  reç u de s journau x san s gravures , 
c'est un e infidélit é de s employé s d e l a post e e t vraisemblemen t à  l a post e d e Pari s :  à 
cause de s gravures , o n vol e me s journaux à  poignées. " (Arch . Mun . d e Baugé) . Dan s so n 
journal, i l not e l e 1 5 mar s 181 8 :  "M . l e Conseiller-d'Etat , Directeur-généra l de s Postes , 
vient d'adresse r au x Directeur s e t Contrôleurs , un e circulair e pa r laquell e i l leu r annonc e 
qu'ayant reç u de nombreuses réclamations relativement à  des abus et des infidélités commi s 
dans l'envo i de s journaux e t de s brochures, i l a pris des mesures efficaces pou r le s réprimer , 
et puni r d'un e manièr e exemplair e le s Employé s qu i s'e n rendroien t (sic ) coupables. " 

111 Voi r p . 36 2 e t J . Grand-Carteret , XIXe siècle,  p . 184. 
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Figure 3.1 4 L e journal n'es t pa s exclusivemen t destin é au x gen s aisés . I l montre plusieur s 
modèles pou r domestique s e t ouvrière s à  l a mode . Ic i le s planche s 38 2 e t 50 8 de s 5  ma i 
1802 e t 2  novembre 1803 . Le commentair e d e l a deuxièm e gravur e précis e :  "Otez  à  cette 
figure le  tablier  et  le  carton;  et  sur  le  devant  du  chapeau,  dans  le  creux  des  plis,  mettez 
une touffe  de  fleurs;  ce  costume  cessera  d'être  celui  d'une  ouvrière  en  mode." 

incite aussi les personnes riches à faire l'aumône, par exemple le 25 mars 1815 : 
"Lorsque t u veu x secouri r l a misèr e qu e rie n n e t e retienne , rien ! N'attend s 
pas pou r fair e l e bien qu'i l n e soi t plu s temps d e l e faire." E t i l recommand e 
la lecture d'ouvrages comm e Des  Prisons telles  qu'elles  sont,  et  telles  qu'elles 
devroient être. 112 L e 2 5 févrie r 1822 , i l remarqu e qu e de s femme s d e lettre s 
existent "dan s tou s le s milieux" e t i l fai t éta t d'u n nouvea u roma n à  succè s 
écrit pa r un e portièr e qu i "ven d (son ) ouvrag e dan s s a loge , ru e d e Sèvres , 
n° 42". U 3 Ave c la  Révolutio n "l e progrès d u regar d esthétiqu e es t descend u 
des sphère s mondaine s au x couche s large s d e la  population, " constat e Da -
niel Roch e dan s so n aperç u su r le s changement s sociau x d e l'époque . "L e 
spectacle d e la rue a  perdu d e ses contrastes, le s signes de reconnaissance so-

112 L e livr e d e Louis-Ren é Villerm é es t annonc é l e 5  mars 1820 . 
113 I I s'agit d e Fidélia,  ou  le  Voile  noir,  pa r Mm e Bayoud , né e Métuel . 
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ciale se sont affaiblis." 114 L e journal d e La Mésangère a  aidé au processu s d e 
démocratisation d u goût . I l allai t a u devan t d u dési r généra l de se conforme r 
aux règles de l'élégance san s être pourtan t u n périodique d e mode destiné a u 
menu peuple . Ce s dernier s magazines , écrit s pou r le s basses classe s sociales , 
ne viren t l e jour qu e bie n aprè s la  fi n d e l a parutio n d e l'illustré , dan s le s 
années 1850. 115 

Une lettre publiée le 18 février 179 9 par le Journal des  Dames .. . confirm e 
que l'illustr é avai t plu s d e lecteur s qu e d'abonnés . Tandi s qu e l e nombre d e 
ces dernier s vari e entr e mill e e t deu x mill e cin q cents , selo n le s années , i l 
semble avoi r ét é l u pa r enviro n onz e mill e personnes , san s parle r d e l'élar -
gissement d e l'audience d û au x contrefaçon s éditée s à  l'étranger . C e rappor t 
entre abonné s e t lecteur s es t comparabl e à  celu i d'autre s journaux. 116 Dan s 
les immeuble s à  plusieur s étages , le s locataire s moin s aisés , don t ceu x d e l a 
petite bourgeoisie , lisaien t souven t l e journal che z l a portièr e avan t qu e le s 
véritables abonné s n e s e lèvent. 117 E n province , plusieur s famille s s e coti -
saient souven t pou r paye r u n seu l abonnemen t :  "Nou s n e recevon s qu'u n 
Numéro pou r nou s tous, " remarqu a u n abonn é l e 24 juillet 1803 . "L e soir, i l 
est l u publiquemen t à  l a société , pou r l'instructio n d e ceu x qui , n'étan t pa s 
assez fortunés , n e son t poin t compri s dan s l'abonnement , e t pou r l e plaisi r 
des abonnés, dont plusieur s aiment à  le relire deux fois. L'article de modes est 

1 1 4 D . Roche , APPARENCE S RÉVOLUTIONNAIRE S o u RÉVOLUTIO N DE S APPARENCES , 
Modes et  Révolutions,  Pari s 1989 , pp . 105-127 . Dan s so n livr e su r La  Culture  des  appa-
rences, Roch e not e qu'un e vulgarisatio n a  généralis é le s habitude s " à de s cercle s sociau x 
de plu s e n plu s variés. " (p . 420) . 

115 L e premie r périodiqu e d e mod e destin é au x ouvrière s s'appell e l e Journal  de  la  Fille 
Laborieuse (1854) . I l es t précéd é pa r de s journaux féministes,  édité s souven t pa r de s ou -
vrières, mai s qu i n e traitaien t pa s d e mode . Pou r le s journaux féministes , voi r p . 22 6 d e 
cet ouvrage , pui s le s livre s d e J . Larnac , Histoire  de  la  littérature  féminine  en  France, 
Paris, 5 e éd . 1929 , pp . 186/187 ; L i Dze h Djen , La  Presse  féministe  en  France  de  1869  à 
19H, Pari s (thès e dact. ) 1934 ; S . Schùrch , Les  périodiques  féministes.  Essai  historique  et 
iconographique, Genèv e (travai l d e diplôme ) 1942 ; L . Adler , A  l'Aube  du  féminisme, Pari s 
1979. 

116 Roedere r (cit é pa r A . Cabanis , La  Presse  .. ., p . 314 ) a  évalu é pou r le s journaux d e 
l'Empire qu e "chacu n pass e entr e le s main s d'un e dizain e d e lecteur s (jusqu' à soixant e 
lecteurs pou r le s journaux exposé s dan s le s cabinets d e lecture). " L e Journal  des  Débats  a 
cinq à  six lecteurs pa r acheteu r e n ma i 182 0 (R . Jakoby , p . 51) , le Constitutionnel  d e 182 5 
un chiffr e d e seiz e lecteur s pa r exemplair e vend u (M . Mouchon , Le  Constitutionnel,  Pari s 
1968, p. 192) , le Compilateur  de  182 9 sept à  dix lecteurs pa r exemplair e vend u (Statistique 
de la  presse  en  France).  E n 1832 , l e périodiqu e anglai s l e Penny  Magazine  compt e cin q 
lecteurs pa r acheteur . 

117 Honor é d e Balza c décri t c e processu s dan s so n roma n Le  Cousin  Pons  :  "O n voi t à 
Paris comm e en provinc e le s journaux circule r d e mains en mains . Pon s e t Schmucke , tan t 
qu'ils furen t e n bon s terme s ave c l a Cibo t leu r portière , luren t gratuitemen t le s journau x 
du premie r e t d u secon d étage , don t le s locataire s s e levaien t tar d e t à  qu i l'o n eû t di t a u 
besoin qu e le s journaux n'étaien t pa s arrivés. " 
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commenté, interprété , expliqué , e t l e lendemain le s jeunes femme s d e la ville 
se mettent exactement comme l'indique votre gravure." U n autre abonné écrit 
le 5 décembre 181 2 :  "I l n'es t pa s d e sous-préfecture o ù vous n e deviez avoi r 
des abonnés ; ceux-c i se font un e fête d e faire circule r votr e feuille . J'a i mêm e 
ouï dire que , quand i l y a  certains article s don t o n peu t tire r quelqu'allusio n 
maligne, on en fait aussitô t ving t copies. " A  l'abonnement individue l souscri t 
par de s particulier s aisé s s'ajoutaien t e n provinc e comm e à  Pari s de s abon -
nements collectif s pou r le s cercles , association s e t autre s établissements. 118 

Parmi ce s dernier s comptaien t le s grand s cafés , quelque s restaurant s e t le s 
cabinets d e lecture . 

Introduits à  Pari s e n 178 8 pa r l e librair e Jacques-Françoi s Quillau , le s 
cabinets d e lecture , prédécesseur s de s bibliothèque s publiques , mettaien t 
le journa l à  l a dispositio n d e leur s client s pendan t tout e l'anné e pou r la 
moitié d u pri x d'u n abonnemen t individue l environ. 119 S i l'on avai t envi e d e 
le lire de temps à  autre seulement , i l fallait payer , en 1820 , cinq centimes pa r 
jour.120 O n pouvait loue r un quotidien en 182 0 pour 2 4 francs à  l'année s i l'on 
voulait l e lire à  l a maison , pou r 1 8 francs pou r l e lire a u cabine t d e lecture . 
Il fallai t paye r 2 0 centime s pa r jou r pou r lir e tou s le s journaux disponible s 
au cabine t même . François e Parent-Lardeu r not e qu e le s femmes étaien t ex -
clues de s cabinet s d e lectur e avan t l a Révolution . Mai s a u momen t d e l a 
parution d u Journal  des  Dames  . . . o n vi t arrive r dan s ce s établissement s 
des couturières, de s petites bourgeoises , l'actric e san s rôle , l'épouse honnête , 
des grisettes , l a courtisan e luxurieuse , l a fauss e dévote , l a fermièr e de s en -
virons e t mêm e l a cuisinière . Le s dame s d e l a sociét é chargeaien t souven t 
leurs femmes d e chambre d e leu r apporte r journau x e t livre s des cabinets d e 
lecture. "L e cabine t littérair e d e M . Delâge , ru e d e Grammon t (sic) , n ° 16 , 
près l e boulevart (sic ) de s Italiens , es t plu s fréquent é qu e jamais", remarqu a 
La Mésangèr e à  l a dat e d u 2 5 novembr e 1813 . "C'es t l'établissemen t d e c e 
genre l e plu s rich e e n bon s ouvrages . Troi s salon s a u rez-de-chaussé e son t 
meublés, chauffés e t éclairé s d'une manièr e convenable ; l'un es t consacr é à  la 
lecture de s journau x politiques , scientifique s e t littéraire s e t à  l a conversa -
tion; l'autre , o ù l e silence es t d e rigueur , es t réserv é pou r l'étude ; o n fai t d e 
la musiqu e dan s u n troisième . Plu s d e seiz e mill e volume s son t donné s e n 
lecture, tan t dan s l'établissemen t qu'au x abonnés  pour la  lecture au  dehors" 

118 U n rapport d u ministère de l'intérieur, d e 1825 , conservé aux Archives Nationales (F 1 8 

261), donn e de s précisions su r le s abonnement s collectifs . Pou r le s chiffres d u Journal  des 
Débats, voi r R . Jakoby , p . 47 , e t Arch . Nat . F 1 8 20 , 23. 

ii9 p  Dupont , Histoire  de  l'imprimerie,  Pari s 1854 , t . II, p. 598 . Le s bibliothèque s pu -
bliques n e s e développèren t qu' à parti r d e 186 0 environ . 

120 p Parent-Lardeur , Les  Cabinets  de  lecture  . . . sous  la  Restauration,  Pari s 1982 , pp . 
125-126. 
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Parmi le s périodiques qu'o n pouvai t loue r che z Monsieu r Delâg e figurai t 
le Journal  des  Dames  et  des  Modes.  A  conditio n d e l e garde r tou s le s jour s 
au maximu m pendan t un e heur e che z soi , o n payai t 1 6 franc s pa r a n o u 9 
francs pou r si x mois. Moyennant u n franc d e plus par mois , la maison Delâg e 
se chargeait d e l e faire porte r e t d e l'envoyer cherche r che z le s personnes qu i 
avaient leu r domicil e tou t prè s (l e siège d u cabine t d e lectur e étai t no n loi n 
du sièg e d u journal , dan s l e quartie r de s grand s boulevards). 121 A  l a bell e 
saison, quelques cabinet s d e lecture installaien t de s kiosques ambulant s dan s 
les jardins public s o ù le s passants pouvaien t lir e certains magazine s pou r u n 
sou seulement. 122 L a locatio n d e journau x sembl e avoi r attein t so n apogé e 
sous l a Restauration . Lir e étai t alor s un e activit é étroitemen t lié e à  l a vi e 
elle-même, tou t comm e l a collection d'ouvrage s imprimés , y  compris cell e de 
son magazine préféré , qu i permettait a u collectionneur d e refeuilleter à  l'env i 
la série complète . 

Les lectrice s plu s fortunée s pouvaien t s'achete r l e journal . C e publi c s e 
constituait surtou t d e riche s bourgeoise s telle s épouse s d e commerçants , d e 
banquiers, d'avocats , d e magistrats , d e médecins , d e généraux , d e rentiers , 
puis d e quelque s femme s tentan t d e parveni r à  la  gloir e pa r l e journalism e 
ou l a publicatio n d e livres . De s personne s issue s d e famille s noble s y  figu -
raient, bie n sûr , comm e cett e vicomtess e d'Etaple s prè s d e Montreui l don t 
on appren d l'opinio n su r le s lectrice s âgée s pa r un e lettr e publié e l e 30 sep-
tembre 1822 . Les reines d'Europ e étaien t égalemen t abonnée s à  l'illustré , c e 
qui es t clairemen t exprim é dan s u n articl e publi é l e 2 0 septembr e 183 5 qu i 
proteste contr e l e proje t d'un e censur e appliqué e au x journau x d e mod e : 
"Quel législateu r oserai t s e mettr e à  do s l'Europ e féminine , e n proscrivan t 
l'exposition, l a publication e t la  mise en vente de ces gracieuses et inoffensive s 
gravures . . . Que l censeu r oserai t terni r d e son souffl e profane , c e miroir au -
quel toutes les femmes e t les reines elles-mêmes ( à commencer pa r la reine des 
Français, qu e nou s comptons , ains i qu e toute s le s reine s d e l'Europe , parm i 
nos abonnées) , viennen t demande r chaqu e soi r consei l pou r leu r toilett e d u 
lendemain?" 

De bonne s description s son t pa r ailleur s faite s su r l e milie u d e ce s pri -
vilégiées par le rang et la fortune. A  Paris, grand nombre de ces personnes ha-
bitait l e quartier d e la Chaussée d'Antin o u le faubourg Saint-Germain . Elle s 
avaient tou t leu r temp s pou r lir e l e périodique , l'éducatio n suffisant e pou r 
comprendre le s allusions qu i se dissimulaient entr e le s lignes, et , bien sûr , le s 
moyens d e satisfair e au x exigence s esthétique s propagée s pa r L a Mésangèr e 

121 Voi r l e prospectu s d e c e cabine t d e lectur e (microfil m d e l a BN , cot e m  270 0 A  57 , 
bobine 29 , 721 pages). Pour connaîtr e l a présence d u Journal  des  Dames  ...  dan s d'autre s 
cabinets d e lecture , i l faudrait étudie r le s bobines contenan t de s prospectus d e cabinet s d e 
lecture (2 2 pou r Pari s seul , classée s pa r ordr e alphabétiqu e de s nom s d e propriétaires) . 

122 G . d e Bertie r d e Sauvigny , La  Restauration  . . . , pp . 346-350 . 
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ainsi que de payer le prix exorbitant d e 36 francs pa r numéro.123 On peut ima -
giner l'illustr é traînan t su r l a table d e toilette o u l a cheminée d'un e élégant e 
de l a ru e Saint-Honoré , qu i avai t l'habitud e d e s e leve r tard , d e donne r se s 
ordres à  sa valetaille, de surveiller l'éducatio n de s enfants, d e sortir fair e un e 
promenade e n calèch e l'après-mid i e t d e consacre r le s soirée s à  recevoi r de s 
amis che z ell e ou à  fréquente r l'élit e intellectuell e e t artistiqu e de s salon s e n 
vogue lorsqu'ell e n'allai t pa s a u ba l o u a u théâtr e o ù ell e devai t ébloui r pa r 
son élégance une société blasée et accoutumé e à  la distinction. "O n va moins 
à une première représentatio n pou r joui r d u spectacl e qu e pour s e donner e n 
spectacle", glosai t l e journal e n dat e d u 1 0 septembre 1812 . 

Pour aide r se s lectrice s à  satisfair e leu r besoi n d e s'instruire , l'ancie n 
professeur qu'étai t L a Mésangèr e observai t d e près le s progrès e n pédagogie . 
Il décrivai t souven t le s qualité s acquise s pa r l'éducatio n e t rendai t compt e 
des nombreu x ouvrage s pédagogique s pou r adulte s publié s o u réimprimé s 
à l'époque. 124 L e 22 octobre 1801 , il écrivai t qu'i l n' y a  pa s meilleu r remèd e 
contre la  vieilless e qu e l'éducation . "Quan d o n a  votr e cœur , vo s talens , 
votre esprit, " ripostait-i l à  un e dam e qu i s'étai t di t vieille , "sache z qu'o n 
est toujour s d u printemp s d e so n âge. " A  l'époque , un e bonn e éducatio n 
était surtou t important e pou r le s femmes célibataires , faut e d e quo i elle s n e 
pouvaient pa s teni r u n ran g honorabl e dan s la  société . L'éditeu r voulai t qu e 
les femmes soien t modestes , naturelles , gracieuses, de bonne humeur e t d'un e 
esthétique irréprochable . I l leu r recommandai t d e connaîtr e le s règle s d e l a 

123 C e pri x onéreu x correspondai t à  pe u prè s a u salair e mensue l d'u n ouvrie r sou s l a 
Restauration, qui , selo n G . d e Bertie r d e Sauvigny , (La  Restauration,  p . 254) , étai t e n 
moyenne entr e 49 2 e t 58 7 franc s pa r an . Celu i de s employé s dan s l'administratio n étai t 
de 120 0 franc s pa r an . E n avri l 1831 , La  Mode  fai t savoi r qu e "tou t individ u qu i . . . n e 
peut avoi r . . . qu'un e rent e au-dessou s d e 100 0 francs , es t réput é indigent , c'est-à-dir e i l 
est ma l logé , priv é de s soin s hygiénique s nécessaires , de s distraction s d e lectures , d'un e 
nourriture choisi e e t variée ; i l n'a pa s toujour s u n vêtemen t décent ; i l ne peu t s e préserve r 
complètement d u froid , n i interrompre se s travaux pour soigne r convenablemen t s a santé s i 
elle est altérée. " Entr e 182 3 et 1835 , la journée d e travail d'un e ouvrièr e d e la couture étai t 
payée entr e 1, 2 e t 1, 5 franc s s i ell e étai t habil e e t travaillai t 1 0 à  1 2 heure s (E . Sullerot , 
p. 169 , e t Journal  des  Dames  et  des  Modes,  2 0 aoû t 1823) . Voi r auss i p . 167 . 

124 Voic i quelques titre s d e pédagogie annoncé s dan s le s pages du journal :  De l'Influence 
de l'étude  sur  le  Bonheur  (1 0 septembre 1817) ; Manuel  du  jeune orthographiste,  ou  Cours 
théorique et  pratique d'orthographe,  pa r F . Tremer y (2 0 octobre 1817) ; De  la  Politesse  (3 1 
janvier 1820) ; Manuel  pour  apprendre  seul  l'art  de  l'écriture  (2 5 janvier 1821) ; Essai  sur 
l'éducation des  femmes,  pa r l a comtess e d e Rémusa t (1 0 juille t 1824) ; Nouvelle  manière 
de s'instruire,  sans  l'assujettissement  à  . . . un  maître  (1 5 novembre 1825) ; De  l'Influence 
des femmes dans  la  société  et  de  l'importance  de  leur  éducation,  pa r l a comtess e d e Fla -
marand (2 0 janvier 1827 ; l'orthograph e pou r l e no m d e l'auteu r vari e ;  le journal écri t : 
Flamarang, l e Petit  Courrier  des  Dames  d e mar s 182 7 :  Flammarang , le s dictionnaire s 
actuels :  Flamarand) ; Robertson's  Magazine,  journa l pou r ceu x qu i s e livren t à  l'étud e 
de l a langu e anglais e (1 5 mar s 1827) ; Art  de  peindre  à  l'aquarelle  (2 0 mar s 1828) ; Les 
principales difficultés  de  la  grammaire française  (2 5 octobre 1837) . 
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conversation e t d e pouvoi r cite r l'histoire , l a mythologi e e t le s philosophes , 
éventuellement d e maîtrise r plusieur s langues , l a physique , l a chimi e e t le s 
mathématiques,125 d e savoi r monte r à  cheva l e n habi t d'amazon e (voi r plu s 
loin Fig. 4.8), et surtout d'êtr e adroite s dans l'art d e danser, dessiner , chante r 
et jouer d'un instrument . L e piano, la guitare et l a harpe sont le s instrument s 
pour femmes du XIXe siècle. Lors d'une réunion, l'hôtesse devait être agréable 
à ses invités en leur donnant des preuves de ses talents (voi r plus loin Fig. 3.17, 
Fig. 4.9 , Fig . E. 5 e t p . 142) . L'illustr é ren d compt e d e livre s ave c partition s 
de musique , pa r exempl e l e 2 5 mar s 1813 . I l enseign e l e progrè s fai t dan s 
la constructio n de s instrument s d e musique. 126 E t i l publi e de s page s d e 
musique dan s le s premières année s d e parution pou r répondr e au x exigence s 
des maîtresse s d e maison 127 (Fig . 3.15) . 

Quant a u devoi r d e mèr e e t d'éducatrice , l e journa l rapport e qu' à l a 
différence d e c e qu i s e passai t sou s l'Ancie n Régime , certaine s mère s for -
tunées s'occupaient elles-même s de leur progéniture dans les premières décen-
nies aprè s l a Révolution . A u lie u d e le s envoye r che z un e nourrice , elle s 
les allaitaien t elles-mêmes , e t elle s continuaien t d e veille r à  leu r éducatio n 
quand il s étaien t plu s grands , prolongean t à  l a maiso n c e qu'il s avaien t ap -
pris ave c de s maître s privé s o u dan s de s établissement s publics. 128 O n sen t 

125 Pou r prouve r l'utilit é d e savoi r calculer , l'éditeu r présent e l e 3 1 octobr e 181 3 un e 
femme qui , parc e qu'ell e connaî t le s mathématiques , es t plu s apt e à  gére r le s dépenses d e 
la maison . 

126 L e cahie r d u 1 0 janvier 181 9 décri t "comm e trè s distingué e un e harp e d'enfan t orné e 
de perles , peint e e t verni e e n o r e t azur" , celu i d u 1 0 ma i 183 4 u n pian o qu i a  gagn é l e 
premier pri x d e l'expositio n de s produit s industriels . 

127 L e cahie r d u 1 er avri l 179 8 publi e l a musiqu e pou r Y  Air de  Primerose  pa r Dalayrac , 
paroles d e Favièr e e t Vinde , qu i étai t chanté e à  l'époqu e pa r Mll e Carline . Di x page s d e 
musique présentan t troi s pièce s diverses son t donnée s e n supplémen t l e 21 septembre 179 8 
(en fi n d u volum e 2 , a n VI, dans l'exemplair e d e l a Bibl . de s Art s Décoratif s d e Copen -
hague). L a premièr e pièc e es t d u compositeu r Brun i :  La  rencontre  en  voyage,  "chanté e 
par Mll e Rolando"; l a seconde fut composé e pa r Déli a Maria :  Air de  Jacquot  ou  l'école  des 
mères, "chanté e pa r l e citoye n Gavaudan " ; et l a troisièm e a  pou r titr e Romance  de  Jean-
Baptiste, "parole s e t musiqu e d u Cousin-Jacques,  chanté e pa r l e citoyen Primo. " D'autre s 
pièces de musiqu e son t présentée s l e 1 8 février 179 9 (Romance  d'Azalais,  parole s d e M. D e 
Cailly, fils),  l e 3  juillet 1799 , pp . 164-16 5 (Chanson.  Ai r d u citoye n B  n  fils , parole s d u 
citoyen L....y ) e t l e 2 2 aoû t 179 9 (Romance,  musiqu e d'Eugèn e Mortagne , parole s d e L e 
Normand). 

128 L'illustr é n'occult e pa s le s inconvénient s qu i résulten t d u fai t d e l'allaitemen t pa r 
la mère . Voi r l'articl e d u 2 0 mar s 181 9 su r Le  Sevrage,  pa r u n certai n B**** * (l'auteu r 
serait-il Honoré de Balzac? -  voir auss i pp. 232 à 264). Pour aide r le s mères à pratiquer l'en -
seignement, L a Mésangère recommand e quantit é d e livres :  Le Fablier  des  Enfans  . .. avec 
des notes  grammaticales,  mythologiques  et  historiques  (3 1 décembre 1802) ; De  l'Education 
physique, pa r M . Priedlânde r (1 5 février 1815) ; Lettres  d'Octavie,  jeune  pensionnaire  de  la 
maison de  Saint-Clair,  ou  Essai  sur  l'éducation  des  demoiselles,  pa r Mm e de Renneville ( 5 
avril 1818) ; nouvelle édition de L'Education  des  filles,  pa r Fénelo n (3 1 mars 1821) ; Manuel 
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R O M A N C E 

DE JEAN-BAPTISTE , 
Chantée Par l e C . Primo 

Paroles et Musiqu e du COUSIN-JACQUE S 
Chex FRER E Passag e d u Saumon ru e mcntmartre 

i 
O toi  "qu i fis tout mon bon heur par tes ver • 

tus e* par tes cha r me s ! objet  toujour s cher a mon 

la mort nk pas rompu les noeuds,don t no s 

ca-res-ser to n i  -ma -
Propriété de (Éditeur 

mon plaisir, dans cKacun deux est de caresse r toni-

mage.' es t de c a res -ser toa i  -.mat » - ge. ' 

Si quelque bien peut adoucir , 
Loin de toi / ma peine cruelle , 
Cést seulemen t d e réussi r 
A les former *wr  ton modèle ? 
Que de ta perte, arec le terne, 
Leur sagesse m e de'dommage » 
Heureux, si.par mes sentimens, (bis ) 
«Je kur retrace ton image f (DIS ) 

S 
Vous l que la nature et lamou r 
Décorent du beau nom de père, 
A ceux mit vous doivent le jour, 
Bonnes u n exemple sévère ; 
Observes avec vos enian s 
Le respect qubn doit a n jeune âge / 
Et saches, vertueux parens , (bis ) 
Vents honorer d e votre imag e • (bis ) 

Figure 3.1 5 L e journa l publi e de s page s d e musiqu e e n 179 8 e t 1799 . Ic i un e romanc e 
présentée e n supplémen t l e 2 1 septembr e 1798 . So n compositeu r e t auteur , l e "Cousin -
Jacques", versificateu r à  l a mod e depui s 1786 , est e n réalit é Louis-Abe l Beffro y d e Reign y 
(1757-1811) qui , d e janvie r à  septembr e 1790 , avai t édit é u n bi-mensue l intitul é Cousin 
Jacques. I l eu t auss i beaucou p d e succè s ave c ses diverses pièce s d e théâtr e e t se s descrip -
tions d e l a Révolutio n d e 178 9 imprimée s à  5600 0 exemplaires . 

l'influence d e Roussea u e t d e Mm e Campa n qu i avaien t mi s à  l a mod e l a 
mère gouvernante. 129 E n mêm e temps , L a Mésangèr e n e cess e d e claironne r 
qu'un manqu e d'autorit é mèn e à  l a dégradation de s mœurs. 130 Toutefois , le s 

des demoiselles,  ou  arts  et  métiers  qui  leur  conviennent,  pa r Madam e Celnar t (2 0 janvie r 
1826); Gymnastique  des  jeunes demoiselles  (2 5 mar s 1828) ; etc . 

129 Jeanne-Louise-Henriett e Genêt , dam e Campa n (1752-1822) , lectric e à  l a cou r d e 
Marie-Antoinette, fondatric e d'un e pensio n d e jeunes filles  e t sou s l'Empir e directric e d e 
la maiso n d'éducatio n d'Ecouen , a  laiss é plusieur s ouvrage s su r l'éducation , ains i qu e de s 
nouvelles, des comédies à  l'usage d e la jeunesse e t le s Mémoires  sur  la  vie privée  de  Marie-
Antoinette. 

130 L e 7  septembre 1802 , i l s e plain t qu e l'autorit é paternell e es t null e e t qu e l a sévérit é 
passe pou r barbarie . Selo n lui , un e aveugl e e t moll e indulgenc e mèn e à  l'égoïsm e de s 
membres de la famille e t à  la destruction de toute espèce de moralité. "Le s pères deviennen t 
extrêmement aimable s ave c leur s enfan s (sic) ; mai s il s on t pou r eu x l a politess e qu'o n a 
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mères n'avaien t pa s toute s l e mêm e talen t o u l a patienc e nécessair e pou r 
s'occuper d e leur s enfants . C e qu i condui t l'illustr é à  publie r plusieur s an -
nonces d e femme s nourrice s o u institutrices , pa r exempl e l e 2 5 ma i 181 7 
celle d'une certain e Mm e Ronde l qu i veut prendr e en pension le s tout petits , 
ou l e 2 0 janvier 183 7 cell e d'un e jeun e Anglais e qu i désir e entre r dan s un e 
famille français e pou r y  enseigne r l a musique , l e dessi n e t l'anglais . Aprè s 
1820, le s bonne s intention s prise s aprè s l a Révolutio n son t oubliées . Fair e 
élever se s enfants e n dehors de la maison redevien t à  la mode, tout a u moin s 
dans le s famille s aisées . "Tou t es t soumi s à  l a mode , depui s le s chiffons jus -
qu'à l'éducation, " s e résigne La Mésangère l e 5 novembre 1821 , et i l annonce 
que l'allaitement e n nourrice tou t auss i bien qu e l'éducation de s jeunes dan s 
les couvent s son t for t e n vogue. 131 L e 2 5 avri l 183 5 o n peu t mêm e lir e qu e 
"certaines femme s n e s'aperçoivent presqu e plu s qu'elle s son t mères. " 

Parmi le s lectrices aisées , un group e bie n particulie r n e semble pas s'êtr e 
posé l e problèm e de s enfants , à  savoi r le s coquettes . L e journa l s e plaisai t 
à mentionne r cett e class e social e qu i disposai t libremen t d e so n temp s e t 
semblait n'avoi r n i souci d'argent, n i contraintes familiales . A  Paris, un grand 
nombre d'entr e elle s habitaient l e quartier d u Palai s Royal , vivaient au x cro-
chets d'un seu l ou de plusieurs admirateurs , étaien t pa r intérê t professionne l 
grandes amatrices des créations de mode et s'adonnaient parfoi s e n dilettant e 
à peindr e o u pianote r u n peu , e n généra l ave c plu s d e grâc e qu e d e talent , 
puis fréquentaien t le s atelier s d e peintur e o u d e musique . I l es t intéressan t 
de voi r qu e plusieur s d e ce s femmes , à  u n momen t o u à  u n autre , avaien t 
été employées dans un métier de la mode. Parmi les prostituées arrêtées , dont 
55 pou r cen t déclaraien t avoi r un e profession , 9 1 pou r cen t s e réclamaien t 
des métier s d e l'étoffe , d u vêtement , d e l a parure. 132 C'es t "u n itinérair e 
aisé à  suivre d e l a mode à  la prostitution, " écri t D . Roche (p . 299) . La mar -

pour le s étrangers , plutô t qu'un e véritabl e affection ; il s n e songen t qu' à bie n vivr e ave c 
eux, san s tro p s'embarrasse r commen t il s vivent :  uniquement occupé s d e leu r plaisi r e t d e 
leur repos , il s n e senten t le s vice s d e leur s enfan s (sic ) qu e lorsqu'i l fau t le s payer. " E t l e 
31 juillet 181 3 l'éditeu r constat e :  "Mère s d e famille , l e bonheu r d e vo s enfan s (sic ) tien t 
à l'éducatio n qu e vou s leu r ave z donnée . Le s exemple s qu'il s puisen t dan s votr e conduit e 
leur serven t d e leçons pou r s e conduire eux-mêmes . Le s jeunes demoiselle s surtou t doiven t 
être tenue s u n pe u sévèrement. " 

131 Su r l'allaitement , voi r l e cahier d u 2 5 octobre 1825 . Sur un e maiso n d'éducatio n pou r 
jeunes, l e pensionna t d e Saint-Denis , voi r l a livraiso n d u 2 5 aoû t 1833 . 

132 Fai t relev é pa r M . Benabou , La  Prostitution  et  la  police des  mœurs  au  XVIIF  siècle, 
Paris 1986 , cit é dan s D . Roche , La  Culture  . . . , p . 520 . Le s lien s entr e c e milie u socia l 
et l a press e féminin e s e manifesten t auss i grâc e a u journa l Le  Boudoir,  gazette  galante 
(1880-81). A u momen t d e s a fondation , c e périodiqu e avai t ét é déclar é a u burea u d e 
l'enregistrement pa r so n directeur , u n certai n M . Fougaud , comm e u n journa l d e mode s 
dont o n n'aurai t aucu n risqu e à  craindr e (Arch . Nat. , F 1 8 391 , 42, fol. 141-153) . Plu s tar d 
la censure l e critiqua pou r de s article s pornographiques . L a press e pornographiqu e a  don c 
ses racine s dan s le s journaux d e modes . 
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Figure 3.1 6 «  Un e Parisienn e à  so n Leve r »  :  planche 8 1 d u Bon  Genre,  édité e e n 181 5 
au burea u d u journal . L a Mésangèr e comment e cett e planch e :  "L a marchande ...  qui  fait 
admirer à  une  femme  indécise  une  élégante  garniture  de  robe  (pourrait  être)  comparée  a u 
chirurgien qui,  avant  de  vous  percer  la  veine,  passe  long-temps  la  main sur  votre  bras  pour 
l'endormir :  les marchandes,  pour  tirer  l'argent  de  votre  bourse,  endorment  aussi  votre 
intérêt à  force  de  persévérance  et  de  discours." 

chande d e mode , l a lingèr e o u l a modist e apparaissen t souven t comm e le s 
protagonistes d e scénarios de séduction. Pou r ce s femmes, comme pour beau -
coup de lectrices, il s'agissait surtou t d'êtr e riche s et oisives (Fig . 3.16). Selon 
une lettre adressée par u n domestique au rédacteur , la  devise de beaucoup d e 
femmes à  l a mode es t d e "n e rien faire". 133 E n effet , nou s avon s déj à v u qu e 
La Mésangère précisai t pou r l a gravure 484, présentant un e élégante manian t 
une quenouille , qu e l a quenouill e étai t un e licenc e du dessinateur , indiquan t 
ainsi qu e l a mod e n'exigeai t pa s qu e le s femme s travaillent . L'obje t étai t 
trop utilitair e dan s u n mond e o ù l e labeu r étai t l'ennem i d e la  mod e (voi r 
pp. 120-12 1 e t l a figure e n couleu r 6.1) . "No s cahiers resten t su r le s pianos , 
sur le s fauteuils , o n le s emporte à  l a campagne" , expliqu e l'illustr é à  l a dat e 
du 5  août 1818 . "O n le s parcourt pou r s'endormi r à  l'heure d e la méridienne , 

133 po u r l' agenda d'un e femm e exclusivemen t voué e à  l a mode , voi r p . 422 . 
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Figure 3.1 7 Quelque s gravure s d e l'illustr é présenten t de s femme s e n trai n d e cultive r l a 
musique o u l a peinture. A  gauche, la gravure 24 1 de l'édition parisienn e d u journal publié e 
le 2  septembre 1800 . A  droite , l a gravur e 4 7 d e l'éditio n d e Francfor t d e décembr e 1802 . 

et quan d il s ont pass é par l a main d e toutes les femmes, il s tombent dan s le s 
mains des enfans (sic ) qu i découpent le s figures e t le s font danse r comm e des 
capucines d e cartes. " L e journal œuvrai t ains i ave c u n gran d professionna -
lisme à  l'enseignemen t d e tou t c e qu'on peu t fair e quan d o n n' a n i besoi n n i 
envie de travailler . Mod e e t libert é d'agi r continuaien t à  alle r d e pair . 

Les illustrations du journal, refle t d e la vie réelle, permettent auss i d'ana -
lyser le s préoccupation s quotidienne s de s lectrices . Le s mannequin s son t 
peints dan s différent s cadre s :  à l a maison , dehor s o u dan s de s lieu x d'amu -
sement. O n le s voi t étendu s su r u n gran d li t o u déj à levés , s e vouan t à  l a 
peinture o u à  l a musiqu e (Fig . 3.1 7 e t l a figur e e n couleu r 6.7) , lisan t un e 
lettre, feuilletan t u n journa l o u u n livre , rêvan t devan t l a miniatur e d'u n 
bien-aimé o u bavardan t ave c un e voisin e (Fig . 2.12 , 2.9 , 4.9 , E.l. l e t E.3) . 
Quelques-uns donnen t de s leçon s au x enfants , o u il s fon t quelque s léger s 
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travaux ménager s :  il s arrosen t de s fleurs,  nourrissen t de s oiseau x e n cage , 
promènent de s chiens ou fon t de s travaux d'aiguille. 134 O n le s présente auss i 
se promenant à  pied dans les parcs (Fig . 2.14 et 2.15 ) o u prenant Pai r en voi-
ture ou à cheval dans les bois parisiens.135 Quelques-uns pratiquent u n sport : 
les modèle s su r le s planche s 133 5 e t 191 8 l e badminto n (Fig . 4.8) ; celui  su r 
la gravure 123 3 le yo-yo. D'autres , a u contraire , observen t de s sportif s :  une 
femme sui t d e so n télescop e un e montgolfièr e (planch e 68) . L a Mésangèr e 
contribue auss i a u renouvea u religieu x e n Franc e e n présentan t de s croyant s 
en trai n d e fair e leur s prière s à  l'églis e comm e ceu x montré s su r la  planch e 
390 d u 4  jui n 1802 , a u momen t d e l a signatur e d u Concorda t (Fig . E.6) , 
ou e n faisan t dessine r de s jeune s mariée s e n robe s appropriée s pou r alle r 
à l'église , surtou t e n pleine époque romantique. 136 Ailleur s le s modèles assis -
tent à  de s représentation s théâtrales , à  de s bal s costumé s o u à  de s réunion s 
mondaines.137 E n société , o n le s voit s e faire courtiser , déguste r un e boisso n 
ou un e glac e à  un e fête , danse r o u s'intéresse r à  un jeu d e cartes. 138 

Mais avan t tout , le s gravures laissen t entendr e qu e l a principal e occupa -
tion d'une femm e consiste à  s'habiller ave c élégance. Qu'elle se mire dans un e 
glace (Fig . 3.18) o u s'apprête à  mettre u n châl e ou un chapeau , ell e se soucie 
de s a tenue. 139 Enfin , pou r compléte r so n raffinement , un e dam e distingué e 
est censé e teni r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  e n main. 140 C e redou -
blement d e l'image , plu s qu'un e excellent e publicit é pou r l e périodique, plu s 

134 Voic i quelques numéro s d e gravures présentan t de s mannequins e n trai n d e s'adonne r 
à diverse s occupation s :  travaux d'aiguill e :  les planche s 274 , 346 , 332 5 e t 3398 ; femme s 
arrosant de s fleur s :  132 2 e t 1492 ; nourrissan t de s oiseau x :  114 3 e t 1334 ; promenan t u n 
chien :  285; une lecture en main :  346, 483, 2254, 2828 et 2927 ; rêvant devan t un e miniature : 
291, 41 2 e t 413 ; bavardant ave c d'autre s personne s :  2953, 3003 , 3041 , 3101, 3114, 328 5 e t 
3339; pratiquan t l a musiqu e :  194 , 241 , 265, 267 , 289 , 414 , 445 , 2221 , 3298, 333 4 e t 3494 ; 
exécutant de s peinture s o u s'intéressan t à  l a peintur e :  261, 284, 311 , 422, 424, 481 , 1614, 
2335, 290 3 e t 3208 ; donnan t de s leçon s au x enfant s :  95, 242 , 258 , 765 , 2247 , 2415 , 2608 , 
2886, 2922 , 2971 , 2991, 3162, 3221 , 3325 e t 3414 . 

135 p e m m e s e n voiture s :  gravures 15 5 (Fig . E.8) , 29 4 e t 3556 . Amazon e :  gravures 165 , 
223 (Fig . 4.8) , 303 , 453, 611, 740, 1556 , 181 6 et 3457 . Par ailleurs , l e nombre de s planche s 
montrant de s homme s à  cheva l o u e n voitur e es t négligeable . Un e exceptio n es t l e n° 316 . 

136 Robe s d e mariée s :  gravures 1303 , 1338 , 1913 , 2211 , 2225, 2938 , 3262 , 328 9 e t 355 0 
(voir auss i Fig . 1.2) . 

137 A u théâtr e :  gravures 297 0 e t 3336 ; aux bal s costumé s :  gravures 3055 , 3239 e t 3329 ; 
aux réunion s mondaine s :  gravures 3239 , 324 3 et 3341 . 

138 Femm e e t homm e e n tête-à-têt e :  gravure s 221 8 e t 3341 ; dans e e t dégustation s : 
gravures 16 , 463, 609, 873 , 1703 , 187 2 e t 2223 ; jeu d e carte s :  gravure 407 . 

139 Miroi r :  gravures 292 , 1563 , 1652 , 3560 ; châl e :  357; chapeau :  2011, 2352. 
140 Gravure s 201 , 299, 301 , 346, 309 3 e t 3438 . Gavarn i a  auss i dessin é un e aquarell e qu i 

montre deu x jeune s femme s e n déshabill é regardan t le s feuille s d'u n journa l d e mode . L e 
dessin port e l e titr e «  L e journa l d e mode s » . I l fu t lithographi e pa r Webe r e n 183 2 e t 
publié pa r u n journa l d e mod e (voi r P.-A . Lemoisne , Gavarni,  Pari s 1928 , t . II, p. 247) . 
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Figure 3.1 8 Quelque s gravure s du journal montren t l a femme a u momen t o ù elle vérifie s a 
tenue. U n dernie r regar d dan s l e miroir , un e dernièr e retouch e :  et voil à qu'ell e es t prêt e à 
se présente r e n société . A  gauch e l a gravur e 165 2 du 5  juin 1817 , à  droit e l a gravur e 356 0 
du 1 5 mai 1838 . 

même qu'un e présentatio n d e l a lectric e idéale, 141 es t l'ave u qu e l e journa l 
est un e créatio n d e l'espri t o ù l'observateu r peu t regarde r un e gravur e qu i 
représente un observateur regardan t un e gravure. C'es t l e fameux procéd é de 
« mise-en-abym e » , spécialit é d u mond e des art s e t d e la  littérature.142 Bie n 

141 Su r l e lecteur idéa l de certains journaux, voi r l e dépouillement d e Frit z Nie s :  Wo DI E 
LEKTURE DE S «  CONSTITUTIONNE L »  HINFUHRT . LÉSE R DE R FRANZÔSISCHE N M A S -
SENPRESSE DE S 19 . JAHRHUNDERT S AL S THEMA DE R BILDENDE N KUNST , Franzôsische 
Presse und  Pressekarikaturen  1789-1992,  Mayence , pp . 48-54 . 

142 E n 1893 , Andr é Gid e a  introdui t l e term e techniqu e d e "mise-en-abyme " pou r tou t 
procédé d e répétitio n d e c e genr e (Journal,  p . 41) . Gid e a  pri s cett e expressio n d e l'ar t 
héraldique o ù certains blasons présenten t l e même blaso n ad  infinitum,  c e qui communiqu e 
l'impression d'êtr e condui t e n abîme . Pou r le s artiste s e t le s auteurs , l a mise-en-abym e 
permet l a réflexio n d e leu r propr e situation . C'es t un e faço n d'aliéne r l e spectateu r o u 
le lecteu r e t d e lu i dir e e n mêm e temp s d'êtr e su r se s gardes . Comm e exemple s d u livr e 
dans l e livr e :  Don  Quichotte;  d u dram e dan s l e dram e :  Hamlet;  d u tablea u d e peintur e 
dans l e tablea u d e peintur e :  plusieur s autoportrait s d e peintre s o u "La s Meninas " d e 
Velasquez o u l e "Tablea u stéréoscopiqu e san s terminer " d e Dali ; d e l a sculptur e dan s 
la sculptur e :  le s poupée s russes ; d u film  dan s l e film :  quelque s films  surréalistes . L a 
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que ces illustrations aien t l a prétention d'êtr e de s documents pri s sur le vif, 
elles sont u n clin d'œi l a u lecteur capabl e d'apprécie r l'imaginair e (Fig . 3.19 
ainsi que Fig. 2.9 , E.l et la couverture de cet ouvrage). 

En analysan t l a composition d u lectorat, on peut s e demander auss i si le 
Journal des  Dames . . . n e bénéficiait pa s d'une clientèl e masculine . Plusieur s 
personnes d u sexe masculi n assuraien t pa r courrier d e leur intérê t pou r l'il -
lustré. "Le s femmes n'aimen t pa s seules votre journal," affirm a u n provincial 
le 2 4 juillet 1803 . "Quelque s jeune s gen s e n fon t auss i leu r profit . J'a i vu 
même de s pères d e famille sourir e à  certains article s o ù vous avie z l a fran -
chise d e tourner e n ridicule certaine s mode s qu i le méritoien t (sic ) bien." 
Indépendamment de s époux e t des pères de jeunes fille s désireu x de surveil-
ler l e comportement vestimentair e d e leur entourag e o u obligés de gérer les 
dépenses faite s pou r le s marchandises recommandée s pa r le magazine , les 
hommes élégants , faute d'un illustré de mode pour hommes , devaient s'infor -
mer auprè s du journal de s dames pou r connaîtr e l a mode masculine. 143 

Dans l e journal d e La Mésangère , enviro n 9, 5 pour cen t de s gravure s 
présentent de s vêtements d'hommes, 144 don t l e numéro 26 8 qui montre un 
homme devan t u n miroi r e n train d'arrange r s a tenue . Un e tenue soigné e 
jouait alor s un grand rôle dans la carrière et la réputation professionnell e d'u n 
homme ambitieu x -  hie r peut-êtr e davantag e qu'aujourd'hui. 145 L'agend a 

mise-en-abyme s'observ e auss i dan s l a vie quotidienne :  l e rêv e dan s l e rêve , l e miroi r 
dans l e miroir , l e poste d e télé dan s l e poste d e télé . Pou r de s exemples e n littérature , 
voir Annemari e Kleinert , VORSICH T LITERATUR ! E I N E LITERARISCH E LEKTIO N VO M 
GEFÂHRLICHEN LESEN , Germanisch-Romanische  Monatsschrift,  1983 , pp. 94-100. 

143 Le s pères d e famille, affirm e l e cahier d u 5 décembre 1810 , étaien t assuré s d e veiller 
à l a pai x domestiqu e e t a u bonheu r familia l e n feuilletan t l e journal. Plusieur s article s 
comparent le s réflexions de s hommes sur les dépenses domestique s au x calculs des femme s 
pour le s choses de luxe. Celu i d u 28 février 181 8 dévoil e que lorsque tou t es t noir pou r le 
mari, tou t es t rose pou r so n épouse. Parfoi s l e regard de s hommes su r la mode allai t en 
améliorer l a qualité. 

144 I I est difficile de faire le calcul des sujets de planches. Il y a souvent plusieur s personne s 
de sex e différen t su r une même feuille , e t il manque certaine s illustration s dan s toute s les 
collections. Nous avons fait u n calcul approximati f selo n lequel , au total, à part le s 9,5 pou r 
cent de s modes masculine s déj à mentionnées , 78, 7 pou r cen t de s gravures présenten t des 
modèles pour femmes , 9,5 pour cen t de s chapeaux et bustes (voi r la figure en couleur 6.4 et 
Fig. E . l l ) , 2  pour cen t de s modèles pou r enfants , e t 0,3 pour cen t de s bijoux, de s voiture s 
etc. Bie n sûr , les proportions varien t selo n l'année . E n 181 3 pa r exemple, l e journal n e 
publie que 57 gravures de femmes (soi t 6 8 pour cen t de s planches), 1 2 chapeaux (1 4 pour 
cent de s planches) , 1 1 costumes d'homme s (1 3 pour cent ) e t 4 vêtements d'enfant s ( 5 pour 
cent). 

145 U n exemple es t Lucie n d e Rubempré , héro s d'Illusions  Perdues,  qui , pour assure r 
sa réussit e sociale , quitt a se s vêtements misérable s e t s'habilla che z des tailleurs, lingères , 
cordonniers . . . d e bonne réputation . I l "se commanda de s chemises, des mouchoirs, enfi n 
tout u n petit trousseau , che z un e lingère e t se fit prendre mesur e d e souliers e t de bottes 
par un cordonnier célèbre . Il acheta un e jolie cann e che z Verdier , des gants e t des boutons 



3.3 Abonné s e t lecteur s 145 

sjuiiM /m  CfJ&mxi  z/ârtjtmJ tX#3} 

1 A* . - ' ^ M B * 

XÊÈIfà&kt 
WiWm 

/• •  fwiA /• •  fwiA 

^2jf: fW.̂ ^Éfei 
^ * > •'••••• • l iP fT 

tmmtimi 
JMMN >if)M>l 

Figure 3.1 9 Certaine s illustration s présenten t de s modèle s e n trai n d e lir e o u d e recevoi r 
le Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Cec i perme t d e voi r commen t l a rédactio n imaginai t 
la lectric e idéale . Ic i le s numéro s 30 1 e t 309 3 de s 1 5 ma i 180 1 e t 5  juillet 1833 , ave c e n 
bas, le s détail s qu i montren t le s titre s d u journal . 
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d'une semaine typique de ces hommes est donné le 20 novembre 1823 : "Lundi; 
mon chocola t à  1 0 heures ; j e n e sera i visibl e pou r personn e jusqu' à 4  à  5 
heures, demi-toilette , mo n cabriolet . Mardi]  grande chasse ; j e sera i absen t 
toute l a journée . Mo n fusi l ordinair e e t mo n nouvea u fusi l à  piston . Mo n 
tilbury à  capote, en partant d e Paris; un cheval de course à Viroflay. Mercredi; 
repos. De s gazettes ; u n procès , s'i l s e peut . Jeudi;  j e donn e à  déjeune r : 
grande chèr e e t vin s exquis ; i l n' y aur a qu e de s amis ; j e veu x qu e tou t l e 
monde s'e n aill e malade . Vendredi;  c'est mo n jour d e visites ; qu e l'o n mett e 
au coupé mes meilleurs chevaux, ceux avec lesquels j 'ai l'habitude de solliciter, 
si toutefoi s il s n e son t pa s fourbus . Samedi;  j'assiste à  u n dîne r d'étiquette , 
à un e lectur e d e sociét é e t à  u n ba l d'enfans ; o n mander a mo n médeci n d e 
bonne heur e pou r l e lendemain." 146 L'éditeu r n'oubli e pa s d e mentionne r 
les détail s extravagant s d e l'apparenc e d e certain s petits-maîtres . E n févrie r 
1820, i l signal e qu'il s "s e fon t teindr e . . . l e ba s d e l a jambe, e n rose , pou r 
faire ressorti r l a broderie de leurs bas de soie". En 182 1 et 1822 , il relève leu r 
habitude de porter de s corsets et d'apparaîtr e e n public un éventai l à  la main 
(Fig. 3.20). Dans les années 1830 , haute époque des Muscadins, Fashionables , 
Jeune-France et Dandys , l'intérêt d u lectorat masculi n pour l e journal connu t 
son apogée . L e 2 0 juille t 1834 , pa r exemple , l'éditeu r s'engage a à  n e pa s 
oublier "qu e s i l a premièr e parti e d e notr e titr e s'adress e particulièremen t 
aux dames , l a second e nou s fai t u n devoi r d e signale r dan s le s mode s celle s 
qui concernen t le s hommes. " E t i l insistai t e n novembr e 183 4 :  "l a toilett e 
des hommes est d e notre domaine, nous devons nous en occuper pou r rempli r 
notre tâche. " 

Les lettre s adressée s a u rédacteu r e t signée s pa r de s homme s précisaien t 
souvent l a professio n de s expéditeur s :  hauts fonctionnaires , commerçants , 
rentiers, militaires , gen s de théâtre , fil s d e famille , parfoi s peintres , graveur s 

de chemis e che z Mm e Irlande ; enfi n i l tâch a d e s e mettr e à  l a hauteu r de s dandys. " (p . 
285). A  e n juge r pa r u n best-selle r d e 197 5 intitul é Dress  for  Success  (pa r J.T . Molloy) , 
l'importance d u chi c distingué es t d e nouveau e n hausse aprè s avoi r ét é méprisée suit e au x 
années révolutionnaire s d e 1968 . 

146 Certaine s planches de la série Incroyables  et  Merveilleuses,  publiée s par La Mésangèr e 
de 181 0 à  1818 , présenten t ce s dandys . Lor s d e l a rééditio n che z Rombald i e n 1955 , R.A . 
Weigert décri t l e fashionabl e d e faço n suivant e :  "I l s e lèv e ver s onz e heure s d u matin , 
accorde audienc e a u bottier , a u tailleur , a u chapelie r e t reçoi t se s amis . Quelle s conversa -
tions profonde s e t savante s ce s Messieur s tiennen t entr e eux ! l a finesse  d e leur s chevaux , 
le talen t de s auteurs , l a beaut é de s actrices , tou t es t jug é e t apprécié . Pui s l'élégan t s e 
vêt . . . U n tou r a u je u d e Paume , o u . . . à  Longchamp , un e promenad e a u boi s d e Bou -
logne, u n changemen t d e costum e e t l e momen t arriv e d e . . . paraîtr e à  l'Opéra , fair e s a 
cour au x femme s connue s . . . ,  passe r à  l a Comédi e Français e e t finir  l a nui t a u Palai s 
Royal, sino n à  Frascati. " (p . IX). La Mésangèr e recommandai t quelque s ouvrage s pou r le s 
gourmets parm i le s dandys, pa r exempl e l e 1 0 mars 182 8 :  Manuel de  Vamateur d'huîtres, 
par Alexandr e Martin . 
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Figure 3.2 0 L e journa l présent e volontier s le s extravagance s d e l a mode . E n 182 1 e t 
1822, le s dandys apparaissen t e n public , u n éventai l à  l a mai n (gravur e 208 0 d u 1 0 juillet 
1822). Issu s d e famille s riche s o u devenu s riche s pa r l e biai s d e spéculations , ce s homme s 
adoptaient un e tenu e excentriqu e e t professaien t souven t un e philosophi e libertine . Il s 
étaient soi t méprisés , soi t adoré s pou r leu r fainéantise . 

ou écrivains. 147 Elle s donnaien t auss i de s renseignement s su r le s préoccupa -
tions et les goûts des lecteurs masculins. Pour attirer surtout cett e clientèle, le 
journal publi e de s informations su r le s inventions technologique s :  le 1 0 avril 
1818 sur la  nouvell e constructio n mécaniqu e d u vélocipède ; l e 5  février 182 0 
sur l'intention "d'employe r l a vapeur a u labourage des terres" ; le 5 octobre de 
la même année sur "un e baignoire de cuir imperméable, que l'on roule comme 
un matelas" e t qui permet de "prendr e un bain dans la plus chétive auberge" ; 

147 Un e lettre publiée le 20 février 179 8 précise que son expéditeur, qu i demande à  prendr e 
le journal en abonnement, es t membre d'une sociét é poétique réunissan t dix-sep t personne s 
désireuses d e deveni r de s hommes d e lettres . 
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le 5  mai 1821 , sur "u n batea u tou t entie r d e fe r forgé , qu i porter a 30 0 per -
sonnes" e t qui , comm e indiqu é l e 1 5 mai suivant , ser a m û pa r un e machin e 
à vapeur "forc e de 22 à 25 chevaux". La Mésangère avait dans sa bibliothèqu e 
beaucoup d e livres sur le s progrès de l'industrie, le s nouvelles machines e t le s 
résultats d e l a recherch e e n science s appliquées . Dan s so n journal, i l traitai t 
par exempl e de la découverte du nouvea u méta l nomm é palladium,  de s avan -
tages e t de s inconvénient s d e l'éclairag e a u gaz , de s expérience s qu i avaien t 
pour bu t d e mettre l a télégraphie à  la disposition de s particuliers, de l'inven -
tion de la douche et de la prolifération de s boîtes à musique logées dans toute s 
sortes d e meuble s comm e tiroir , divan , nécessair e d e voyage. 148 D'autre s ar -
ticles parlaient de s premières machine s à  écrire, de l'histoire de s voitures su r 
rails ou sur une simple route, mises en mouvement pa r une machine à  vapeur, 
puis des inventions e n chimie , physique e t médecin e :  on venai t d e découvri r 
la présenc e d u fe r dan s l e sang , d e construir e u n microscop e qu i augment e 
les objet s 7600 0 fois , etc . Enfin , l'ouvertur e de s théâtre s appelé s dioramas , 
sorte d e précurseur s d e no s cinémas , fu t mentionné e dan s plusieur s articles , 
ainsi qu e d'autre s nouvelle s qu i on t d û intéresse r à  l'époqu e surtou t le s lec-
teurs masculin s (voi r pp . 393-400). 149 Bref , l'illustr é n'avai t pa s d e limite s 
dans l e choix de ses sujets qualifié s "digne(s ) d e paraître dan s l e Journal  des 
Savants".150 

Une caricature de 180 7 traitant d e l'éducation littérair e e t artistiqu e d'u n 
jeune homm e présent e l e Journal  des  Modes  traînan t su r un e chais e dan s 
l'appartement d'u n élégant . Le dessin arbore deux personnes, le "fashionable " 
et u n homm e âgé . L e premie r personnag e pourrai t êtr e u n jeun e homm e 
désireux d'apprendr e le s secrets d e l'ar t d e vivre e t le s règles de l a politesse . 
L'autre pourrai t bie n êtr e Monsieu r d e L a Mésangère , l e maîtr e de s petits -
maîtres (Fig . 3.21) . 

Mais "dan s tout ceci" , promet un article du 1 5 novembre 1834 , "l e Journal 
des Dames  n'oublier a jamai s qu'i l es t l e journal de s dames , c'est-à-dir e qu e 
ses narrations seron t gaie s san s êtr e inconvenantes , qu e se s esquisse s seron t 
attachantes san s être libres , que ses plaisanteries n'auron t poin t d'amertume ; 
que s'i l fai t quelquefoi s sourir e se s lecteurs , i l ne le s fer a jamai s rougir. " C e 
public féminin-cibl e auque l l e journal étai t surtou t destin é e t qu i perme t d e 

148 Le s boîte s à  musiqu e connaissen t un e grand e vogue . L e cahie r d u 1 5 janvier 182 6 e n 
présente un e "e n form e d'orgue , qu i peu t remplace r a u besoin , u n orchestr e entie r . . . e t 
qui joue 12 , 24 e t 3 6 contredanses modernes , e t u n nombr e proportionn é d e walses. " 

149 Palladiu m :  3 1 octobr e 1823 ; éclairag e à  ga z :  5  octobr e 181 9 e t 1 5 aoû t 1827 ; 
télégraphie :  5  octobr e 1830 ; douch e :  5  juille t 1830 ; boîte s à  musiqu e :  3 0 jui n 1830 ; 
machine à  écrir e :  5  aoû t 1831 ; voitures à  cheva l :  27 octobr e 180 2 ( y son t mentionné s : 
carrick, diligence , berline , tape-cul , char , demi-fortune , dormeuse , bockay , hollandaise) ; 
voitures à  vapeu r :  10 juillet 1831 , 5 octobre 183 2 e t 2 5 septembre 1834 ; fer dan s l e sang : 
15 janvier 1833 ; microscope :  25 mar s 1834 ; diorama :  15 juillet 1838 . 

150 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  2 5 aoû t 1820 . 
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Figure 3.2 1 L'éducatio n littérair e d'u n jeun e homm e e n 180 7 inclut l a lectur e d u Journal 
des Modes.  L e périodiqu e traîn e su r l a chaise . L'homm e âg é pourrai t bie n êtr e Monsieu r 
de L a Mésangère , l e maîtr e de s petits-maîtres . 

qualifier l'illustr é d e "journa l féminin", 151 imposai t de s contrainte s e t de s 
obligations. I l fallai t évite r d'effraye r le s femme s e t le s enfants , prône r le s 
valeurs universelle s d e l a famill e bourgeoise , veille r a u respec t de s bonne s 
mœurs, censure r tou t excès , défini r le s règle s d e la  bienséanc e e t améliore r 
le comportement humain . C'es t tou t u n programm e qu e l'ancien abb é e t se s 
successeurs on t essay é d e mene r à  bien , mêm e s i parfoi s il s n'on t p u évite r 
que quelque s propo s indécent s n e s e glissen t dan s le s cahier s d u magazine , 

151 Certain s chercheur s d e l a presse féminin e on t de s problèmes pou r défini r leur s objet s 
de recherche . C . Rimbaul t inclu t tou s le s journau x écrit s pa r de s femme s dan s l e genr e 
"presse féminine" , y  compris le s journaux politiques , littéraire s etc . écrit s pa r de s femmes , 
même s'ils ne sont pa s destinés aux femmes . S . Van Dij k refus e d'inclur e dan s so n ouvrag e 
les journaux d e mod e autre s qu e ceu x écrit s pa r o u explicitemen t adressé s à  de s femmes . 
Elle exclu t d e s a list e l e Cabinet  des  Modes,  bie n qu'i l fû t surtou t destin é au x femmes . U . 
Weckel, parlan t d e périodique s féminin s allemands , n e trait e mêm e pa s d'aucu n journa l 
de mode . A  notr e avis , u n périodiqu e fémini n s e défini t pa r l a majorit é de s lecteurs , qu i 
doit apparteni r a u bea u sexe . I l fau t auss i fair e un e distinctio n entr e journaux féminin s e t 
journaux féministes . Le s intention s de s éditeur s d e journaux féministes  son t généralemen t 
moins pacifique s qu e celle s de s éditeur s d e journaux féminins. 
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ce que la censure critiquai t aussitôt. 152 E n général , l e Journal  des  Dames ... 
mettait u n poin t d'honneu r à  respecte r le s convenance s e t à  exerce r un e 
influence moralisatric e su r le s opinions. Cett e politiqu e fu t surtou t apprécié e 
en provinc e o ù l'o n craignait , plu s qu' à Paris , le s propo s frivole s dan s le s 
publications destinées aux femmes e t au x enfants. L e public en savait gr é à la 
rédaction qui , estimé e dign e d e confiance , pouvai t compte r su r de s lecteur s 
dociles e t satisfaits . E n général , l'influence  d u journal su r l a civilisation étai t 
salutaire, c e qu e le s abonné s honorèren t d e leu r fidélité  d e longue s année s 
durant (Fig . 3.22) . 
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Figure 3.2 2 L e journal pourrai t êtr e qualifi é d e haut e écol e d e galanteri e française . O n 
y pouvai t apprendr e c e qu i peu t rendr e le s homme s désirables . Planche s 221 8 e t 331 4 
présentées le s 2 9 févrie r 182 4 e t 2 5 octobre 1835 , celle à  gauch e exécuté e pa r A . Delvaux , 
celle à  droit e pa r Lant é e t Nargeot . 

152 O n observ e u n certai n libertinag e dan s le s numéro s critiqué s pa r l a censur e l e 2 1 
décembre 179 8 et le s 9 avri l e t 2 0 juillet 179 9 (voi r p . 49). Mais, dans un e lettr e envoyé e à 
son am i Desvignes , L a Mésangèr e not e qu e s a revu e n e renferm e "rie n qu i soi t contr e le s 
bonnes mœurs " (Arch . Mun . d e Baugé) . 

http://S-.rn.~~
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3.4 L a Mésangère, mécène de jeunes talents. 
Le cas du peintre Gavarn i 

Afin de préserver l'enthousiasm e d e ses lecteurs, La Mésangère rechercha tou t 
au lon g d e se s trente-deu x année s d'éditeu r de s collaborateur s géniau x sus -
ceptibles d'améliorer l a qualité de l'illustré. D'une part, i l s'entoura d'homme s 
et d e femme s a u zénit h d e leu r carrièr e parm i lesquel s figuraient  le s peintre s 
Philibert Loui s Debucourt e t Cari e Vernet, l e graveur Pierr e Charle s Baquo y 
ainsi qu e le s poètes Elo i Johanneau , Charles-Loui s Mollevau t e t l a comtess e 
de Brad i (nou s retraçon s leur s portrait s à  l'annexe , pp . 339-345) . D'autr e 
part, i l eu t la  chanc e d e découvri r plusieur s jeunes talent s qu'i l patronn a e t 
qui firent  des débuts remarquables à  son service :  les dessinateurs Horace Ver-
net e t Loui s Mari e Lanté (voi r l'annexe , pp . 346-347) , ains i que les écrivains 
Marceline Desbordes-Valmore, 153 Emil e Deschamps, 154 Elis a Mercœur 155 e t 

153 Pou r l a carrièr e d e Mm e Desbordes-Valmor e (1786-1859) , poétess e dè s 1810 , actric e 
et mèr e d e troi s enfants , voi r l e Dictionnaire  de  biographie  française,  t . 10 , pp . 1219 -
1232. Aprè s avoi r fréquent é l e cénacl e constitu é a u lendemai n d e l a chut e d e Napoléon , 
auquel participèren t Mme s d e Staël , Amabl e Tastu , Sophi e e t Delphin e Gay , ell e arriv a 
en 181 8 à  s e fair e connaîtr e pa r u n publi c plu s large . Se s Elégies  et  romances,  poésie s 
annonçant l e romantisme, attirèren t l'attentio n d e La Mésangèr e qui , à  une époqu e encor e 
sous l e charm e de s berger s d e Floria n e t de s églogue s d e Wat t eau, fu t u n de s premier s 
à reconnaîtr e so n talent . L e Journal  des  Dames  . . . , ensuit e quantit é d'autre s journau x 
comme L'Observateur  des  Modes  d e 1818 , La  Muse  française,  Le  Musée  des  familles e t l e 
Journal des  Jeunes  Personnes,  n e cessèrent d e publier de s extraits d e ses contes, romans e t 
vers intimiste s exposan t un e rêveri e profonde . L e Duc d e Montmorency , propos é a u mêm e 
fauteuil qu'ell e à  l'Académi e française , eu t l e gest e généreu x d e partage r se s traitement s 
avec ce t « c André Chénie r de s Femme s > . 

154 Su r Emil e Deschamp s d e Saint-Aman d (1791-1871) , qu i commenç a s a carrièr e e n 
1812 e t devin t l e fondateu r d u premie r cénacl e d u romantisme , voi r l e Dictionnaire  de 
biographie française, t . 10 , pp. 1272-1273 . Dès 1813 , l'illustré publi a régulièremen t se s vers 
et quelques-une s d e se s nombreuse s traduction s pa r lesquelle s i l fi t connaîtr e e n Franc e 
la littératur e étrangèr e (Goethe , Schiller , Shakespeare) . E n 1818 , i l remport a u n gran d 
succès ave c deux comédies . E n 182 3 et 1824 , i l dirigea ave c son frèr e Antoin e (1800-1869 ) 
le journal La  Muse  française. 

155 Pou r l e portrai t pein t e t un e esquiss e biographiqu e d'Elis a Mercœur , originair e d e 
Nantes (1809-1835) , voi r Galerie  des  dames  françaises  distinguées  dans  les  lettres  et  les 
arts, Pari s 1843 , puis Quérard, t . VI, p. 65, et Grand  Dictionnaire  universel  du  XIXe siècle, 
t. 11 , p. 59 . E n févrie r 1835 , à  l'occasio n d e s a mor t prématurée , l a rédactio n d u Journal 
des Dames  . . . publi e une nécrologi e mentionnan t avoi r été , en décembre 1828 , la premièr e 
à dépose r "un e fleur  su r so n bercea u littérair e e t . . . l e premier éch o de se s mélancolique s 
accents". Pou r fair e allusio n à  sa vie de souffrances , ell e se demande d'abor d s i les femme s 
de lettre s n e seraien t pa s plu s heureuse s a u sei n d'u n ménage , pou r répondr e ensuite , 
de manièr e nett e :  "Non , le s femme s qu i on t u n talen t parei l n e doiven t pa s hésite r d e 
dédier leu r vi e au x belles-lettres. " Su r le s relations d e cett e poétess e ave c Chateaubriand , 
Lamartine, Chamiss o e t Kotzebue , voi r se s Œuvres  complètes,  précédée s de s mémoires su r 
sa vi e pa r s a mère , Pari s 1843 . 
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Marco de Saint-Hilaire, jadi s pag e à  la cour de Napoléon (voi r p . 342) . Se s 
rapports ave c chacu n d'eu x son t intéressants , mai s dan s l e cadre d e cette 
étude, il est difficil e d e retrace r toute s ce s nombreuses rencontres , sau f mar -
ginalement e n notes o u en annexe. Toutefois , deu x personnalité s e n début 
de carrièr e on t e u des relation s particulièremen t fascinante s ave c l'éditeu r : 
le romancie r Honor é de Balzac e t le peintre Gavarni . Nou s avon s chois i de 
nous arrête r plu s longuemen t su r leu r engagemen t vis-à-vi s d u journal parc e 
qu'ils exploitèren t plu s qu e le s autre s le contact ave c lu i pou r s'établi r dan s 
la société parisienne , effectuan t pa r la suite u n parcour s extrêmen t brillant . 

La Mésangère ouvri t so n périodiqu e à Honoré de Balzac , alor s au x prise s 
avec se s premier s embarra s pécuniaires , lorsqu e celui-c i n'avai t pa s encor e 
vingt an s et qu'il voulai t deveni r auteur . Ce t épisod e biographiqu e inconn u 
fut mi s à jour pa r hasar d e n scrutan t le s article s d u journal . Nou s y revien-
drons plu s tar d (pp . 23 2 à 264). Dans c e chapitre , nou s examinon s le ca s de 
Gavarni, n é le 13 janvier 1804 , âgé de vingt-troi s an s lorsqu'i l entr a e n rela -
tion ave c La Mésangère , et à la recherche d e la voie qui devai t l e mene r à  la 
gloire.156 L'ancie n abb é fit la connaissance d u peintr e a u printemp s d e 1827 , 
à un e époqu e o ù la pruderie bigot e d e Charle s X pesait su r la vie culturell e 
et intellectuelle . L'embourgeoisemen t d e la société et un style compass é pa -
ralysaient alor s le s nouveautés d e la civilisation. 

Pendant cett e périod e difficil e pou r l e journal, le s voix critiques n e man -
quaient pas . En 1826, une sociét é d'écrivain s lu i avai t reproch é d'êtr e "san s 
couleur" ,157 et en avril 1827 une vieille lectrice faisait remarque r que certaines 
abonnées âgées y avaient renonc é "parc e qu'elles ne trouvaient plu s rien pou r 
elles" dans l'illustré. En mars de la même année, un nouveau concurrent avai t 
paru qu i offrait , ave c chaque livraison , u n bouque t d e fleurs  artificielles à  ses 
lectrices.158 Ce périodique voulait tente r s a chance à l'exemple du Petit  Cour-
rier des  Dames  qui , depui s juille t 1821 , avait réuss i à  porter ombrag e à  La 
Mésangère.159 A u printemp s d e 1827, un autre obstacl e s e présenta quan d 

156 p o u r p i u s d g détails su r cet te relation , voi r Annemar i e Kleinert , L E S D É B U T S D E 
G A V A R N I , P E I N T R E D E S M Œ U RS E T D E S M O D ES P A R I S I E N N E S , Gazette  des  Beaux-Arts, 

novembre 1999 , pp . 213-224 . 
157 Voi r la Biographie des  journalistes . . . ,  Paris 1826 , p. 42. 
158 L e premier numér o port a l e titre Album  des  Modes et  Nouveautés, le s suivants Le 

Bouquet. Su r ce périodique, qui cessa de paraître en août d e la même année , voir Annemari e 
Kleinert, Die  frûhen  Modejoumale  . . . , pp. 162/16 3 et 176. 

159 C e journal paru t dan s sa première anné e sou s le titre évocateu r d'un e concurrenc e : 
Nouveau Journal  des  Dames ou  Petit  Courrier  des  Modes.  Fond é par un e Sociét é de lettre s 
et d'artistes , l a directrice , Donatin e Thier y (1771-1827) , collabor a ave c le s rédactrices 
Davot, Delarne , Guilloi s et sa fill e Corali e Thier y (1795-1882) , épous e d e Josep h Taverne . 
Voir la courte notice sur Mme Thierry (sic ) dans la Biographie des  journalistes d e 1826, puis 
La France  littéraire,  t . IV, p. 217, et Annemarie Kleinert , Die  frûhen  Modejoumale  ...  , 
pp. 166-173 . Quatre de s cinq enfant s d e Mm e Thier y on t continu é à éditer l e journal (voi r 
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le graveu r attitr é du magazine depui s sa fondation, Pierr e Baquoy , presqu e 
septuagénaire, annonç a qu'i l allai t mettr e fin à ses activité s au Journal des 
Dames.160 U n peu plu s tard , l e dessinateur Horac e Vernet , égalemen t u n de s 
artistes le s plus fécond s d u journal, étai t nomm é directeu r d e la prestigieuse 
Académie d e France à  Rome e t n'avait plu s l e temps d e s'occuper d e des-
sins d e mode . L a Mésangèr e regrettai t ce s perte s d'autan t plu s qu'i l offrait , 
depuis 1824 , deu x modèle s au lieu d'u n su r chaqu e planche , e t qu'il venai t 
d'augmenter l e nombre d'illustration s d e 85 à 96 par an. I l avait don c de 
plus en plus besoi n d e gens compétent s pou r remplace r Baquo y e t Vernet . 
Enfin, se s soixante-sept an s commençaien t à  se faire senti r et ne lu i permet -
taient plu s de maintenir u n rythme soutenu sans collaborateurs fiables.161 En 
homme réaliste , i l savait qu'i l ne pouvait pa s se reposer su r se s laurier s s'il 
voulait continue r à  attirer de s lecteurs . Se s successeur s écriven t l e 5 janvier 
1838 dans le périodique :  "I l senti t qu'i l ne suffi t pa s de croire à  la réussite 
pour réussir , i l faut constammen t y  mettre d e l'énergie. " 

Le hasar d e t son flair  extraordinair e lu i vinren t e n aide :  chez le libraire 
Blaisot a u Palais Royal , i l vit quelques aquarelle s présentan t de s costume s 
folkloriques de s Pyrénées ains i qu'une band e lithographié e intitulé e Etrennes 
de 1825  ou  Récréations diabolico-fantasmagoriques  qu i montrai t plusieur s 
costumes fantastiques . O n pouvait plie r cett e band e e n zigzags e t l'offri r 
en cadea u pou r l e Nouvel An . Voil à ce qu'il avai t cherch é :  des forme s de 
costumes sortan t d e l'ordinaire, u n esprit novateu r affranch i de s tradition s 
de la peinture bourgeois e et des modèle s figés dans d e sages poses . L'éditeu r 
entra dan s la boutique du libraire pou r achete r de s dessin s d e costume s de s 
Pyrénées et pour demande r l e nom d e l'artiste . I l apprit qu'i l s'agissai t d'u n 
certain Guillaum e Sulpic e Chevallie r e t que Blaiso t avai t édit é ce dépliant. 
C'était l a deuxième publication d u peintre, la première ayant paru un an plus 
tôt che z Carolin e Naude t qu i lu i avai t recommand é l'artiste. 162 

J. Pouget-Brunereau , «  L ' INDISCRE T » . U N PÉRIODIQUE QU I REST E DISCRET , Stendhal 
Club, 1995 , pp. 207-216) . 

160 Lorsqu e Baquo y meur t à  Pari s l e 4 février 1829 , l'éditeu r per d u n ami d e qualité. 
Selon un article publi é pa r l e journal l e 15 février 1829 , Baquoy avai t d e la droiture dan s 
tous se s procédés . Voi r auss i p . 349 . 

161 Le s lettre s d e La Mésangère témoignen t d e son gran d sen s de la précarité d e la vie. 
Au somme t d e sa carrière, i l pense déj à à  la possibilité d'un e mor t subite . Ains i écrit-i l le 
14 juillet 1811 : "S i je ne datai s d'u n dem i siècle , j'achèterais . . . le morceau d e terre. " (il 
s'agit d'u n acha t propos é pa r so n avoca t d e Baugé dans l a région natal e de La Mésangère) . 
Et l e 25 janvier 1812 : "J'a i maintenan t un e grand e aisanc e parc e qu e je travaille; mai s je 
suis d'u n âge à craindr e qu e cett e sourc e tarisse. " Enfi n l e 5 juin 182 3 :  "Le s projet s 
d'acquisition (d e terres ) m'occupen t peu ; m a carrièr e es t tro p avancée. " 

162 L e peintre étai t l e neveu d u célèbre acteu r e t caricaturiste Guillaum e Thiéme t qu e 
connaissait L a Mésangère . Il était l e fils d e la couturière Moniqu e Thiémet . S a mère ayan t 
toujours e u de s gravure s d e mod e che z elle , il a sans dout e admir é c e genre d e dessin s dè s 
son enfance . 
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Toujours prê t à  s'entourer d e talents encore ignorés, il demanda à  être mis 
en rappor t ave c Chevallier . Blaiso t lu i appri t qu e l e peintr e encor e inconn u 
était part i dan s le s Pyrénées, prè s de Tarbes , où i l était employ é au cadastr e 
pour y  fair e de s croquis d e machines, 163 e t qu'i l dessinait , dan s l a commun e 
de Gavarni e (no m qu i allai t lu i suggére r so n pseudonym e e n 1829 164), à  se s 
heures libres , quelque s paysages , quelque s portrait s ains i qu e de s costume s 
régionaux, destiné s à  porte r l e titr e Montagnards  des  Pyrénées,  françaises 
et espagnoles. 165 Loi n de décourager L a Mésangère, l'information stimul a son 
enthousiasme :  il cherchait un dessinateur non seulement pour son périodique, 
mais aussi pour le s séries de planches qu'i l éditai t e t commentait . Troi s séries 
venaient d'êtr e complétée s dans les locaux de l'illustré :  celle des costumes de 
Normandie, commencé e en 1804 ; celle des ouvrières de Paris , initiée en 1816 , 
et celle des costumes de divers pays, publiée à  partir d e 1821 . Une quatrième, 
intitulée Costumes  et  coiffures  des  Parisiennes de  haute et  moyenne classes, 
en vent e depui s 1817 , devait finir  d e paraîtr e e n 1828 . Enfin, un e cinquième , 
ayant pou r titre Galerie  des  femmes célèbres  de l'ancienne France,  dont i l ve-
nait d e publier le s premières planches, n'avançait pa s comme il l'aurait voulu . 
Il étai t temp s d e pense r à  un e nouvell e séri e ca r l a concurrenc e n e dormai t 
pas. Deu x entreprises concurrentes , Martine t e t Treuttel/Wiirt z avaien t éga -
lement manifest é d e l'intérê t pou r l a publicatio n d e suite s d e planche s su r 
l'histoire d u costume . I l devai t êtr e su r se s gardes. 166 

Ayant constat é qu e l e su d d e l a Franc e s'étai t moin s ralli é au x recom -
mandations d u journa l qu e l e nord , L a Mésangèr e eu t l'intentio n d'attire r 
l'attention d u su d su r s a maiso n d'édition . U n talen t comm e Gavarn i serai t 
l'homme idoin e pou r brave r l a concurrenc e e t réalise r d'élégant s dessin s d e 
costumes d u sud . Blaiso t accept a d e servir d e médiateur. U n accord écri t fu t 
passé pour u n lo t d e cent dessin s à  raison d e trente-cinq franc s pièce , somme 
également obtenu e pa r Horac e Verne t d e 181 1 à  181 7 pour se s illustration s 
destinées a u journal d e L a Mésangère. 167 

163 C e fai t es t rapport é pa r l e Bulletin  de  la  Société  d'Encouragement,  1825 . 
164 Le s récit s su r l'origin e d e c e pseudonym e varient . Un e versio n veu t qu'un e aquarell e 

envoyée a u Salo n d e peintur e d e 182 9 ayant figur é pa r erreu r a u catalogu e sou s l e nom d u 
lieu représenté , ave c un e erreu r orthographique , l'artist e l'adopt a comm e pseudonyme . 

165 F . Courboin , Histoire  illustrée  de  la  gravure,  Pari s 1926 , t . 3 , p. 228 , et Dictionnaire 
de biographie  française,  t . 15 , pp. 873-875 . 

166 Martine t a  édité de 181 1 à 181 5 une série intitulée Costumes  des  différens  départemens 
de l'Empire  français,  don t le s si x première s gravure s coloriée s porten t e n têt e Empire 
français e t le s 14 1 suivantes Costumes  français  (o u suisses,  espagnols,  italiens,  portugais). 
A parti r d e 1827 , l a maiso n Treuttel/Wûrt z a  publi é l e premie r volum e d e l a séri e Col-
lection des  Costumes  ...  pour  servir  à  l'Histoire  de  France  pa r Horac e d e Viel-Caste l qu i 
allait comprendre , jusqu'en 1845 , quatre gro s volumes . Selo n Colas , ce s planches son t "d e 
mauvaise qualit é e t e n rie n comparable s au x illustration s éditée s pa r L a Mésangère" . 
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Un premie r envo i d e six dessins arriv a à  Pari s e n ma i 1827 , suivi bientô t 
de deu x autre s lot s d e di x «  demoiselle s >. 168 L a Mésangèr e fu t déconcerté . 
Certes, cela égalait le s meilleures des quatre mille planches qu'il avait déjà pu-
bliées. Mai s commen t s'e n servir ? Le s illustration s étaien t tro p imprécise s 
pour un e séri e consacré e au x costume s nationau x e t tro p spécialisée s pou r 
son magazine. Représentant un e Espagnole (n ° 1) , une Basquaise (sic ) (n ° 2), 
une Irlandais e (n ° 3 ) (Fig . 3.23) , un e Catalan e (n ° 4) , un e Béarnais e (n ° 5 ) 
etc., elle s auraient tou t a u plu s un intérê t pou r l e carnaval.169 E t encore ! Les 
Parisiennes n e sortaient généralemen t pa s de la trinité hiératiqu e d e Pierrot , 
Polichinelle ou Arlequin . Quelque s femme s auraien t d e quoi se moquer, don t 
Mme d e Genli s pou r qu i tou t travestissemen t manquai t d e nobless e e t d e 
décence.170 E n outre , certaines feuilles , don t l a Bourguignonne, n'étaien t pa s 
assez précise s pou r servi r d e patro n d e couture . L a Mésangèr e tin t consei l 
avec se s couturière s e t ave c so n graveu r Gâtin e qu i travaillai t pou r lu i de -
puis 1810 . Ce dernier trouvai t qu e certaines silhouettes , dessinées à  la plume, 
ombrées à  l'encre d e Chine e t lavée s avec des teintes plates , n'étaien t pa s as-
sez « écrites >. Les couturières protestaient qu'o n ne pouvait n i porter d e tels 
modèles ni voir assez de détails pour le s réaliser. L'éditeu r envoyai t don c un e 
lettre a u peintr e :  "L a femm e d e Gavarni e a-t-ell e sou s l e bras un e bouteill e 
ou un e cornemuse ? Le s réseau x noir s de s montagnarde s espagnole s sont-il s 
en laine ? L e tablie r étroi t qu e port e cett e mêm e femm e paraî t fronc é d e 
manière à  pouvoi r êtr e développé , l e peut-il?" I l critiqua auss i qu e le s deu x 
derniers dessin s péchaien t pa r le s jambes qu i étaien t tro p grêles , e t i l pos a 
d'autres questions. 171 Bref, les dessins furent jugé s insatisfaisants pa r rappor t 
aux critère s d e l'ar t e t d e l a mod e e t inopportun s pou r êtr e publié s dan s u n 
illustré qu i pourrai t perdr e s a réputation à  publie r d e telle s extravagances . 

En jui n 1827 , L a Mésangèr e communiqu a a u jeun e homm e s a décisio n 
de n e plu s honore r l e reste d e l a commande . Quarant e e t u n dessin s étaien t 
prêts quan d l e peintre reçu t l a lettre . L a Mésangèr e e n fit  grave r vingt-deu x 
par Gâtin e e t le s présenta successivemen t d e 182 8 à 183 0 sous forme d e série 
intitulée Travestissemens  (sic) . L e no m d u graveu r fu t indiqu é e n ba s d e 

167 Pou r le s Incroyables  et  Merveilleuses,  Verne t a  reçu un e somme plus élevée :  80 franc s 
pièce (voi r p . 65) . Su r le s revenu s nécessaire s pou r fair e vivr e un e personne , voi r p . 136 . 

168 "J e met s à  l a diligenc e si x demoiselle s à  qu i j 'a i fai t l a recommandatio n express e d e 
m'envoyer vit e et à  cheval du QUIBUS," écrit Gavarn i à  la date du 26 mai 1827 . "Mo n cousi n 
Théodore aur a l a bonté d e place r ce s demoiselles dan s l e harem d e M. l a Mésangère." Cit é 
par le s frère s Goncourt , Gavarni.  L'homme  et  l'œuvre,  Pari s 1873 , t . I, p. 61 . Voir auss i 
des frère s Goncour t :  Journal.  Mémoires  de  la  vie  littéraire,  Paris , t . I, pp. 76 , 7 7 et 174 , 
t. IV, p. 2 2 e t t . V, p. 21. 

169 Pou r le s légende s de s autre s planche s d e l a série , voi r p . 366 . 
170 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  2 5 févrie r 1818 . 
171 Voi r l a citatio n d e ce s question s dan s Paul-Andr é Lemoisne , Gavarni.  Peintre  et 

lithographe, Pari s 1924 , t . I, p. 21. 
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Figure 3.2 3 Dessin s d e Gavarn i exécuté s su r le s commande s d e L a Mésangèr e e n 1827. 
L'artiste étai t encor e inconn u à  l'époque . A u moment d e l'impression de s planches sou s le 
titre d e Travestissemens  (sic) , l'éditeu r e t l e peintre n'étaien t plu s en bon s termes . 

chaque feuille , à  droite. La place en bas à gauche, où se trouve généralemen t 
le nom du dessinateur, rest a libre (voir Fig. 3.23 et la figure en couleur 6.9). 172 

Mais à  l a grand e stupéfactio n d e l'équip e d u journal , l e succè s n e se 
fit pa s attendre . O n s'arrach a le s gravures qui , à  e n croir e l e cahie r d u 10 
février 1828 , "se vendent à  merveille", e t qui, selon le cahier d u 5 août 1829, 
"ont . . . inspir é le s costumier s d u balle t Clarisse  a u théâtr e d e l'Ambig u 
Comique". Un e annonc e d u journal , paru e l e 7  décembr e 1828 , loue cin q 
nouveaux modèle s d e déguisements . "Leu r gran d mérit e es t d e différe r d e 
tout c e qui a été gravé," explique-t-o n l e 10 janvier 1829 . A la suite, à l'occa -
sion de s carnavals d e mars 182 9 et févrie r 1830 , plusieurs personne s étaien t 
habillées d'aprè s ce s modèles.173 L'éditeu r aurai t d û se fier à sa première in-
tuition su r l'immense talen t d e Gavarni e t confronter le s lectrices du Journal 
des Dames  ...  ave c ces déguisements. Le s gravures compten t parm i le s plus 

Voir auss i cin q planche s d e cette séri e reproduite s dan s l'articl e cit é à  l a note 156. 
Journal des  Dames et  des  Modes,  1 0 mars 1829 , puis 1 5 et 2 8 février 1830. 
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Figure 3.2 4 Avan t 1830 , i l étai t inhabitue l pou r l a press e féminin e d e présente r de s 
costumes pou r l e carnaval . Cel a change a probablemen t à  caus e d u succè s inattend u d e 
la séri e a u titr e Travestissemens  (sic ) (1827-1830) . D e 183 3 à  1838 , pendan t l a saiso n d u 
carnaval, l e Journal  des  Dames  ...  montr e plusieurs déguisements . Ic i à gauche la gravur e 
supplémentaire d u 1 5 janvier 183 5 exécuté e pa r Lant é e t Nargeo t e t à  droit e l a planch e 
3249 d u 2 0 févrie r 183 5 exécutée pa r Lant é e t Gâtine . 

réussies éditée s pa r lui , ce qu i men a à  deux réédition s pa r d'autre s maisons , 
en 183 8 e t 1840 . Dan s le s année s à  venir , notammen t d e 183 3 à  1838 , la 
rédaction assoupli t so n principe de ne pas présenter d e travestissements. Ell e 
accueillit alor s régulièremen t de s dessin s pou r l e carnaval , surtou t dan s le s 
numéros paru s e n décembre , janvier o u févrie r d e chaque année 174 (Fig . 3.2 4 
et 4.1) . Cel a devin t égalemen t pratiqu e courant e dan s le s autres titre s d e l a 
presse féminine . Ce s dessins se font à  nouveau plu s rares dans le s périodiques 
pour dame s ver s 1840 . 

174 Voi r le s cahiers des 1 5 février 183 3 (gr . 3055) , 25 janvier 183 4 (gr . 3146) , 25 décembr e 
1834 (gr . 3234) , 1 5 janvie r 183 5 (gr . supplémentaire) , 2 0 févrie r 183 5 (gr . 3249) , 2 0 
décembre 183 5 (gr . 3329) , 2 5 janvier 183 6 (gr . 3338) , 1 0 février 183 6 (gr . supplémentair e 
présentant un e dizaine de costumes porté s lor s d' "U n ba l travesti") 2 5 décembre 183 6 (gr . 
3426), 1 5 janvier 183 7 (gr . 343 1 e t 3432) , 3 0 janvie r 183 7 (gr . 3435) , 1 5 décembr e 183 7 
(gr. 3520) , 1 0 février 183 8 (gr . 3534) , 2 2 e t 2 9 décembre 183 8 (gr . 361 7 e t 3618) . 
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Ayant coup é cour t à  l a production d e Gavarni , L a Mésangèr e n e réussi t 
pas à  reprendr e contac t ave c lui . A  pein e rentr é à  Paris , l e peintre exploit a 
le relati f succè s d e s a séri e pou r s'introduir e auprè s de s promoteur s d e l'in -
dustrie d e l'ar t e t de s autre s éditeurs . L e librair e Rittne r publi a e n 182 9 l e 
reste de s déguisements . E n collaboratio n ave c Til t à  Londres , l e libraire pa -
risien Auber t e n fi t bientô t un e réédition . E n octobr e d e l a mêm e année , l e 
commerçant Gaugai n inaugur a un e exposition fait e d e deux cent s aquarelle s 
de mode de Gavarni , a u Gran d Colber t d e la rue Vivienne n° 2, au deuxièm e 
étage, dans un e galerie de trois travées e t deu x vaste s salons . C'es t l'un e de s 
premières expositions composées exclusivement d'aquarelle s d e mode. Balza c 
souligne à  cett e occasio n dan s La  Mode,  magazin e récemmen t créé , qu e ce s 
dessins, issu s d e "l'écurie " d e L a Mésangère , "pape " de s journaux d e mode , 
"offriront u n jour l'histoire pittoresque de la bonne compagnie à notre époque 
et qu'il s seron t auss i recherché s pa r le s amateurs qu e tell e ou tell e œuvr e d e 
peintre o u d e graveur. " E n avri l 1830 , l'éditeu r Girardi n accueilli t Gavarn i 
dans l'équipe du journal La  Mode, qui, à ses débuts en 1829, avait présenté des 
lithographies peu réussies. Il lui offrit u n contrat d'exclusivit é pou r 24 dessins 
trimestriels, a u pri x trè s honorabl e pou r l'époqu e d e 10 0 francs chacun. 175 

Du fai t d e cette collaboration , La  Mode  allait deveni r l e grand concurren t 
du Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Gavarn i y  fi t l a connaissanc e d e mar -
chands élégant s comm e Susse , Rittner , Goupi l e t Aubert , pui s d'homme s d e 
lettres :  Balzac y était, Eugèn e Sue, Alphonse Karr e t la duchesse d'Abrantès . 
Il y  appri t auss i qu'u n éditeu r d'un e revu e d e mode a  tendance à  recherche r 
des modèles pratiques qu'o n peu t porte r à  d'autres occasion s qu'au carnaval . 
Développant pe u à  pe u u n styl e visiblemen t personnel , i l exécut a 5 0 des -
sins pou r La  Mode  e n 1830 , e t jusqu'e n juille t 1831 , i l y  demeur a l'artist e 
principal. I l sign a encor e de s gravure s pou r La  Mode  une foi s s a périod e d e 
tâtonnements passée , plu s particulièremen t d'aoû t 183 2 à  décembr e 1834 , 
puis d'aoû t 183 6 à  décembre 1837 , en 1839 , 1841 , 1843, 1846 et 1847. 176 

Entre aoû t 183 1 e t juille t 1832 , Gavarn i cess a d e collabore r à  La  Mode. 
Cela venai t d'un e raiso n simple . La  Mode  avai t ét é vendue , e n ma i 1831 , 
à u n certai n Dufougerais , qu i continu a d'abor d à  fair e travaille r Gavarni . 
Mais lorsqu e l e nouvel éditeu r devin t égalemen t propriétair e d u Journal  des 
Dames et  des  Modes  e n jui n 1831 , y  succédan t à  L a Mésangère , e t qu'i l 
introduisit l'habitud e d'utilise r pou r le s deux journaux u n gran d nombr e d e 
planches identiques , changean t seulemen t l a couleur de s dessins e t indiquan t 

175 Archive s Nationale s :  F1 8 38 3 - 3 2 -  153 . 
176 I I manqu e u n ouvrag e qu i donn e de s détail s su r l a collaboratio n d e Gavarn i à  La 

Mode. Voic i le s numéro s de s gravure s d e Gavarn i publiée s pa r La  Mode  dan s l a deuxièm e 
moitié d e 183 6 (coll . de l a BN ) :  519 du 2 0 août ; 521 , 522 e t 52 4 des 3 , 1 0 et 2 4 sept. ; 52 7 
et 52 8 des 1 5 et 2 2 octobre ; 530 , 53 1 et 53 2 de s 5 , 1 9 et 2 6 novembre ; 534 , 53 6 e t 53 9 de s 
10, 2 4 et 2 9 décembre 1836 . 
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Figure 3.25 Gravur e d e mode, dessinée par Gavarn i et gravée par Nargeot . Ell e fut publié e 
par La  Mode  l e 2 2 septembr e 1832 , e t pa r l'ancie n journa l d e L a Mésangèr e troi s jour s 
plus tard , comm e planch e supplémentaire . 

en légend e l e titr e d u journa l e n question , Gavarn i s e retir a d e La  Mode. 177 

Sa collaboration a u périodique La  Mode reprit seulemen t lorsqu e Dufougerai s 
promit de ne pas publier les planches de Gavarni dans le Journal des  Dames et 
des Modes.  Cette règl e a  été respectée à  une exception prè s :  le 25 septembre 
1832. L e Journal  des  Dames  et  des  Modes  présente alor s un e illustratio n d e 
cet artist e (Fig . 3.25) , paru e troi s jours avan t dan s La  Mode,  la  seul e signé e 
Gavarni dan s le s pages d e l'ancie n illustr é d e L a Mésangère . Ell e es t censé e 
représenter l e ro i d e Bavière , Loui s Ier, en conversatio n ave c l'un e d e se s 
liaisons scandaleuses . 

L'artiste a  en outre laiss é ses traces dans un e cinquantaine d e magazines , 
dont plusieur s journau x féminins, 178 acquéran t pe u à  pe u un e réputatio n 

publiées e n 177 Pou r le s planche s identique s d e La  Mode  e t d u Journal  des  Dames 
octobre 1832 , voi r p . 200 , pou r celle s d e 1836 , voi r p . 212 . 

178 Entr e autre s dan s L'Artiste,  La  Vogue,  le Petit  Courrier  des  Dames  (pa r exempl e l e 
20 janvier 183 4 o u l e 2 0 janvier 1835) , Le  Musée  des  Familles,  Le  Fashionable,  le s Petits 
Bonheurs des  Demoiselles,  La  Renaissance,  Le  Psyché,  Le  Carrousel,  La  Sylphide,  Le 
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de costumie r idéa l d e la femme. Cett e renommé e étai t compatibl e ave c son 
propre trai n d e vie : il aimait s e vêtir ave c élégance pou r rehausse r so n phy-
sique agréable , c e qui lui valut l e titre d u "Françai s qu i s'habille l e mieux". 
Du 6 décembre 183 3 à mai 1834, il devint propriétair e d'un hebdomadaire de 
mode qu'i l intitula , contr e l'avi s d'un homme auss i célèbre que Balzac, Jour-
nal des  Gens du  Monde.179 Grâc e à  l'expérienc e acquise , i l y créa de s illus-
trations vivante s d'aprè s de s modèles san s artifices , qu i paraissaient comm e 
surpris dan s leu r actio n e t qui exprimaient un e sorte de coquetterie à  la fois 
sensuelle et naïve. Bien qu'ayant publi é dix-neuf numéro s seulement, cette re-
vue présenta seize planches de mode de Gavarni si bien réussies que le peintre 
put consolide r s a réputatio n d e révolutionnair e d u dessi n d e mode. 180 I l y 
suggéra la grâce d'un vêtement pa r des figures qui paraissaient auss i mobile s 
que dans la réalité, ce qui inspira au célèbre tailleur Human n la réflexion :  "Il 
n'y a  qu'un homm e qui sache dessiner un habit noir ; c'es t Gavarni." 181 Selo n 
Costa, le s corps des femmes son t visible s sous les costumes qu'i l peint. 182 E n 
effet, tou s le s dessins d e costume s d u peintr e on t un e sûreté dan s l e trai t 
de plum e e t un e façon inimitabl e d e camper de s personnages extrêmemen t 
élégants. Parmi son œuvre immens e de plus de dix mille feuilles environ , Ga-
varni a  laissé  u n gran d nombr e d e costumes d e travestissement, tou s d'un e 
étonnante fantaisi e e t d'une virtuosit é plein e de verve, à  commencer pa r ses 
travestissements peint s pou r L a Mésangère e t l a suite d e Nouveaux  Traves-
tissements dessiné e su r l'initiativ e d e l'éditeu r Rittne r e n 1831 , jusqu'au x 
travestissements dessiné s de 1832 à 1834, puis en 1838, 1840 et 1854 . Bérald i 
et Portali s le s ont qualifiés de s "plu s jolis caprice s sorti s de son crayon". 183 

Voleur, l e Journal  des  Femmes, l e Journal  des  Jeunes Personnes,  Le  Gymnase  Littéraire, 
Paris Elégant,  L'Abeille  Impériale  e t l a Revue  Cambrésienne.  Le s rapports d e Gavarn i 
avec l a presse féminin e mériteraien t un e étude séparée . 

179 Balza c lu i écrivit l e 22 novembre 183 2 : "J e voudrais vou s voi r prendr e u n titr e qu i 
fût vra i -  comm e Journal  de  luxe,  Journal  des  salons,  o u des  boudoirs."  L a lettr e fu t 
adressée à  Monsieu r Gavarni , n ° 1 , rue Neuv e Saint-George s à  Pari s (Honor é d e Balzac , 
Correspondance, t . II, Paris 1962 , p. 173). Imprimés che z August e Mie et Frey, les dix-neuf 
cahiers du journal de Gavarni paraissaien t tou s les vendredis rue Castiglione n° 5, publiant 
chacun douz e page s d e texte , un e gravure d e mode (don t seiz e pa r Gavarn i lui-même ) e t 
une autr e planch e pa r un autre artiste . Il s coûtaient plu s cher s qu e le Journal  des  Dames 
et des  Modes,  plu s précisémen t 5 4 francs (voi r B N Opér a cot e n  34 4 et Bibl . Historiqu e 
de l a Vill e d e Paris) . Gavarn i s'étai t assur é l'aid e d e plusieur s auteur s e t artiste s don t 
Alexandre Dumas , l a duchesse d'Abrantès , Léo n Gozlan , Emil e Deschamps , Charle t e t les 
frères Johannot . Cependant , l a qualité d e certains article s es t contestable . 

180 Tj n e gravur e d u Journal  des  Gens  du  Monde  es t reproduit e dan s R . Gaudriault , La 
Gravure de  mode  . . . (p . 70). Cet ouvrag e présent e égalemen t l a copie d'un e planch e d e 
Gavarni réalisé e pou r La  Mode  e n 183 6 (p. 88) . 

181 Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  t . 8 , p. 1093 . 
182 Vanin a Costa , LE S GRAVURE S D E MODE, L'Estampille,  1981 , pp. 45/46. 
183 JJ Béraldi/R . Portalis , Les  Graveurs  du  XIXe siècle,  Pari s 1885-92 . O n trouv e le s 

titres auss i dan s R . Colas , t . I, pp. 448-449, e t dan s VInventaire du  fonds français,  Pari s 
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Un journaliste anonyme , qui n'est autr e que Balzac, a décrit le s travestis-
sements de 1832 dans un article publié par L'Artiste :  "ces modèles prêtent de 
l'originalité aux figures les plus insignifiantes, e t à un mari le désir de les voir 
portés. Un e femm e déguisé e ains i est une femme tout e neuve." 184 L'écrivai n 
et le peintre étaient alor s de bons amis, publiant tou s les deux dans La Mode, 
La Silhouette e t L'Artiste. U n long article de Balzac, consacré à Gavarni dan s 
La Mode du 2 octobre 1830 , avait port é l'artiste au x nues. Un an plus tard, le 
romancier l'introduisi t auprè s de L'Artiste. E n 1836 et 1837 , Gavarni réalis a 
de spirituelle s illustration s pou r l'éditio n Furn e de la Comédie  Humaine,  e t 
les même s années , hui t costume s d e mode pou r l e journal d e Balzac Chro-
nique de  Paris, enfi n u n portrait d e Balzac en 1840.185 Devenu s célèbres , ils 
se plaisaient tou s les deux à se rappeler La Mésangère qui leur avai t tend u la 
main pour sorti r de l'ombre. Gavarn i surtout, jusqu'à la fin de sa vie survenue 
le 22 novembre 1866 , n'oublia jamais l a personne qu i lui avait fai t confianc e 
à se s débuts e t qui l'avait lancé . I l reconnaissait e n lui le grand patro n des 
arts et l'appelait l e patriarche de s amateurs e t des collectionneurs modernes . 

3.5 Ver s 1830 : l'éditeur vieillissan t 
se heurte à certains obstacles 

Certes, L a Mésangère avai t d e nombreux admirateur s e t amis , mai s i l avait 
également d e plus e n plus d'ennemis , surtou t ver s l a fin de sa vie, lorsqu'i l 
approchait se s soixante-dix ans . Parmi se s plus féroces détracteur s figuraient 
certains confrères envieu x de son succès qui voulaient lu i dérober sa clientèle. 
Le directeur d u Figaro par exemple, au lieu d'organise r u n honnête échang e 
de spécimen s d e leur s journaux , s'étai t abonn é a u Journal  des  Dames et 
des Modes  pou r guette r le s dernières création s d e l'ancie n abbé . Le s édi-
teurs de La Mode, périodique fond é en octobre 1829 , allèrent jusqu' à publie r 

1954, t . 8 , pp. 465-581. L a BN possède un e collection magnifiqu e d e ce peintre qu'ell e 
doit surtou t à  la générosité d u fils d e l'artiste. Voi r auss i L'Œuvre  de  Gavarni.  Catalogue 
raisonné pa r J . Armelhaul t (qu i signe d u pseudonym e Malhérault ) e t E . Bocher , Pari s 
1873. Gavarn i signai t se s planches soi t d e "G 1, soit d e "Gavarni" . 

184 L'Artiste,  1832 , t. III, pp. 50/51. Voi r auss i le compte rend u d u texte dan s le Journal 
des Dames  et  des  Modes,  4  mar s 1832 , et l a citatio n d e ce passag e pa r le s Goncourt , 
Gavarni . . , éd. de 1912, p. 101 . 

185 Voi r D . James, Gavarni  and  his Literary Friends,  Harvar d (thès e dact. ) 1942 , et R. 
Pierrot, BALZA C E T GAVARNI, Etudes  balzaciennes,  1958/59 , pp . 153-15 9 :  Gavarn i a 
notamment exécut é de s dessins pou r le s Petites misères  de  la vie conjugale.  Paris  marié, 
plus tar d dan s Œuvres  diverses,  éd . Conard de s Œuvres complètes,  t . II, p. 147. Voir auss i 
Annemarie Kleinert , L E PEINTRE GAVARNI , CE T AUTR E BALZAC , à  paraître . 
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de méchante s critique s su r L a Mésangèr e e t d'autre s concurrents. 186 L e 2 0 
février 1830 , un rédacteu r anonyme , probablemen t Jule s Janin , accus a l'édi -
teur d'êtr e u n "homm e e n retard", 187 e t e n octobr e 1830 , leur collaborateu r 
Honoré d e Balza c raill a dan s so n articl e intitul é Gavarni  l e "mannequi n im -
mobile" de s gravure s d u magazine . Balza c voulai t probablemen t venge r so n 
ami Gavarni , auque l l e maître en matière de mode avai t fai t de s reproches en 
1828 e t qu'i l n'avai t pa s intégr é dan s l'équip e d u Journal  des  Dames  . . . 1 8 8 

Egalement e n octobre 1830 , le romancier rédige a son Traité  de  la vie élégante 
pour La  Mode  où i l avait d'abor d l'intentio n d e tourner e n ridicule le s modes 
et le s figurines  de L a Mésangère . Mai s sachant qu e le s accusations formulée s 
dans so n manuscri t déformaien t l a réalité , i l le s raya d u text e définiti f (voi r 
aussi p . 256). 189 

Quelles que soient le s mauvaises intention s de s éditeurs d e La  Mode,  l'ar-
ticle publi é l e 20 février 183 0 a l e mérite d'êtr e l e premier à  décrire en détai l 
les habitudes de la personne qui dirigeait l e plus ancien journal féminin,  mêm e 
si cett e descriptio n es t exagérée . I l s'e n pren d d'abor d à  se s éternel s habit s 
bleu barbeau , se s cravate s blanches , se s hauts-de-chausse , se s ba s chiné s e t 
"sa perruqu e rouss e à  queu e e t relevé e su r l e front", 190 ridicule s au x yeu x 

186 La  Mode  attaqu e no n seulemen t L a Mésangèr e e t so n journa l mai s auss i l e Petit 
Courrier des  Dames  à  cause de ses "fausse s indication s de modes" . "Ce s journaux oublien t 
toujours," écri t La  Mode  en début 183 0 (t . II, 8e livraison, p. 191) , "qu'i l ne suffit pa s qu'un e 
chose soi t nouvelle , qu'i l fau t encor e qu'ell e soi t adopté e asse z généralemen t pou r acquéri r 
l'autorité d'un e mod e quelconque. " Un e critiqu e similair e es t publié e quelque s numéro s 
plus tard , p . 215 . 

187 L'articl e publi é pa r La  Mode  l e 2 0 févrie r 183 0 (t . II, pp. 320-325 ) port e l e titr e 
explicite M . L A MÉSENGÈR E (sic!) . L e fai t qu e Jani n e n soi t probablemen t l'auteu r fu t 
relevé pa r J . Pouget-Brunereau , p . 109 . Dan s Y  Histoire de  la  littérature  dramatique  d e 
Janin (Pari s 1853-58 , t . III, pp. 54-58) , i l utilis e quelque s bout s d e phrase s su r l'éditeu r 
identiques à  certaine s tournure s publiée s pa r La  Mode. 

188 Balza c y  dénigr e le s gravure s d e L a Mésangèr e :  "Jusqu'ic i le s dessin s d e mod e 
n'avaient ét é considéré s pa r le s éditeurs qu e comm e u n obje t d e pe u d'importanc e . . . M . 
de l a Mésangèr e vivai t ains i . . . nou s seul s avon s compri s qu'i l appartenai t à  l a Franc e 
de mettr e u n lux e dan s c e journal d e luxe , e t alor s nou s avon s essay é d e joindre , a u pat -
ron d'habi t accroch é su r l e mannequin immobil e d e M . de l a Mésangèr e . . . un e personn e 
réelle, d e l a vie , u n sentiment. " Voi r le s Œuvres  diverses  d e Balzac , Pari s :  Conard, 1936 , 
t. II, pp. 144-147 . 

189 L e passag e ray é s e li t ains i :  "Quoiqu e jeun e e t bell e ell e avai t l'ai r d'un e caricature . 
Elle ressemblai t au x figurines  e t au x mode s d e M . d e l a Mésangère " (s'agissan t d'un e 
anecdote sur un oncle à héritage et une femme ma l habillée). Voir H. de Balzac, La  Comédie 
humaine, Pari s :  Gallimard (Pléiade) , t . 12 , pp. 926-927 . 

190 E n 1830 , une perruqu e che z u n homm e es t u n sign e d e l'adhésio n à  l a mod e d e l'An -
cien Régime . S'i l es t vra i qu e L a Mésangèr e portai t un e perruque , i l fau t s e rappele r l a 
signification d u por t de s cheveu x empruntés . L'ancie n prêtr e avai t véc u dan s s a jeuness e 
une périod e o ù le s perruques pou r hommes , alor s trè s e n vogue , étaien t interdite s dan s le s 
cercles cléricau x (voi r J . d e Viguerie , pp . 286/287) . Plusieur s recteur s d e collège s confes -
sionnels avaien t ét é démi s d e leu r charg e à  caus e d u non-respec t d u règlement . Quan d L a 
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des jeunes dandy s journaliste s d e La  Mode,  qui n e mettaien t n i perruqu e n i 
d'autres accessoire s d e c e genre. 191 L'articl e s e moqu e auss i de s "extrême s 
ridicules" d e c e "dign e gentilhomme" , don t plusieur s son t décrit s :  sa larg e 
poche, s a tabatièr e démesurée , so n habi t évasé , son vast e chapeau , se s deu x 
montres, s a bagu e à  diamants , s a cann e à  pomm e d'o r e t so n éterne l para -
pluie sous le bras.192 Selon La Mode, La Mésangère est un "modèl e grotesque", 
empesé, raide et rond , dont l e "fau x accoutrement " sie d mal à  un homme qu i 
"porte de s arrêts souverains " su r l a mode. "M . la Mésengère (sic), " poursui t 
l'article, "vou s méprise bien fort , gen s de luxe; i l tient au x vieille s habitudes , 
. . . s'écart e de s règle s ordinaire s d u savoir-vivr e e t d u bo n sens , . . . pouss e 
des cri s d e joi e (dan s le s salle s d e théâtre) , . . . es t dan s l'extas e (quan d i l 
faudrait s e taire) , . . . ri t tou t haut , quan d o n lu i parl e d e . . . terme s qu'i l 
trouve charmants. " L e text e soulign e auss i l a parcimoni e d e l'éditeur , s a 
calèche a u cui r san s vernis , aux roue s émincées , son cheva l efflanqué , so n co-
cher e n pantalon e t botte s à  revers. I l dénigre ses pratiques désuètes , comm e 
celle d e mange r u n gigo t e n hachi s dan s u n cabare t o ù l e bea u mond e n e 
dîne plus, ou celle de se rendre "che z une marquise de la rue de Quincampoi x 
qui l e tint su r le s fonts baptismau x dan s l'églis e Saint-Germain-des-Prés" 193 

pour fair e un e parti e d e loto , jeu qu e le s petits-maîtres avaien t depui s long -
temps délaissé , o u cell e d e n e pa s s'achete r de s meuble s e n boi s indigène , 
fort e n vogu e à  l'époque . Somm e toute , La  Mode  l e trouv e tro p "honnêt e 

Mésangère étai t deven u professeu r à  L a Flèche , l e fai t d e porte r un e perruqu e étai t de -
venu sign e d'u n espri t novateu r parm i le s homme s religieux . L'éditeu r aurai t don c affich é 
à l'origin e un e attitud e révolutionnair e e n portan t perruque . Dan s l a premièr e moiti é d u 
XIXe siècle , le s perruques étaien t surtou t vue s che z le s femmes . Voi r Annemari e Kleinert , 
PERUCKE, Lexikon  der  Aufklârung,  Munic h 1995 , pp. 300-302 . 

191 Le s éditeur s d e La  Mode,  Emil e d e Girardi n e t Charle s Lautour-Mézeray , étaien t d e 
bons vivants , au x manière s d e poseurs , l e camélia accroch é à  l a boutonnièr e e t toujour s à 
l'affût d'affaire s qu i pouvaient multiplie r leu r fortune . Il s se faisaient Voi r dans les salons d u 
grand monde , éblouissan t pa r leu r mis e impeccable . Quan t au x journaliste s d e La  Mode, 
Sophie Gay , Eugèn e Sue , Georg e San d e t Balzac , e t au x dessinateur s Mm e Delessert , 
Gavarni e t d'autres , il s étaien t tou s vaniteu x e t empressé s d e pratique r l'élégance . Voi r 
E. d e Grenville , Histoire  du  journal  «  La  Mode  » , Pari s 1861 , et P . Pellissier , Emile  de 
Girardin. Prince  de  la  presse,  Pari s 1985 , pp. 46-52 . 

192 A  propos d e ce s objets , F.J.M . Fayoll e not e qu e "L a Mésangèr e sortai t toujour s san s 
parapluie", mai s qu'i l en achetai t u n s'i l venai t à  pleuvoir. "I l oubliait souven t s a tabatière , 
et, dans ce cas, il en achetait un e autre . Chaqu e foi s qu'i l sortait , i l achetait quelqu e chose : 
tantôt un e pair e d e ba s d e soie , tantô t un e pair e d e souliers , u n habi t o u u n chapeau. " 
(Biographie universelle,  1854-65 , t . 23 , p . 82) . S'i l es t vra i qu e L a Mésangèr e revenai t 
toujours à  l a maiso n ave c quelqu e objet , i l n'es t probablemen t pa s vra i qu'i l le s achetait . 
Sans dout e lu i étaient-il s offert s pou r qu'i l le s décrive dan s so n journal (voi r p . 71) . 

193 Cett e remarqu e n'es t pa s un e allusio n a u vra i baptêm e d e L a Mésangèr e qu i eu t lie u 
à Sain t Martin-d'Arcé , paroiss e d e Pontign é (Maine-et-Loire) , ave c s a tant e Mari e e t so n 
oncle Josep h comm e parrain s (voi r p . 59) . Ell e fai t probablemen t allusio n à  un e amiti é 
intime d e l'abb é ave c un e dam e noble , noué e a u momen t o ù i l arrivai t à  Pari s (1797) . 
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bourgeois", tro p simple , content , sû r d e sa bonne réputatio n e t surtou t tro p 
vertueux e t naïf . L e dernier poin t :  le juger comm e un e "personn e tro p ver -
tueuse e t naïve" , es t loi n d e l a vérit é à  e n croir e quelque s livre s e t dessin s 
licencieux édité s pa r L a Mésangèr e o u trouvé s che z lu i aprè s s a mort. 194 L e 
texte incendiair e es t auss i injuste à  propos de la validité des avis que l'ancie n 
abbé éme t su r l e bon goû t e t la  vie moderne . L a polémique , prononcé e dan s 
le bu t d e dégoûte r le s lecteur s d e c e maître , es t évidente . Quelque s phrase s 
y prononcée s son t inventée s :  que l'éditeu r préfèr e le s pièce s "d u temp s d e 
M. Grétry " comm e critiqu e d e théâtre , e t qu'i l revien t toujour s à  l a littéra -
ture ancienn e e n parlan t d e belle s lettres . E n u n mot , c e brûlot ridiculis e L a 
Mésangère su r plusieur s pages . 

Si cett e diatrib e es t allé e tro p loin , tou t n' y es t pa s faux . I l es t exact , 
par exemple , qu e L a Mésangèr e possédai t quantit é d'habit s ble u barbeau . 
A s a mort , o n e n a  mêm e trouv é soixante-douz e che z lui , curiosit é peut -
être du e a u fai t qu e le s tailleurs faisaien t de s cadeaux d'habit s à  ce t homm e 
parcimonieux pou r qu'i l vant e leur s produits . Ave c cett e couleur , i l étai t 
habillé de façon distingué e san s trop suivr e l a mode , habitud e probablemen t 
gardée depui s le s année s o ù i l étai t prêtr e e t portai t de s habit s foncés. 195 

Il es t vra i auss i que , dan s le s année s 1820 , i l n e cultivai t pa s l'habitud e 
romantique consistan t à  décore r so n appartemen t d e meuble s e n boi s clai r 
venant d e France . L'inventair e d e se s bien s précis e qu e tou t so n mobilie r : 
tables, chaises , chiffonnières , guérido n e t cadr e d e miroir , étai t alor s encor e 
en acajou , boi s importé , styl e empire , à  l'exception d'u n fauteui l e n noye r e t 
d'un peti t burea u e n merisier . Quan t à  sa perruque e t se s manières désuètes , 
les Goncourt e n fon t auss i état , peut-êtr e parc e qu'il s s'appuien t su r l'articl e 

194 I I s'agi t d e deu x spécimen s présenté s sou s envelopp e lor s d e l a vent e au x enchère s 
des objet s d e so n "cabine t noir" . L'u n es t u n livr e intitul é Le  Pomographe  ou  idées  d'un 
honnête homme  sur  un  règlement  pour  les  prostituées,  pa r Réti f d e l a Bretonne , Londre s 
1769. L'autr e consist e e n deu x petit s dessin s su r feuill e d e véli n "don t u n présent e u n 
vieillard l a culott e bas , e t s e faisan t inflige r un e correctio n pa r un e jeun e fille;  un e autr e 
est occupé e à  un e second e actio n qu i n e peu t s e décrire" (  Catalogue du  Cabinet  de  feu M. 
la Mésangère,  n ° 301 , pp. 44/45) . U n ouvrage , édit é pa r L a Mésangèr e e n 1798 , témoign e 
aussi d e so n espri t libertin . I l s'agi t de s Voyages  en  France,  rassemblag e d e texte s e t 
d'illustrations d'auteur s ancien s e t modernes , o ù l'o n trouve , a u premie r volum e (p . 64) , 
pour illustre r u n text e d e Chapell e e t Bachaumont , u n ba s relie f de s arène s prè s d u Pon t 
du Gar d o ù son t présenté s de s phalli . Cett e figure  manqu e dan s l a plupart de s exemplaire s 
du livre . Pou r c e qu i es t de s article s "immoraux " d u Journal  des  Dames  . .. critiqué s pa r 
la censure , voi r p . 51. 

195 L e costum e de s prêtre s d e l a Doctrin e chrétienn e s e composai t d'un e tuniqu e noir e 
"couvrant l a culott e e t le s ba s noir s e n descendan t jusqu'au x chevilles" , pui s d'u n man -
teau e t d'u n bonne t carr é noi r (R . Digard , p . 242) . Quelque s Doctrinaire s n e respectaien t 
pas ave c rigueu r le s règle s vestimentaires , s'affublan t d'ornement s d e fantaisi e e t imitan t 
l'extérieur de s abbé s d e cou r qu i portaien t de s ba s d e soi e e t de s bouton s d'o r (J . d e 
Viguerie, p . 286) . 
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publié par La  Mode en février 1830.* 196 Enfin, i l est vrai que c'était u n homm e 
fort économe . I l refusai t souven t à  so n am i baugeois , qu i gérai t se s ferme s 
héritées à  Baugé , d e fair e effectue r certaine s réparation s demandée s pa r le s 
fermiers. I l vérifiait auss i ave c grand soi n tou s le s comptes. 197 

Tout cel a n'aurai t e u qu e pe u d'importanc e s i l'éditeu r avai t toujour s e u 
l'énergie nécessair e pou r proteste r contr e se s ennemis . Mais , pe u avan t s a 
mort, i l n' y étai t plu s apte . I l avai t égalemen t perd u l a capacit é d'élimine r 
ses concurrents , d e gagne r se s procè s e t d e commande r à  se s collaborateur s 
comme bo n lu i semblait . Bref , i l étai t débord é fac e au x journau x rivaux , 
aux poursuite s judiciaires d e ses employés, à  l a rotation d u personne l e t au x 
difficultés qu'impliqu e tou t travai l d e cett e envergure . 

Examinons tou s ce s facteurs . O n peu t mesure r combie n l'influenc e d e 
La Mésangèr e avai t baiss é e n examinan t se s réaction s fac e au x journaux d e 
mode qu i l'attaquaien t e t cherchaien t à  lu i nuire . Entr e 179 9 e t 1800 , a u 
meilleur d e s a forme , i l e n avai t aisémen t élimin é quatre . I l avai t intégr é l e 
premier fond é en 179 7 au titre de Tableau  Général... à  son propre illustré e t 
fait d e l'ancie n rédacteu r e n chef , Jean-Jacque s Lucet , so n adjoint ; i l avai t 
condamné à  mort l e deuxième intitul é Le  Mois  en engageant so n dessinateu r 
et graveu r Labrousse ; enfin , i l avai t fai t disparaîtr e pa r s a supériorit é se s 
troisième e t quatrièm e rivaux , La  Mouche  e t Le  Messager  des  Dames. 198 

De même , dan s le s année s 181 0 à  182 9 :  La Mésangèr e avai t s u prouve r s a 
supériorité e n prenan t l e contrôle d e plusieurs journaux dangereux , e n 1810 , 
L'Art du  Coiffeur  (1802-1810) , e n 1823 , L'Observateur  des  Modes  (1818 -
1823) e t L'Indiscret  (d'avri l à  décembre 1823) . Il les annexa e t engage a l'édi -
teur d u premier , l e dessinateu r J . N . Palette . L a Mésangèr e étai t surtou t 
soulagé d'avoi r élimin é le s deux dernier s concurrent s ca r i l battai t l à u n an -
cien rival , l e librair e e t éditeu r Aaro n Martinet , don t le s estampe s avaien t 
été plus appréciées qu e celles de La Mésangère e n 180 0 et qu i avai t raill é son 
journal plu s d'un e fois , pa r exempl e e n 181 9 à l a page 14 3 de L'Observateur 

196 Le s Goncourt , qu i taxen t L a Mésangèr e d e gran d vieillar d poudré , l a politess e d u 
siècle dernie r e n personn e (Gavarni,  p . 61) , n'indiquent pa s leu r source . Il s écrivent :  "(L a 
Mésangère) étai t rest é fidèle à  l'ancienn e coutum e :  son habi t étai t à  l'antiqu e mode , i l 
n'en portai t jamai s d'autre , s a coiffur e étai t encor e un e ancienn e coiffur e d'incroyable ; i l 
porta jusqu' à l a fi n le s bijou x qu i servaien t d'ornemen t à  s a jeunesse dorée , y  compri s le s 
boucles d'oreille s e t l a tabatièr e d'or . I l prenai t d u taba c d'Espagne , i l avai t u n jabo t e t 
des manchettes ; s a jambe , à  l'étroi t dan s u n ba s d e soie , avai t pou r soutie n u n pie d bie n 
fait dan s u n soulie r verni s à  boucl e d'or ; l a cann e auss i étai t ornée ; i l portai t l a doubl e 
montre, e t l e gile t a u milie u d u ventre ; o n eû t di t u n portrai t d e famill e descend u d e so n 
cadre . . . I l étai t l e dernie r classiqu e e n so n genre. " 

197 Archive s Municipale s d e Baug é :  diverses lettre s envoyée s à  Françoi s Desvignes . 
198 po u r } e s n o ms e t date s d e ce s journaux, voi r Fig . 2.1 , puis p . 1 6 et p . 66 . Le titr e d u 

Tableau Général ... avai t chang é en :  La Correspondance  des  Dames,  pui s en :  L'Arlequin. 
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des Modes. 199 E n 1827 , quand u n nouveau riva l fai t so n apparition sou s le 
titre d'Album  des  Modes et  Nouveautés,  fond é pa r une société d e dames, i l 
s'arrange pou r que celui-ci ne vive pas plus de six mois. Enfin, en février 1829 , 
il l'emporte su r Le Fashionable, périodique lanc é quatre moi s auparavant . 

Mais, ver s 1830 , sa combativit é s'es t épuisée . Un e phalange d e jeune s 
publicistes, presqu e tou s installé s dan s so n quartier, avaien t alor s envah i le 
terrain et submergé le marché d'une dizain e de nouveaux magazines de mode 
(voir Fig . 2.1).200 Dan s tou s le s secteurs d e la presse périodique , l e nombre 
des titre s avai t énormémen t augment é autou r d e 1830. Si l'on en comptai t 
au tota l 4 5 en 1812 , on en trouve 17 9 en 182 6 et 309 en 1829. 201 Toutefois , 
les nouvelle s publication s d e la presse féminin e apportaien t pe u d'idées ori -
ginales, ce qui, à en croire Balzac , étai t un e raison de plus pour empoisonne r 
la fin de la vie de l'éditeur. 202 Fi n 1830 , La Mésangère fu t encor e un e fois 
confronté à  un recueil de quinze planches de mode lithographiées et coloriées, 
édité sous le titre Costumes  parisiens  pendant  les  glorieuses journées des  27, 
28 et 29 juillet 1830,  titre don t le s deux premiers mots copient l a légende des 
gravures de son journal. 

La rédaction d u Journal  des  Dames . . . constat e dan s une rétrospective 
publiée l e 15 novembre 183 4 : "I l arriva à  M. de la Mésangère c e qui arrive 

199 gu r Martinet , voi r p . 69. Le fait qu e Martinet fu t mêl é dan s l a publication d e L'Ob-
servateur des  Modes e t de L'Indiscret  n'es t conn u qu e grâce à  un petit nombr e d'indices . 
A parti r d'octobr e 1822 , les planches d u premier journa l porten t l a signature "che z Mar -
tinet", e t l'adresse d u dernier indiqu e " à Paris au bureau, ru e Sainte-Apolline, n ° 20, chez 
Martinet" (le s bureaux son t transféré s l e 15 octobre 182 3 au 4 bd. St. Martin). Les deux fils 
de Martine t étaien t graveur s d'estampe s a u burin (Louis-Achill e Martinet , n é le 21 janvier 
1806, e t Cha r les-Alphonse, n é le 17 septembre 1821) . E n 1822 , Aaron Martine t assurai t 
l'abonnement d u Petit  Courrier  des  Dames,  ru e du Coq-St.-Honoré . Plu s tard , i l a  fai t 
circuler de s reproductions d e certaines planche s d u Journal  des  Dames et  des  Modes qu i 
portent s a signature, pa r exemple le s numéros 2250 , 2300 , 2336 , 234 0 des années 182 4 e t 
1825 (exemplaire s de la bibliothèque Lipperheid e d e Berlin, Staatlich e Musee n z u Berlin). 

200 Deu x grand s rivaux , La  Mode  e t Le  Follet,  furen t fondé s e n automne 1829 . En 1830 , 
furent créé s encore quatr e journaux d e mode pou r l e grand publi c :  le Mercure des  Salons; 
Le Narcisse;  Le  Lys  e t L'Echo  de  Longchamps;  pui s quatr e autre s destiné s au x gens de 
métier tel s qu e tailleurs o u coiffeurs :  Album Grandjean  (fond é e n 1829 , qu i changea son 
titre en Album Général  des  Modes Françaises);  L'Observateur,  journa l indicati f de s mode s 
parisiennes; Journal  des  Tailleurs;  enfin , La  Nouveauté,  journa l pratiqu e de s modes pari -
siennes exclusivemen t vou é au x intérêts e t a u servic e de s professions assujettie s au x lois 
de l a mode. Voi r Annemari e Kleinert , Die  frûhen Modejoumale  . . . ,  pp. 162 et 326/327 . 
Pour l'adress e d e certains d'entr e eux , voir p . 72. 

2 0 1 Selo n l a STATISTIQU E COMPARÉ E D E LA PRESSE PÉRIODIQU E E N 181 2 E T 182 9 . . . , 
publiée dan s La  Revue Française,  janvie r 1830 , pp. 157-167. 

202 Balza c es t le seul à  avoi r exprim é qu e les "dernier s jour s (d e La Mésangère) on t été 
empoisonnés pa r la concurrence . . . L e vieillard mouru t d e chagrin" (versio n intégral e de 
la MONOGRAPHI E D E LA PRESSE PARISIENNE , dan s :  Etudes  Balzaciennes,  oct . 1959 , p . 
322. L e texte fu t ray é de la version imprimé e en 1842) . 
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à tous les conquérants; il s'endormit dan s son triomphe; les années vinrent pe-
ser sur sa tête, . . . so n activité se ralentit; au lieu de lutter avec la concurrence 
qui assiégeai t s a porte , . . . i l la regarda d u hau t d e ses anciens succès. " Cec i 
eut pou r conséquenc e un e chut e rapid e d u tirage , plu s précisémen t d e deu x 
mille cinq cent s exemplaires , chiffr e stabl e pendan t deu x décades environ, 203 

à mill e en 1830 . L'illustré avai t perd u s a premièr e position , passan t e n 183 2 
à l a troisièm e place , pui s à  l a quatrième , l a cinquièm e e t enfi n e n 183 7 à  l a 
huitième parm i le s magazines d e mod e (Fig . 3.26) . 
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Figure 3.26 Ver s 1830, le tirage du Journal  des  Dames commenc e à décroître. Comparaiso n 
avec le s chiffre s d e se s concurrent s dan s le s année s 182 1 à  1837 . Le s chiffre s proviennen t 
de déclaration s d e diver s imprimeur s (Arch . Nat . F 1 8 1-119 ) et , pou r 1837 , d e tableau x 
établis su r l a quantit é d e papie r soumi s a u timbr e (Arch . Nat . BB 1 7 A  99, 14) . La plupar t 
des quotidien s parisien s tiraien t égalemen t entr e 2  000 e t 3  000 exemplaires , sau f quelque s 
"grands" quotidien s comm e l e Constitutionnel,  qu i tirai t à  1 6 250 exemplaire s e n 1824 . 

Ces chiffres étaien t d'autan t plu s décevants que le Journal  des  Dames . . . 
avait augment é l e forma t d e se s page s e t l e nombre d e se s gravure s tou t e n 
ne majoran t pa s so n prix. 204 Celui-ci , malgr é un e fort e inflation , rest a d e 36 
francs pou r tout e l a périod e d e 179 9 à  1839. 205 Cett e situatio n étai t par -
ticulièrement alarmant e dan s un e périod e dominé e pa r un e fort e croissanc e 

203 Pou r 181 3 à 1830 , voir p . 11 0 et 351 . 
204 Dan s l e nombre d e ses illustrations pa r an , qu i vari e entre 8 3 à 8 6 entre 180 2 et 1825 , 

le journal pass e à  9 4 e n avri l 1826 . L e chiffr e augment e encor e d e deu x planche s e n 182 7 
et d'un e autr e planch e e n 183 1 (voi r p . 317) . D e surcroît , à  parti r d u 3 1 janvier 1824 , L a 
Mésangère présent e à  l a fi n d e chaqu e mois , deu x personnage s pa r gravur e a u lie u d'u n 
seul. En 1827 , presque toute s le s gravures présenten t deu x personnage s pa r illustratio n a u 
lieu d'un . 

205 E n 1827 , u n ouvrie r gagn e entr e 4 0 e t 5 0 franc s pa r mois . L e 2 5 octobr e 1823 , L a 
Mésangère indiqu e l e pri x d'un e rob e fait e su r l e modèl e d e l a gravur e 216 6 d u Journal 
des Dames  . . . , e n gro s d e Naple s broch é sati n e t crêp e :  l'étoffe coût e 9 1 francs , l a faço n 
12 francs . 
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de l a population . Paris , a u lie u de s 55000 0 habitant s d e 1801 , en comptai t 
774000 e n 1831. 206 I l fau t don c note r qu e l'illustr é n e respectai t pa s l a lo i 
tacite d e l a presse modern e qu i di t qu e "tou t journa l qu i n'augment e pa s s a 
masse d'abonné s quell e qu'ell e soit , es t e n décroissance." 207 

Quant au x différente s action s e n justice, alor s qu'e n 182 2 L a Mésangèr e 
avait gagn é aisémen t u n procè s intent é contr e lui , i l eu t d u ma l à  sauve r l a 
réputation d u périodiqu e e n 1830 , après l a condamnation d'u n d e ses rédac -
teurs pou r un e affair e d e mœurs . L e procè s d e 182 2 avai t ét é l a suit e d'u n 
compte rendu publi é par l e journal s e rapportant à  l'ouvrage d'u n certai n M . 
Galin d e Bordeaux . L'auteu r avai t port é plaint e e n évoquan t "l a mauvais e 
intention" d e l'article . Le s juges, ayan t constat é qu e l'éditeu r y  avai t décrit , 
sans ironi e n i agressivité , l e nouveau procéd é d e M . Gali n pou r enseigne r l a 
musique, avaien t estim é l'articl e "tou t à  fai t innocent " e t déclar é l a plaint e 
nulle et no n avenue. 208 Au lieu de recevoir réparation d u soi-disan t dommag e 
subi, l e plaignant fu t condamn é au x dépens. 209 Alor s qu e cett e caus e tourn a 
à l'avantag e d e l'ancien abbé , l e 23 mars 183 0 l'un de s principaux rédacteur s 
de L a Mésangère , Charles-Frédéri c Herbino t d e Mauchamps , accus é d'avoi r 
violé un e d e se s domestiques mineures , fu t e n revanch e condamn é devan t l a 
Cour d'Assise s d e l a Sein e à  hui t moi s d e priso n ferme . Dan s c e cas , c e fu t 
ce rédacteur qu i dut régle r le s frais judiciaires. 210 L'éditeur , répugnan t à  êtr e 

206 Voi r Charle s H . Pouthas , La  Population  française  pendant  la  première  moitié  du 
XIXe siècle,  Pari s 1956 . 

207 Cett e lo i fondamental e fu t formulé e pa r Honor é d e Balza c e n 184 2 dan s s a M O N O -
GRAPHIE D E L A PRESSE PARISIENN E (Œuvres  complètes,  Pari s 1956 , p . 394) . 

208 Gali n étai t l'auteu r d'u n Nouveau  Traité  de  Musique  e t co-auteu r d'un e Bibliographie 
musicale de  la  France  et  de  l'Etranger.  L e 1 5 octobre 1818 , La Mésangèr e avai t publi é u n 
compte rend u d u Nouveau  Traité  . . . , e t l e 3 1 mar s 182 2 u n autr e s e rapportan t à  l a Bi-
bliographie . .. Ayan t cit é dans ce dernier u n passag e d e la page 50 7 de la Bibliographie  . . . 
qui décri t un e nouvell e méthod e pou r enseigne r l a musiqu e :  des élève s solfien t e n chœu r 
tandis qu'u n che f d'orchestr e promèn e plusieur s baguette s su r u n tablea u "méloplaste " 
marqué d e ligne s san s note s improvisan t ains i u n ai r donné , Gali n cru t nécessair e d e por -
ter plaint e contr e L a Mésangère , probablemen t parc e qu e l e journal avai t écri t qu e cett e 
méthode réussissai t " à l a surpris e e t satisfactio n de s spectateurs" . 

209 L a quas i totalit é de s archive s d e l a préfecture d e polic e ayan t brûl é e n 1871 , pendan t 
la Commune , i l ne rest e qu e le s traces d e c e procès dan s l e journal. L e cahie r d u 2 0 juillet 
1822 publi e l e jugement rend u l e 9  juillet 182 2 pa r l a sixièm e chambr e d u tribuna l d e l a 
Seine. Selo n l e juge , "aucun e mauvais e intentio n n e paraî t avoi r dicté " l'article , "i l n' a 
occasionné aucu n dommag e rée l a u sieu r Galin " e t "i l n e peu t pa s y  avoi r d e réparatio n 
de du e (sic ) l à o ù i l n' y a  poin t e u d'offense" . 

210 E . Sullero t (pp . 191-209 ) a  enquêté sur l e rédacteur, san s pourtant fair e de s recherche s 
sur l e procè s d e 1830 . Ell e soulign e plutô t u n secon d procè s intent é a u journalist e e n 
1838 "pou r incitatio n à  l a débauch e d e fille s au-dessou s d e 2 1 ans e t attenta t à  l a pudeu r 
publique", deuxième déli t d u genre , à  la suite duquel i l fut incarcér é à  la Grande-Roquette , 
ce qui signifiait pou r lu i l'abandon d e la Gazette  des  Femmes qu'i l avai t fondée dans l'entre -
temps. Su r le s activité s d'Herbino t d e Mauchamps , voi r p . 342 . 
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mêlé à  un e affair e susceptibl e d e terni r l e renom d u journal e t s a réputatio n 
d'homme d e probité, 211 s e défendi t ave c s a plum e pou r seul e arm e e n pu -
bliant l e 1 0 septembre 183 0 u n articl e su r le s "prévention s contr e l a haine " 
ainsi qu'u n poèm e intitul é Les  Leçons  d'un  vieillard.  C e fu t pou r lu i don c 
une tou t autr e expérienc e d e l a justice.212 

Jusqu'à ce procès, Herbinot de Mauchamps avait été l'homme de confiance 
de La Mésangèr e :  il avait veill é avec perspicacité à  une gestion e t un e direc-
tion rigoureuse s d e l'entrepris e e t i l avai t rédig é bo n nombr e d'article s pou r 
le journal, notammen t de s histoire s à  sensation , comm e l e 1 0 mars 182 7 l e 
compte rendu d'un ouvrag e sur la perte tragique d'un navir e de la compagnie 
des Indes, ou le 15 mars 1828 le récit d'un homme condamné à mort exécuté et 
rappelé à  l a vie . Son zèl e avai t permi s à  l'éditeur vieillissan t d e se décharge r 
d'une parti e d e se s obligation s pou r reprendre , dan s l e recueillemen t e t l e 
calme, ses activités d'homme d e lettres. Six grands projet s n'étaien t toujour s 
pas achevés . Un Dictionnaire  du  luxe français, accompagné  de gravures, qu'i l 
avait commenc é dè s 180 0 e t don t plusieur s centaine s d e note s s'entassaien t 
sur fichiers  alphabétiques dan s deux boîtes oblongues en carton d'u n pie d d e 
long enviro n e t dan s deu x portefeuille s in-8°; 213 un manuscri t d e 24 5 page s 
intitulé Recherches  sur  les  mœurs,  les  usages,  l'industrie  des  Français,  de-

211 L a probit é d e L a Mésangèr e es t loué e e n 183 0 pa r u n rédacteu r d e La  Nouveauté  : 
"Je respecte M . de La Mésangère comm e l e Père de s journaux d e modes; j'honore en lu i s a 
politesse exquise , s a probit é reconnue ; j'estime dan s so n journa l e t l'exactitud e e t l e soi n 
de l'exécution. " 

212 Quatr e an s plus tard, le s secousses de ce procès se faisaient senti r encor e :  le rédacteu r 
fut expuls é du vénérabl e Institu t historique . O n lu i reprochai t d'avoi r fai t l'obje t d'accusa -
tions inacceptables pour un membre de leur institution, leu r but étan t d e "mainteni r l'ordr e 
et l'unio n dan s l e sein d e l a société" . Herbino t d e Mauchamp s répon d dan s un e brochur e 
intitulée Institut  historique.  Premières  recherches  . . . ,  Paris 183 4 (B N :  4° Ln 27 9721) . 

213 L a Mésangèr e mentionn e l'ouvrag e à  paraîtr e dan s l a troisièm e éditio n d u Diction-
naire des  proverbes  français,  Pari s 1823 , p . 756 . Voi r auss i l a citatio n d e c e dictionnair e 
au Catalogue  des  livres  de  . . . La  Mésangère  o u es t mentionné , a u n ° 390 , Notes,  observa-
tions, etc.  sur  les  costumes,  usages  etc.  Manuscrit  autographe,  e t a u n ° 456 , Dictionnaire 
étymologique, descriptif  et  anecdotique.  Manuscrit  autographe.  Le s cartons e t portefeuille s 
contenant l e manuscri t s e trouven t à  l a Bibl . Mun . d e Roue n (Fd s Lebe r 5897) . I l y 
existe auss i un exemplair e dactylographi é de s fichiers d u carto n (cot e mm 4540) . Le fichie r 
présente, sou s l a rubriqu e "journau x d e mode" , quelque s détail s intéressant s su r l'histoir e 
de l a press e féminine . L e dictionnair e allai t surtou t traite r d e l'habillemen t féminin . L a 
Mésangère fai t parfoi s allusio n à  cet ouvrage dans son Journal  des  Dames  . . . , pa r exempl e 
le 1 5 septembr e 180 7 :  "Personn e n e fera-t-i l don c l'histoir e de s modes ? Cel a seroi t (sic ) 
curieux! O n retrouveroi t (sic ) de s dénomination s plaisantes , de s étymologie s heureuses. " 
En 182 2 avai t par u che z Lefue l u n titr e d u mêm e genr e :  Miroir  des  Grâces,  ou  diction-
naire de  la  parure  et  de  la  toilette,  pa r C . Mazere t e t A.M . Perrot . Cett e publicatio n e n 
petit forma t in-8 ° d e 17 5 p . a  probablemen t décourag é L a Mésangèr e d e poursuivr e so n 
manuscrit (voi r l e Journal  des  Dames  . . . à  l a dat e d u 1 5 janvie r 1822) . L e 5  octobr e 
1829, de s extrait s d e l'ouvrag e son t publié s dan s l e Journal  des  Dames  . . . , notammen t 
les dossier s su r l a "broderie" , le s "gants" , l a "gorge" , le s "parfums" , le s "perruques" , l a 
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puis l'origine  de  la monarchie;214 un e édition critique d'un ouvrag e publié en 
1655 par P . Borel; 215 l a quatrième éditio n d e son Dictionnaire  des  proverbes, 
enrichie d'u n nombr e importan t d'addition s (l a seconde éditio n étan t passé e 
de 43 8 à  59 6 pages , quelque s moi s aprè s s a premièr e publicatio n e n 1823 , 
et l a troisième , deu x an s plu s tard , à  76 0 pages , l a quatrièm e éditio n allai t 
probablement arrive r à  u n millier  d e pages); 216 plusieur s notice s à  rédige r 
pour la  bell e séri e d e gravure s forma t in-foli o intitulé e Galerie  des  femmes 
célèbres;217 enfin , l a réimpressio n de s cahier s qu i manquaien t pou r un e col -
lection complèt e e t l a mise en volume d e toutes le s livraisons déj à parue s d u 
journal, depuis ses débuts,218 ains i que le classement d e seize cents aquarelles , 
par ordre de dessinateurs, qui s'étaient entassée s dans son cabinet (Fig . 3.27). 

La Mésangèr e s'étai t mi s à  l'œuvre . I l avai t l'habitud e d e travaille r vite , 
de rempli r s a bibliothèqu e d e livre s susceptible s d e l'aider, 219 enfi n d e tran -

"plume", l a "poudre" , l e "tablier" , l a "queue" . Pou r d'autre s détail s su r c e dictionnaire , 
voir p . 332 . 

214 Voi r Catalogue  des  livres  de  . .. La  Mésangère,  n ° 1515 . 
215 I I s'agi t d u Trésor  des  recherches  et  antiquités  gauloises  et  françoises,  réduites  en 

ordre alphabétique  (in-4°) . Voi r l e Catalogue  des  livres  . . . ,  n° 547 . 
216 L e manuscrit d e la 4e édition , distribu é dan s hui t portefeuilles , es t vend u au x enchère s 

pour 7 9 franc s à  u n certai n Mancell e e n 183 1 (Catalogue  des  livres  . . . , n ° 1028) . L a 
Mésangère y  aur a incorpor é le s recherche s publiée s pa r d e Mér y e n 182 8 dan s so n His-
toire générale  des  proverbes,  adages,  sentences,  livr e qu'i l possédait . L'éditio n d e 182 3 d u 
dictionnaire d e L a Mésangèr e es t jugé e "th e mos t complèt e collectio n o f Frenc h proverbs " 
(Oxford Companion  to  French  Literature,  1959 , p. 212) , jusqu'au momen t d e la publicatio n 
du Livre  des  proverbes  français  d e Leroux d e Linc y e n 1842 . R. Houlie r (p . 315 ) l a qualifi e 
comme cell e o ù "apparaî t l e plu s l a grand e éruditio n d e l'écrivai n ca r pou r chacun e de s 
très nombreuses maxime s populaires citées , en un styl e éclatant d e bonhomie, i l donne un e 
explication, indiqu e l'origine , parfoi s longuement , e t ajout e souven t de s réflexions" . Voi r 
aussi p . 365 . 

217 Cola s (n ° 176 5 et n ° 1766 ) mentionn e u n albu m d e 54 planches "qu i doi t êtr e l a tout e 
première émission " d u recuei l e t u n autr e qu i renferm e encor e seiz e autre s planche s qu e 
La Mésangèr e n' a pa s e u l e temps d e commente r avan t s a mort . Voi r auss i J.-Ch . Brunet , 
Manuel du  libraire  . . . ,  Pari s 180 9 (t . III, 1922, pp . 794/79 5 dan s l'éditio n publié e à 
Berlin). Un e publicatio n d u mêm e genre , spécialisé e dan s l a présentatio n d e portrait s d e 
femmes d e l'époque , es t annoncé e dan s l e Petit  Courrier  des  Dames  d u 5  juin 1824 . So n 
titre :  " Galerie des  contemporaines,  pa r MM . Chaber t e t Hermet , libraires , édité e toute s 
les six semaines pa r livraison s d e quatre portraits , in-folio , 1 0 fr. pou r Pari s e t 1 2 pour le s 
départements". Ell e a  probablemen t empêch é qu e L a Mésangèr e intègr e dan s s a séri e le s 
célébrités ayan t véc u dan s le s dernière s année s avan t l a publicatio n d u recueil . 

2 1 8 O n trouv e u n exemplair e comple t d e cett e réimpressio n à  l a Bibliothèqu e d u Musé e 
des Art s Décoratif s d e Copenhague , exemplair e qu i port e su r le s première s page s de s vo -
lumes la marque De  l'Imprimerie  du  Journal  des  Modes.  Collection  du  Journal  des  Dames 
et des  Modes.  Ouvrage  accompagné  de  Gravures  enluminées,  représentant  les  Costumes 
Parisiens. Grâc e à  cett e réimpressio n nou s connaisson s l e premier cahie r d u journal . 

219 S a bibliothèqu e contenait , pa r exemple , u n gran d nombr e d e précieu x ouvrage s su r 
les proverbes, don t celu i d e C . Bovill i Samacobrini , Proverbium  vulgarium  libr.  très,  Pari s 
1531; Bonne  réponse  à  tous propos,  livre  ...  contenant  grand  nombre  de  proverbes, Anver s 



3.5 Ver s 183 0 :  l 'éditeu r vieillissan t s e heurt e à  certain s obstacle s 17 1 

Figure 3.2 7 Ver s la fin de sa vie, La Mésangère a  fait relie r en seize volumes une partie de s 
milliers d'aquarelle s exécutée s pou r l e journa l (conservée s aujourd'hu i à  l a Bibliothèqu e 
Municipale d e Rouen) . Ce s volumes d e seize cents feuille s montren t qu'i l command a beau -
coup plu s d e dessin s qu e ceu x qu'i l publiait . A  gauch e un e étud e préparatoir e pou r l a 
gravure 62 2 publié e l e 6 mar s 1805 . A droit e l'esquiss e pou r l a planch e 74 0 présentant , l e 
25 juillet 1806 , un e amazon e tenan t u n cheva l pa r l a bride . 

scrire des passages de livres pour trouver l'inspiration nécessaire. 220 Quelque s 
dessins pou r l e Dictionnaire  du  luxe  français, exécuté s pa r Loui s Lanté , u n 
des principau x dessinateur s d u magazine , étaien t fi n prêt s e t n'attendaien t 
que d'êtr e imprimés . Crapelet , qu i avai t égalemen t imprim é l a plupar t de s 
autres séries de gravures éditées par L a Mésangère, harcelai t l'ancie n abb é de 

1555; Refranes  e  proverbios espanoles  traduzidos  en  lengua  francesa,  pa r C . Oudin , Bru -
xelles 1634 ; L'étymologie  ou  explication  des  proverbes  françois,  pa r Fleur y d e Bellingen , 
La Hay e 1656 ; Les illustres  proverbes  nouveaux  et  historiques,  Pari s 1665 ; Dictionnaire des 
proberbes françois,  pa r Andr é Panckoucke , Pari s 174 9 (Michau d not e dan s s a Biographie 
universelle . . . , t . 39 , p. 480 , que l e livre d e Panckouck e a  ét é rend u inutil e pa r "celu i qu e 
M. L a Mésangèr e a  publi é sou s l e même titre") ; enfin , Matinées  Senonoises,  ou  proverbes 
français, pa r Tuet , Pari s 1789 . 

220 Ains i copiait-i l un e parti e de s Mémoires  historiques  pour  servir  à  l'histoire  d'Anjou, 
par l'abb é Rangeard . L e Catalogue  des  livres  . . . ,  n° 1664 , cite quatr e cahier s manuscrits . 
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questions su r l'éta t d u manuscrit, 221 argumentan t qu'u n certai n A . Miflie z 
était e n trai n d e compose r u n ouvrag e similair e sou s l e titr e d e Costumes 
français depuis  Clovis  jusqu'à nos  jours. 222 Quan t au x cahier s d'étude s qu i 
devaient servi r à  compose r le s Recherches  . . . , il s étaien t égalemen t bie n 
remplis. Seule s quelques correction s restaien t encor e à  faire . 

L'incarcération du fidèle collaborateur d e La Mésangère coupa malheureu-
sement cour t à  toutes ces activités. Il se vit contrain t d e s'occuper d e nouveau 
du journal , d'écrir e d'innombrable s lettre s au x collaborateurs , au x abonné s 
ou au x personne s susceptible s d e faire d e l a réclame pou r l e journal,223 enfi n 
de courir Pari s à  la recherche de sujets intéressants . Pou r assure r la  parutio n 
des série s d e gravures , i l lu i fallai t décide r o ù devaien t figurer  certain s des -
sins. Par exemple est-ce qu'il fallai t mettr e ceux de la comtesse de Suze, de la 
marquise de Boufflers e t d e Mme Récamier dan s celle portant su r le s femme s 
célèbres o u dan s so n dictionnair e d u luxe? 224 Un e autr e séri e d e 27 2 illus -
trations intitulé e Collection  de  costumes  et  portraits  des  Rois  et  Reines  de 
France attendait toujour s qu e La Mésangère se décide à y ajouter de s annota -
tions, des titres et une préface pou r pouvoi r l'envoye r che z l'imprimeur.225 L a 
série Meubles  et  Objets  de  Goût,  conçu e comm e supplémen t a u Journal  des 
Dames . . . , réclamai t égalemen t so n attentio n bie n qu'i l eû t déj à diminu é l e 
rythme d e parution de s planches d e format folio-oblon g d e 48 à moins d e 1 0 
par an. 226 D e surcroît , i l passa u n temp s inutile , à  se s yeux, à  satisfair e au x 

221 Faut e d e pouvoi r exécute r c e travai l parc e qu e l e manuscri t étai t inachev é e n 1831 , 
année d e l a mor t d e La Mésangère , (George s Eugèn e ? ) Crapele t a  publié l e Catalogue  des 
livres de  la  bibliothèque  de  feu La  Mésangère. 

222 L'ouvrag e d e Mifliez paru t d e 183 4 à 1839 , en quatre tomes . Chaque tome était illustr é 
de 16 0 planches , dessinée s e t gravée s pa r L . Massar d (G . Vicaire , p . 1033) . U n ouvrag e 
analogue allai t êtr e publi é e n 188 3 par Ernes t Bosc , sous l e titr e Dictionnaire  de  l'art,  de 
la curiosité  et  du  bibelot,  Paris , che z Didot . 

223 Nou s avon s trouv é de s lettre s manuscrite s envoyée s à  Adrie n Beuchot , collègu e d u 
Journal de  la  Librairie  (B N microfich e m  1692 7 :  années 1820 , 182 1 et 1823) , e t de s reçu s 
pour de s sommes payées au bureau d u journal, formulaires o ù La Mésangère mettai t l e nom 
du payeur , l a somme , l a date , l e titr e d e l'ouvrag e vend u e t s a signatur e (B N manuscri t 
NAF 2153 7 :  année 1825) . 

224 I I exist e u n albu m gard é à  l a Bibl . Mun . d e Rouen , cot e Lebe r 6118 , sou s l e titr e 
Modèles de  la  Toilette  des  dames  françaises,  dans  chaque  siècle,  depuis  Saint  Louis  jusqu  'à 
nos jours,  in-4° . L e catalogu e attribu e ce s aquarelle s a u Dictionnaire  du  luxe,  mai s celle s 
présentant Mll e de Lafayett e e t l a duchesse d e Maine fon t parti e d e l a Galerie  des  femmes 
célèbres. 

225 Voi r p . 366 . Le s dessins , aquarelle s e t gouache s d e cett e série , pou r lesquel s L a 
Mésangère avai t dépens é plus de mille écus, auraient nécessit é "un e seconde foi s ce qu'elle s 
ont coûté" , l a plupar t de s illustration s étan t rehaussée s pa r de s touche s d'o r o u faite s su r 
velin d u XVIIe siècle . Catalogue  des  livres  du  Fonds  Leber,  t . III, n° 6116 . 

226 O n n e peu t avoi r qu'un e idé e approximativ e d u nombr e de s planche s parue s chaqu e 
année d e cett e séri e Meubles  et  Objets  de  Goût  dan s le s année s 1820 , avan t l a mor t d e L a 
Mésangère. Puisqu e 70 0 planches on t par u jusqu'en avri l 183 1 (don t 4 8 par a n à  parti r d e 
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nouvelles exigence s administratives . Outr e d e devoi r déposer , comm e d'ha -
bitude, tou s le s cin q jours , cin q exemplaire s d e so n magazin e d e mod e a u 
Bureau d e l a Librairie , l a municipalit é d e Pari s exigeai t depui s l e 1 8 juillet 
1828 des déclarations supplémentaires attestan t chaqu e année qu'il étai t bie n 
l'éditeur d u Journal  des  Dames et  des  Modes  et qu'i l avai t la  capacité néces -
saire pou r gére r c e périodique (Fig . 3.28) . Qu e d e formalités ! Tou t l e mond e 
ne savait-i l pa s qu'i l étai t l e responsable d e ce t illustr é depui s un e trentain e 
d'années?227 

La gestio n d u personne l pos a u n problèm e supplémentaire . So n dessina -
teur Horac e Verne t fu t nomm é directeu r d e l'Académi e d e Franc e à  Rom e 
en 1828 ; u n autr e peintre , Victo r Ada m avai t quitt é l'équip e e n 1829 ; so n 
ancien graveu r Pierr e Baquo y étai t décéd é e n 1829 ; enfin , l e jeune Gavarn i 
n'était plu s disponible , comm e nou s l'avon s montr é a u chapitr e précédent , 
participant, depui s avri l 1830 , à  l a rédactio n d e La  Mode  qu i venai t d'êtr e 
fondée. Heureusement , grâc e à  ses relations , L a Mésangèr e avai t p u le s rem-
placer. I l s'était assur é l a collaboration d u célèbr e peintre Jean-Baptist e Isa -
bey, qu i avai t composé , e n 1804 , une magnifiqu e séri e de Costumes  officiels, 
et qui , e n 1818 , avai t contribu é à  l a séri e d u Bon  Genre. 228 I l pouvai t éga -
lement compte r su r Bouchardy , qu i avai t déj à ét é so n collaborateu r ver s 
1800, pui s su r Loui s Lanté , qu i lu i étai t fidèle  depui s 1814 . Souvent, ce s der -
niers apportaien t tou t simplemen t un e touch e d e modernit é au x figures  qu e 
La Mésangèr e avai t e n réserv e e t il s se servaien t d'aquarelle s dessinée s pou r 

1803, 2 4 à partir d e 1807 , et 1 8 à parti r d e 1809 , on peu t suppose r qu e La Mésangère avai t 
réduit l e nombr e à  quelque s rare s planche s pa r a n ver s 183 0 (voi r p . 19 1 e t 356-358) . L a 
série a  ét é appelé e l e Journal  des  Meubles  pa r le s juges lor s de l a vacation de s biens d e L a 
Mésangère e n 183 1 bien qu'i l n'exist e pa s d e feuille s d e text e (voi r p . 69) . 

227 Un e lo i d e déclaratio n avai t d'abor d ét é introduit e e n jui n 1819 , mai s san s êtr e 
strictement appliquée . Seulemen t aprè s l'introductio n d e l a lo i dit e d e cautionnemen t d u 
18 juillet 1828 , qui insistai t su r un e réalisation d e ce cautionnement, le s administrations d e 
journaux devaien t régulièremen t écrir e de s lettre s au x autorités . Grâc e à  ce s documents , 
conservés pou r l a plupar t au x Archive s Nationales , l'identit é d e beaucou p d'éditeur s d e 
journaux es t révélée . Pou r l e Journal  des  Dames  . . . , voi r le s lettre s envoyée s a u Burea u 
de l a Librairie , conservée s au x Arch . Nat . F 1 8 36 8 (55) , fol . 167-171 . 

228 Pou r le s dessin s d'Isabe y exécuté s e n 1804 , voi r l e catalogu e Modes  et  Révolution, 
pp. 3 4 e t 37 . Quant au x dessin s d'Isabe y pou r L a Mésangèr e sou s l e Consula t e t e n 1818 , 
voir p . 6 5 e t p . 88 . Concernan t s a contributio n a u Journal  des  Dames  . .. ver s 1830 , voi r 
Mme d e Basily-Callimaki , J.-B.  Isabey,  Pari s 1909 , pp . 305-313 . Puisqu'aucun e gravur e 
de 182 8 à  183 0 n e port e d e signature , i l es t impossibl e d e connaîtr e celle s qu i son t d e 
sa plume . "Isabe y avai t un e adress e extrêm e pou r attife r e t habille r le s femmes; " écri t 
Basily-Callimaki à  propos des activités du peintr e vers 1830 ; "se s différentes occupation s l e 
conduisirent à  s'occuper d e dessins pour le s journaux d e mode; La Mésangère, qu i dirigeai t 
avec habilet é de s publication s d e mod e lu i demand a so n concour s pou r le s dessin s d e se s 
COSTUMES PARISIENS" . L'ouvrag e d e Mm e Basily-Callimak i contien t l a reproductio n d e 
trois planche s no n signée s :  les numéros 246 3 de 1826 , 2761 de 183 0 et 292 7 de 1831 , sans 
pourtant confirme r qu e ce s dessin s son t d e lui . 
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Figure 3.28 Lettr e écrit e pa r L a Mésangère l e 5  août 1828 . Il s'agissai t d'affirme r qu'i l 
satisfaisait au x "condition s de capacité" prescrites par la loi dite de cautionnement, votée 
le 18 juillet 1828 . Cette loi obligeait tou t géran t d'un périodiqu e d'être d e sexe masculin, 
majeur, suje t d u roi , de jouir de s droits civils , de surveiller e t dirige r l a rédaction e t d e 
posséder au moins une part de l'entreprise et au moins un quart du cautionnement exigé. 
Le cautionnement était retenu par la censure en cas d'infraction au x règles prescrites (voir 
p. 198). 
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des recueil s publicitaires. 229 Pou r attire r l'attentio n su r le s dessin s d e so n 
illustré, L a Mésangère s'arrangea pou r qu e la Gazette  des  Tribunaux  publiâ t 
le 5 juin 183 0 un article élogieux sur le s gravures relevant leu r avantage de ne 
pas seulemen t présente r de s mannequin s habillé s mai s "de s groupes animés , 
ingénieusement dessiné s et coloriés avec le soin que l'on mettrai t à  des dessins 
d'album." 

L'éditeur avai t auss i de s ennui s ave c se s journalistes. Honor é d e Balzac , 
qui a  probablemen t e u de s lien s ave c l'illustr é entr e 181 9 e t 182 2 environ , 
avait déclin é so n offr e pou r cell e de s jeunes éditeur s d e La  Mode.  Plusieur s 
places étaien t libre s e t L a Mésangèr e avai t d u ma l à  le s fair e remplacer . I l 
dut don c assure r l a plu s grand e parti e d u travai l rédactionne l lui-même , c e 
qui l'éloignait d e son cabinet d e travail e t l'obligeai t à  reprendre ses fonction s 
d'homme public , alor s qu e l e cœur n' y étai t plus . 

Ce retour à  la gestion activ e de l'illustré , caus é par l'incarcératio n d'Her -
binot de Mauchamps en mars 1830 , se produisit juste à l'aube de la révolution 
de juillet 1830 . E n vieu x routinie r d u journalisme , L a Mésangèr e pressenti t 
les événements. O n pourrai t mêm e dire que sa revue a  contribué à  créer l'at -
mosphère qui engendra l'insurrection. Pendan t le s quelques mois précédant l a 
révolte, l'éditeur ranim a les souvenirs de 1789 en citant de s passages de livres 
évoquant l a naissanc e d e tempête s sociale s e t d e révolution s dan s d'autre s 
pays.230 I l s'interroge a auss i su r l'injustic e qu e constituaien t le s hiérarchie s 
arbitraires, mi t e n cause tout régim e qui favorisait de s personnes dont l e seul 
mérite étai t d'êtr e bie n né , e t décrivi t l a nouvell e sall e d e l a Chambr e de s 
Députés, endroi t qu i allai t bientô t êtr e l e centr e d e grand s débats. 231 Mai s 
surtout, l e périodique détourna l'attention d e Charles X pour l a porter su r l a 
famille d u Du c d'Orléans , créan t ains i de s souverain s clandestin s avan t leu r 
arrivée officiell e a u pouvoir. 232 

Bien qu e nullemen t anti-royalist e (selo n J . Janin , i l avait mêm e ét é "bo n 
royaliste"), L a Mésangèr e n'avai t guèr e d'estim e pou r Charle s X à cett e 
époque, l e tenan t pou r responsabl e d e tou s le s abus , d e l a débauch e à  l a 
Cour e t d e l a misèr e d u peuple . L e ro i es t considér é comm e u n homm e in -
souciant san s compétence , aveugl e au x véritable s problème s :  famine aprè s 
un hive r extrêmemen t rigoureux , fermetur e d e nombreu x ateliers , difficulté s 

229 p o u r Lanté , c e fai t es t relev é pa r l e catalogu e Dessins  sous  toutes  les  coutures,  p . 
105. D e 182 7 à  1831 , Lanté exécut a de s tête s d e coiffur e pou r l e recuei l publicitair e d'u n 
certain Monsieu r Albin , dessin s qu'i l intégr a plu s tar d dan s l e Journal  des  Dames. 

230 Journal  des  Dames  et  des  Modes,  cahier s de s 5  et 3 1 mars 183 0 e t d u 2 0 avri l 1830 . 
231 yQ j r j e g c a h j e r s d e s 1 5 janvier e t 5  mars 1830 . 
232 A  l a premièr e d'Hernani  d e Victo r Hugo , a u Théâtr e Français , l e 2 5 févrie r 1830 , l a 

rédaction s'intéress e plu s à  l a loge du du c d'Orléan s qu' à cell e du Roi . Aux "Jeu x d u Roi " 
aux Tuileries , ell e admir e l a toilett e d e l a duchesse , e t a u "T e Deum " e n l a Cathédral e 
de Notr e Dame , l e 1 5 juille t 1830 , ell e soulign e s a présenc e parm i toute s le s dame s d e 
l'assistance. 
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de ravitaillement de s Parisiens, ajournement d e la convocation des Chambre s 
qui voulai t mettr e fin à  l a corruption e t a u protectionnisme . A  la date d u 1 0 
mars 182 9 et encor e l e 20 octobre d e l a mêm e année , o n l e présente prenan t 
part à  des bals masqués e t allan t à  la chasse. Les cahiers du 2 5 février e t de s 
5 et 2 0 avril 183 0 le dépeignent comm e un souverain qu i convie le Tout-Pari s 
à de s fête s somptueuse s d e mill e deu x cent s personne s au x Tuilerie s pou r y 
partager s a passio n d u je u e t so n amou r d e l a bonn e chère , ave c truffe s a u 
vin de Champagne, pâté s au x huîtres e t rôti s de cygne (Fig . 3.29) . Bref , l'an -
cien abbé n'était nullemen t e n retard su r son époque, comme l'avait prétend u 
en févrie r 183 0 La  Mode  qui , d e so n côté , adhér a à  de s opinion s légitimiste s 
après la  révolution d e juillet e t devin t u n organe d'opposition féroc e prêchan t 
le retour à  l'ancienne monarchie . D'autre s éditeur s d e journaux d e mode au -
raient mieu x mérit é cett e qualificatio n pa r exempl e ceux du Lys,  publicatio n 
qui n'allai t pa s survivr e au x changement s politiques . 

Figure 3.2 9 Just e avan t l a Révolutio n d e juillet 1830 , les fêtes au x Tuileries , ave c plu s d e 
mille invités , se multiplient. C'es t un e de s raisons pou r lesquelle s l e peuple, alor s suje t à  l a 
famine e t a u chômage , s e révolt e aprè s u n hive r e t u n printemp s extrêmemen t rigoureux . 
Ici le s mode s portée s lor s de s bal s d e févrie r 1830 . 
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Après les trois jours de révolte des 27, 28 et 29 juillet 1830 , La Mésangère 
s'adapta tou t auss i vit e à  l a nouvell e situation . Estiman t qu e la premièr e 
mission d'u n journal d e mode es t de décrire le s comportements vestimen -
taires, mêm e e n temp s d e coup d'Etat , i l publia , dan s le s six cahiers pa-
rus aprè s l'insurrection , de s commentaires d e mode s créée s pou r promou -
voir le s idées politiques . Louis-Philipp e ayan t promulgu é dan s l'un e d e ses 
premières ordonnances le port de la cocarde nationale , l'éditeu r indiqu a à ses 
lecteurs quan d e t o ù place r cett e rosett e :  le 5  aoû t 1830 , "à la second e 
boutonnière" d e l'habit, l e 10 août " à moitié d e la hauteur d e la forme du 
chapeau, à  gauche"... Le s étoffes e t accessoires en bleu-blanc-rouge étaien t 
à nouvea u arboré s e n signe d e liberté, c e que montrent plusieur s gravure s 
de 183 0 à 183 3 (voi r le s figures e n couleur 6. 2 et 6.4), 233 tou t comm e elle s 
l'avaient ét é en 1789, lorsqu e l e premier journa l d e mode françai s avai t fai t 
état d'invention s engendrée s par la Grande Révolution . I l fallait reste r fidèl e 
à l a tradition.234 Tandi s qu e l'équipe d e rédaction d u journal d e 1789 avai t 
été surpris e pa r les événements (retar d dan s l'envo i de s cahiers, démissio n 
de rédacteurs et présentation de s modes tricolores au bout d e dix semaines), 
celle de La Mésangère fî t l'adaptation san s déla i en 1830. 

L'intérêt pou r l'actualit é politiqu e se maintient dan s les mois qui suivent . 
Le 3 1 juillet 1830 , u n compte rend u d u Purgatoire  d e Dante fourni t à  La 
Mésangère l'occasio n d e juger la  révolution d e façon trè s discrète . Le 5 août 
1830, i l est plu s direct , annonçan t l a mise e n circulation d e pièces d'o r et 
d'argent frappée s à  l'effigi e d e Louis-Philippe; l e 15, il fait éta t d e l'avène-
ment a u trône d u nouveau monarque ; l e 20, il décri t u n concer t donn é au 
bénéfice de s blessés e t ren d compt e d'u n livre sur les Actions héroïques  des 
Parisiens pendant  les  journées des  21, 28 et 29 juillet 1830;  le 25, il annonce 
un ouvrag e su r l'histoire d e la famille d'Orléans ; l e 31 août 1830 , i l fait u n 

233 L a Mésangère prépar e l'acceptatio n de s couleurs nationale s en 1829 déjà . L a planche 
chiffrée 270 4 de 1829 montre alor s une robe bleu-blanc-rouge. D'autre s gravure s du journal 
présentent de s femme s e n robe s blanches , ornementé s d e rubans , ceintures , chapeaux , 
châles e t fleurs  artificielle s au x couleurs bleu , blan c e t rouge . Elle s porten t le s numéro s 
2818, 2821 , 2830, 2844, 2860, 3015 et 3089. Les illustrations étalan t de s chapeaux tricolore s 
ont le s chiffres 2819 , 285 8 et 2948 . Dans le s années précédentes , c'étai t mêm e une audace 
de s e présenter ave c le s couleurs tricolore s (pou r 1810 , voi r le s Mémoires d e la duchess e 
d'Abrantès, Pari s 1895-98 , vol . 3, pp. 246-248). 

234 Pou r le s tenues vestimentaire s d e la révolution d e 1789 , voi r no s divers article s :  1) 
Annemarie Kleinert , L A M O D E -  MIROI R D E LA RÉVOLUTIO N FRANÇAISE , Francia,  1989 , 
pp. 75-98 ; 2) le même titre , mai s d'autre s figures , dan s :  Modes et  Révolutions,  catalogu e 
du Musé e d e la Mode e t du Costume, 1989 , pp. 58-81; 3 ) LA RÉVOLUTION VU E PAR L E 
PREMIER ILLUSTR É PAR U E N FRANCE, Dix-huitième  siècle,  1989 , pp . 285-309 ; 4 ) M O D E 
UND POLITIK . D I E VERMARKTUN G DE R FRANZÔSISCHEN RÉVOLUTIO N I N FRANKREIC H 
UND DEUTSCHLAND , Waffen-  und  Kostûmkunde, 1989 , pp. 24-38; 5) LES MANIFESTATION S 
VESTIMENTAIRES D E L A RÉVOLUTIO N FRANÇAIS E ÉTUDIÉE S PA R LA PRESS E FÉMININE , 
dans :  Limage de  la Révolution, Oxford , Ne w York , 1989 , pp. 287-296. 
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commentaire sur la salle de la Chambre des Pairs, nouvellement décorée ; et le 
5 septembre 183 0 une publicité annonc e l a brochure La  Charte  telle  qu'elle  a 
été adoptée  par  la  Chambre  des  Députés  et  présentée à  Vacceptation du  Duc 
d'Orléans.2^ Le s fête s organisée s e n l'honneu r d e l a Gard e National e son t 
décrites le s 5  septembr e e t 1 0 octobr e 1830 . Enfin , l a nouvell e rein e e t se s 
deux fille s retiennen t beaucou p d'attention , surtou t quan d elle s participen t 
à des cérémonies politiques , à  des représentations théâtrale s o u à  des courses 
hippiques (u n phénomèn e similair e s'observ e dan s l a press e d e cœu r d e no s 
jours). E n u n mot , l'agitatio n s'empar e pou r quelque s moi s d u chroniqueu r 
du Journal  des  Dames  .. . qu i n e pouvai t alor s plu s s e cantonne r dan s l a 
routine. 

Si L a Mésangèr e a  résist é à  c e du r travai l avant , pendan t e t quelque s 
mois aprè s l a Révolutio n d e Juillet , i l accus a un e grand e fatigu e dè s l e re -
tour d'Herbino t d e Mauchamps fi n novembr e 1830 . Il avait travaill é samedis , 
dimanches e t jour s fériés , san s s e soucie r d e s a santé , san s s e permettr e l a 
moindre absence. 236 L e journa l observan t u n rythm e d e parutio n tou s le s 
cinq jours , introdui t à  l'époqu e o ù l e système décadair e d u calendrie r révo -
lutionnaire étai t e n usage , i l devai t donne r le s dernière s nouvelle s si x foi s 
par mois. 237 Su r l e pla n financier , i l n'avai t nu l besoi n d e s e tuer à  l a tâch e 
depuis bie n de s années . Rie n qu e le s loyer s d e se s deu x hôtel s particulier s 
dans l e VIe arrondissemen t lu i rapportaien t enviro n troi s mill e franc s pa r 
an.238 S'i l continuait , c'étai t pou r se s collaborateurs, à  en croire l'explicatio n 
donnée pa r so n imprimeu r Crapele t aprè s s a mort , e t parc e qu'i l n e voulai t 
pas abandonne r l'œuvr e d e s a vie . E n Allemagne , se s collègue s d u Journal 
des Luxus und  der  Moden s'étaien t déj à séparés de leur magazine en 1827 , au 

235 g n u s a g e depui s l e 4  juin 1814 , l a Charte , compromi s entr e l'Ancie n Régim e e t le s 
acquis d e l a Révolution , étai t alor s modifié e pou r réduir e le s prérogative s d u ro i qui , pa r 
exemple, n e pouvai t plu s ajourne r o u dissoudr e l a Chambr e de s Députés . 

236 O n es t renseign é su r cett e fidélité  a u post e pa r l a correspondanc e d e L a Mésangèr e 
avec Françoi s Desvignes , notair e e t gestionnair e d u patrimoin e d e l'éditeu r à  Baugé . Des -
vignes l'avai t souven t invité , mai s sans succès . Dans plusieur s lettre s conservée s au x Arch . 
Mun. d e Baugé , L a Mésangèr e écri t :  "J e n e trouv e aucu n moye n d e m'absenter" , o u "j e 
suis extraordinairemen t occupé" , o u "mo n commerc e prospère , mai s j e sui s clou é à  mo n 
bureau", o u "j e n e sai s commen t m e fair e remplacer" , o u "malheureusement , j 'a i de s oc -
cupations telle s que , mêm e dan s l e cas l e plus urgent , j e n e pui s fair e un e absenc e subite" , 
ou encor e "j e n e pui s réussi r à  m e facilite r mêm e un e court e absence" . 

237 Le s cahier s paruren t au x 5 e , 10 e, 15 e, 20 e, 25 e e t 30 e (o u 31 e) jou r de s mois , sau f e n 
février. L à l e cahie r aprè s l e 2 5 févrie r étai t celu i d u 2 8 (o u 29 ) février . Cel a voulai t dir e 
qu'au moi s de févrie r l a périodicité fu t encor e plu s serrée :  l'éditeur avai t alor s 3  ou 4  jours 
entre le s dernier s cahier s d e févrie r a u lie u de s 5  à 6  à  l a fin  de s autre s mois . 

238 L e 22 novembre 1817 , il avait acheté , pour 2000 0 francs , un e maison a u 338 , rue Sain t 
Denis, propriét é qu i lu i rapportai t 140 0 franc s annuel s (Arch . d e Paris , DQ 1 8 art . 237 , 
vol. 11) . U n immeubl e encor e plu s grand , don t i l étai t l e propriétaire , s e trouvai t a u 18 , 
rue Toucherat . Voi r auss i p . 185 . 
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bout d e 42 années d'un e publicatio n ininterrompue. 239 Aprè s l a révolution , 
à son grand regret , tout semblai t s'effondre r :  l'élégance dans les formes, dan s 
les mises et dans les dires fit place à une sorte de laisser-aller de mauvais goût , 
attitude n e rappelant aucunemen t l a vieille urbanit é français e don t i l s'étai t 
fait l'avocat. 240 I l en était trè s affecté . 

A l a déceptio n su r l a décadenc e de s mœurs , à  l a lassitude , à  l a con -
trariété que provoquait en lui l'hostilité de ses adversaires s'ajoutait un e autre 
cause de découragement. I l voyait mouri r autou r de lui de plus en plus d'ami s 
et de connaissances :  Louis-Philipon de la Madelaine, ancien prêtre et auteu r 
comme lui, dont il avait publié de nombreux vers depuis 1810 , était décédé dès 
1818;241 en 1825, il avait pri s part au x obsèques de Léonard Laglaisière , agen t 
de théâtre , e t d'Adélaïd e Dufrénoy , femm e d e lettre s souven t mentionné e 
dans son journal;242 en 1826, sa sœur Catherine avai t succombé à une maladie 

239 gn 178 ^ le Journal  des  Luxus und  der  Moden fu t fond é pa r F.J. Bertuch e t l'artist e 
Georg Melchio r Kraus . Bertuc h avai t beaucou p d e trait s commun s ave c L a Mésangère . 
Après de s étude s d e théologi e e t d e lettres , i l avai t rédig é e t édit é de s ouvrage s d e 
géographie e t d'histoir e naturell e ains i que des livres pou r enfants . I l fut éditeu r d e divers 
périodiques, don t London  und  Paris  illustr é d e belles planche s coloriées , e t mécèn e d'ar -
tistes qu'i l intégr a dan s so n entreprise. E n juillet 1809 , L a Mésangère es t mentionné dan s 
les page s d u Journal  des  Luxus und  der  Moden  comm e "éditeu r d e goût e t d'un e grand e 
conscience professionnelle" . Pou r un e comparaison d u périodiqu e d e L a Mésangèr e ave c 
ce magazin e d e Weimar , voi r Annemari e Kleiner t :  D I E FRANZOSISCHSPRACHIGE K O N -
KURRENZ DE S « JOURNA L DE S Luxus UN D DE R MODEN » , Acte s d u colloqu e d'Ién a a u 
titre Kultur  um  1800,  Heidelberg, à  paraître . Su r l'histoir e d u journal d e mod e d e Wei -
mar, voi r Dori s Kuhles , DA S «  JOURNA L DE S Luxus UN D DE R MODE N »  (1786-1827) , 
dans :  Gerhar d Kaiser/Siegfrie d Seifert , Friedrich  Justin  Bertuch  (1747-1822).  Schrift-
steller, Verleger  und  Unternehmer  im  klassischen  Weimar,  Tùbinge n 2000 , pp. 489-498. 

240 Jani n écri t :  "Plu s d'un e fois , (L a Mésangère ) avai t oppos é un e barrièr e util e au x 
tours de force, au x coups de tête, au mauvais goût. " (Histoire  de  la littérature dramatique, 
p. 58) . L'ancien abb é avai t e n effe t souven t regrett é dan s so n journal qu e la politess e s e 
perde en France, pa r exemple l e 20 avril 182 7 : "Il est rare qu'u n jeun e homm e en entran t 
aujourd'hui dan s u n salon, salu e l e maître; c e n'est qu' à la maîtresse d e maison qu'i l ren d 
ses devoirs , encor e souven t va-t-i l tou t droi t à  l'écarté  ( = jeu de l'époque). " 

241 Voi r l e cahie r d u 1 0 mai 1818 , avec de s extraits d e l'oraiso n funèbr e prononcé e su r 
sa tomb e pa r l e vicomt e Prévos t d'Iray . N é e n 1734 , et jésuit e jusqu' à l a Révolution , 
Louis-Philipon d e la Madelaine avai t publi é comm e L a Mésangère, dan s le s années 1790, 
un livr e d e géographie su r la France "considéré e dan s tou s se s départements". Plu s tard , 
il fu t éditeu r e t compositeu r d'ouvrage s linguistiques , d e dictionnaires , d e manuel s d e 
littérature, d e livres d e chansons e t en même temp s Intendan t de s Finances e t honorair e 
de so n Altesse Royal e Monsieur . Selo n l e journal "c e doyen de s chansonniers . . . fu t u n 
homme d e bonne compagni e dan s le s cercles brillan s (sic ) du gran d monde ; se s chansons 
étaient chantée s dan s l a capitale; c e fut u n monument d e l'ancienne urbanité. " 

242 Adélaïde-Gillett e Petit-Dufrénoy , né e Billet (1765-1825) , a  publi é d e nombreux ou -
vrages :  livres de poésies, études géographiques , opuscule s sur les femmes e t la religion. De 
1818 à 1821 , elle a dirigé les 37 volumes de la Bibliothèque choisie  pour  les  dames, d e 1818 
à 182 5 une dizaine d e volumes intitulé s Hommages  aux  demoiselles,  e t de 1820 à 182 1 les 
deux volume s d e La Minerve littéraire.  So n nom s'écrit auss i Dufresnoy-Billet . 
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chronique;243 e n 1827 , u n de ses dessinateurs mourut , Jean-Françoi s Bosio, 
ainsi qu'un e femm e d u nom de Marie Antoinett e Nicol e Bazin don t i l devint 
l'exécuteur testamentaire ; son ancien graveur Pierre Baquoy décéda en févrie r 
1829, nou s l'avon s dit ; enfin, e n décembre 1830 , Mme de Genlis, cett e dam e 
éloquente don t i l avait s i souvent cit é les vers et romans, succomb a à  un âge 
avancé. 

Plusieurs témoins trouvèrent qu e La Mésangère vieillissai t rapidemen t en 
ce débu t de s années 183 0 alors qu'i l avai t tout e s a vie joui d'un e excellent e 
santé. En 1831, un rédacteur anonym e du journal lu i donna sep t an s de plus 
qu'il n'e n avait;244 e t Honor é d e Balzac , pou r qu i la Mésangèr e a  été sans 
doute une sorte de mécène en début d e carrière, le crut "quas i séculaire" , lui 
prêtant u n tiers de siècle en trop.245 La Mésangère étai t deven u misanthrope . 
"Ce tyra n d e la mode . . . qu i prévoyait, dominait , indiquai t san s avoi r l'ai r 
de rien indiquer , observ e Jule s Janin , (était ) bie n cassé". 246 I l préférait s'en -
fermer dan s so n cabinet , entour é d e millier s d e livres e t d'objet s précieu x 
collectionnés soigneusemen t a u cours de sa longue vie de passionné d'histoir e 
culturelle. A  par t le s deux commis , i l ne voulai t plu s voi r personn e e n ce 
début d e 1831. Que d'autres assumen t l a tâche qu'i l avai t commencée ! 

Après un e courte maladie , l e 22 février 1831 , un mardi à  cinq heure s du 
soir, l'ancie n abbé , âg é de 69 ans, meurt dan s son lit, entouré d'un e dizain e 
de personnes.247 "I l s'esquive de la scène discrètement, comm e un témoin qui 
aurait termin é s a déposition," écri t u n journaliste anonym e dan s u n articl e 

243 Le s rapports d e La Mésangèr e ave c s a sœu r étaien t quelqu e pe u tendus . Dan s ses 
lettres, i l se plain t d u fai t qu e son père l a favorisai t à  se s dépens e t i l lui reprochai t s a 
prodigalité. En 1806, à la mort d e leur père , le partage de la succession familial e attribuai t 
à celle-c i l e plus gran d domain e d e la famille, l a ferme de s Brosses à  Saint-Marti n d'Arcé . 
Elle consenti t l e 14 décembre 181 1 à laisse r cett e propriét é à  son frère e n échange d'un e 
rente viagèr e d e deux mill e franc s pa r an, de façon qu'ell e eû t des rentrées régulières . A 
l'occasion d e sa mort, L a Mésangère vendi t c e domaine. Voi r p . 185 . 

244 Voi r l'introductio n à  l'oraison funèbr e pou r L a Mésangère, publié e l e 28 février 1831 
par l e journal :  "M. . .. L a Mésangère es t décédé . . . âg é de 76 ans" . 

2 4 5 H . d e Balzac , versio n préliminair e d e l a MONOGRAPHI E D E L A PRESS E PARISIENNE , 
Etudes Balzaciennes,  oct . 1959 , p. 322. Ce passage su r La Mésangèr e fu t ray é d u text e 
de 184 2 peut-être à  caus e d'un e incertitud e d e Balzac su r l'âge d e l'éditeur . I l faut teni r 
compte d u fai t qu'i l étai t alor s exceptionne l d'atteindr e à  un gran d âge . Déjà à  l'âg e d e 
41 ans, La Mésangère cru t n e pas vivre au-del à d e 50 ans (lettre du 1 0 juillet 180 2 : Arch. 
Mun. d e Baugé). Voi r auss i le s lettres citée s à  la note 16 1 de ce chapitre. 

246 J . Janin , Histoire  de  la littérature dramatique,  p . 57. Janin, dan s so n enthousiasm e 
pour L a Mésangère e t se s œuvres, exagèr e quan d i l écrit , dan s l e mêm e article , qu e La 
Mésangère "avai t établ i e t fondé l e seul journal impérissable , l e seul journal éternel , le seul 
journal qu i soit à  l'abri d e la censure, à  l'abr i d e la foudre." Mai s i l a raison d'admire r ce t 
éditeur e t de dire que La Mésangère, a u faîte d e sa gloire, étai t "l e dominateur de s tyrans 
eux-mêmes . . . Que l homme!" . 

247 Voi r l'oraiso n funèbr e e t le procès-verbal d e la mise sou s scellé s des objets d u défun t 
(Arch. d e Paris, D 2 U 1 176) . R. Houlie r écri t qu e l'éditeur n' a jamais e u confiance e n la 



3.6 L e confli t entr e le s héritiers d e La Mésangèr e 181 

sur l a série Meubles  et  objets  de  goût.24S E t che z Jule s Jani n o n peut lir e : 
"La veille encore il commandait en tyran à  la soie, au velours, aux satins, aux 
rubans, au x plus belle s couleurs . Pa s un pli à cette étoff e e t pas une plume 
à ce s chapeaux, san s l a permission d e ce grand homme . I l était plu s absol u 
mille fois, et plus obéi dans ses domaines, que l'empereur dan s ses royaumes." 

Ainsi s'achève , san s secouss e e t san s bruit , l a carrièr e d e "c e héros de 
l'étiquette", d e cet "homme de haute importance" , selo n l'expression utilisé e 
de façon ironiqu e par un rédacteur d e La Mode un an auparavant, e n février 
1830. Pou r ce rival, c'était u n "littérateu r . . . qu i a la plus extraordinaire des 
prétentions, l e plus singulie r pouvoi r . . . l a plus incroyabl e professio n qu i se 
puisse imagine r . . . -  (il ) fait de s modes! Des modes pou r aujourd'hui , pou r 
demain, pou r après-demain , pou r l a cour, pou r l a ville, pour Versailles , pou r 
la provinc e . . . Ce s modes, avai t poursuiv i c e confrère e n 1830, c'es t s a vie, 
c'est so n drame, c'es t so n bonheur, c'es t s a profession, so n métier, so n art; 
c'est lu i tout entier , lu i tout seul . La mode, c'es t M . la Mésengère (sic) ; M. 
la Mésengère , c'es t l a mode . . . (I l a) fait de s modes depui s trent e ans ; il en 
fera jusqu'à l a fin." Une page d'histoir e venai t d'êtr e tournée . 

3.6 L e conflit entr e les héritiers de La Mésangère 
La mort de La Mésangère avait plongé ses amis et connaissances dans une pro-
fonde affliction . Se s proches surtou t s e désolaient :  son voisin e t compagno n 
de musique Hector Gabrie l Guillon , compositeur et rédacteur du journal, qui, 
dans l e discours prononc é su r sa tombe, mi t en valeur s a force d e caractère, 
"les bontés" qu'i l avai t prodiguées , "le s larmes qu'i l a  si souvent empêch é de 
verser", son art de consoler, sa vertu, sa générosité, sa modestie, son esprit, sa 
délicatesse;249 son garçon de bureau e t commis Mari e Ferdinan d Victor , qui, 
dans le s premières semaine s aprè s l a mort d e son maître, régl a le s dépenses 
inévitables tel s qu e les frai s d e maladi e e t d e funérailles ; l a veuv e Edmé e 
Marguerite Duboi s Miolle , demeuran t égalemen t a u n° 1  boulevard Mont -
médecine ( P I E R R E - A N T O I N E LEBOU C . . . , Académie  de  sciences  . . . d'Angers,  1988 , p . 
310). 

2 4 8 L E DÉCORATEU R QU I RÈGN E SU R L 'EMPIRE , Connaissance  des  Arts,  oct . 1960 , pp . 
92^99. 

249 L'oraiso n funèbr e intimist e e t romantique , plein e d e soupirs e t de larmes, publié e à 
la dernièr e pag e d u cahie r d u 2 8 février 1831 , apport e pe u de précision s su r la carrièr e 
publique d e La Mésangère. Ell e n e relève n i ses mérites d'homm e d e lettres e t d'éditeu r 
éloquent, ni d'autres fait s saillant s de sa vie de littérateur persévéran t (voi r la reproduction 
de cett e oraiso n dan s Annemari e Kleinert , U N PRÊTR E FLÉCHOI S DEVEN U AUTEU R . . . , 
Cahier Fléchois,  1998 , p. 47). Sur Guillon, qu i habitait ru e Montmartre n ° 3, et d'autre s 
amis d u défunt , voi r p . 76 . Sur la "modesti e cléricale " ordonné e pa r la constitution de s 
Pères de  la Doctrine chrétienne,  voi r J . de Viguerie, Une  Œuvre d'éducation...,  p . 289 . 
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martre, gardienn e d e l'immeubl e e t femm e d e confianc e d e L a Mésangère ; 
puis quelque s ami s d u pay s d e so n enfanc e :  son avoca t baugeoi s Françoi s 
Desvignes, ancien camarade de classe pour qu i i l avait nourr i une amitié san s 
faille pendan t quarant e ans , ains i qu e l a fill e d e celui-ci , Elisa ; se s cousin e t 
cousine Pierr e Ren é Despoulain s e t Madelain e Delisle ; son ancie n camarad e 
de chasse L e Monnie r e t se s anciens voisin s M . e t Mm e Thomassin . 

Des personnes moins proches regrettaient égalemen t s a mort :  les pauvres 
du quartie r auxquel s i l avait toujour s fai t l'aumôn e -  le s orphelins, le s veuves 
et le s ouvrier s e t ouvrière s indigents; 250 l e propriétair e d e so n appartemen t 
qui avai t perd u u n locatair e solid e don t l e loye r étai t toujour s pay é u n a n 
d'avance;251 d e nombreuses personnes auxquelles i l avait prêt é ou envisagé de 
prêter de s somme s considérables; 252 beaucou p d e professionnel s d e l a mod e 
enrichis pa r lu i comm e tailleurs , modiste s e t marchand s d e mode s ains i qu e 
leurs employés; enfin, le s enfants qu'i l rencontrai t régulièremen t prè s du bas -
sin de s Tuilerie s o ù i l avai t l'habitud e d e rir e tou t haut , d'apporte r d u pai n 
aux poisson s rouge s e t d e crache r dan s l'ea u pou r fair e de s ronds. 253 

Les collaborateurs d u journal auss i déploraient l a perte de leur chef, don t 
surtout le s rédacteur s Herbino t d e Mauchamp s e t Guillon , l e dessinateu r 
Lanté e t l e graveu r Gâtine . Nommé s gérant s provisoire s d u périodique , ce s 
quatre personne s assumèren t cett e tâch e pendan t quatr e moi s environ , jus -

250 L'o r a iS On funèbr e s'adress e à  cett e catégori e d e personne s :  "E t vou s orphelins , aux -
quels i l a  serv i d e père ; veuve s qu'i l a  consolées ; ouvrier s qu'i l a  tan t d e foi s sauvé s d e 
la misèr e . . . rendon s u n dernie r hommag e a u plu s vertueux , a u meilleu r de s hommes. " 
Fayolle observ e qu e L a Mésangèr e "avai t toujour s dan s s a poch e de s pièce s d e quinz e e t 
de trent e sous , pou r donne r au x pauvre s qu'i l rencontrai t dan s l a rue. " (Biographie  uni-
verselle, 1854-65 , t . 23 , p. 82) . A  s a mor t o n a  mêm e trouv é che z lu i plusieur s millier s d e 
francs e n petit e monnai e (Nouvelle  biographie  générale,  1859 , t . 39 , p . 200) . L e faire-par t 
de s a mor t not e égalemen t cett e qualit é :  "homm e estimabl e qu e regretteron t . . . surtou t 
les malheureux " (publi é l e 2 5 févrie r 183 1 pa r l e journa l :  Fig . 3.30) . Plusieur s lettres , 
conservées au x Arch . Mun . d e Baugé , fon t preuv e d e s a générosit é enver s le s pauvres . 
Ainsi exprime-t-i l l e 3 0 novembr e 180 7 l e dési r qu' à l'Eglise , l e jour d u servic e pou r so n 
père, décéd é e n 1806 , i l soi t fai t au x pauvres , à  se s frais , "un e distributio n d e pai n pou r 
une somm e d e cen t livres" . E t l e 1 1 janvier 1810 , i l demande d e préleve r su r se s fermage s 
une somm e d e vingt-quatre livre s e t d e l a remettr e a u cur é d e Baug é pou r le s pauvres. L a 
Mésangère sembl e don c avoi r véc u l a devis e d e se s confrère s d e l a Doctrin e chrétienn e : 
pratiquer l a charit é basé e su r l'amou r e t l a confianc e e n Dieu . 

251 Pou r l e loye r d e 10 5 franc s pa r mois , voi r Arch . d e Paris , DQ 7 3434 , 2 0 aoû t 1831 , 
n° 642 . 

252 A u momen t d e s a mort , i l avai t dix-sep t débiteur s qu i lu i devaien t 1 5 400 franc s 
environ. Le s plu s grosse s somme s étaien t prêtée s à  l a famill e Roucha r (600 0 francs) , à  M . 
Lauresqui ( 4 000 francs ) e t à  MM . Desvigne s e t Gaillo n (enviro n 50 0 franc s chacun) . L e 
registre des Archives de Paris (DQ 7 3434 ) not e encore deux reconnaissances d e 100 0 franc s 
chacune san s mentionne r le s noms de s débiteurs , plu s 1 1 "mandats , bons , reconnaissance s 
ou billet s su r diver s défailles " pou r 2  000 franc s environ . 

253 Selo n La  Mode,  2 0 févrie r 1830 . 
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PC* i i . (Trente-cinquièm e année. ) a $ févrie r i83i . 

JOURNAL DE S DAMES 

DES MODES, 
AUOUEt. ONT ÉTÉ RÉUNIS 1 . OBSERVATEUR DE S MOUES ET {.'IN DISCRET. 

Ce Journal paraît tout  les cinq fours ; fi contient, par mois,  huit 
gravures coloriées, (g fr. pou r trois mois, 1 8 fr. pou r six, 36 fr. 
pour un an. — 5o cent, de  plut par trimettre  pour l'étranger.) 

En 180?. , a  été  commencée une  Suite de  gravures coloriées  de 
MIUILÏÏ c / de  Voiront ; il  en  paraît, au  bureau  du  Journa l de* 
Dames, 18 K" pur an. L'abonnement est de IO fr. 5o c.port franc. 

Î ea collaborateurs îl e M. L a Mésangère , éditeur-pro -
priétaire du Journal  des  Dames et  des  Modes,  on t ('don -
neur d e vou s fair e par t d e la  pert e douloureus e qu'il s 
viennent de fair e en la personn e de leur digne et respecta * 
We chef. Cette perte pénibl e pour eux , qu i l e regardaien t 
comme un père , leur fait u n devoir d e ne mettr e aucune 
interruption dans la publication d'un journal que lui-même 
a créé , e t qui remont e à  plus d e trente-cinq années . 

Autorisés a  continue r l'util e entrepris e fondé e pa r 
M. La Mésangère, U t s'appliqueront à  suivre la rout e s i 
bieu tracée pa r lui , e t s'efforceron t d e s e rendr e digne s 
de succéde r à  l'homm e estimabl e qu e regretteron t tou -
jours le s arts , l'amitié , e t surtout le s malheureux . 

Figure 3.3 0 Fair e par t e t costum e e n velour s noir , présenté s l e 2 5 févrie r 1831 , troi s 
jours aprè s l a mor t d e Pierr e d e L a Mésangèr e dan s l e périodiqu e qu i lu i a  assur é un e 
célébrité mondial e e t un e grand e fortune . L a robe , montré e d e fac e e t d e do s à  l a pag e 
89, es t typiqu e d u styl e romantiqu e :  taille de  guêpe,  u n corsag e triplé , manche s à  gigot  e t 
jupe larg e descendan t jusqu' à l a cheville . L e colle t d e toil e fine,  pliss é e t empesé , appel é 
« frais e »  e n souveni r de s collet s d u XVIe siècle , devin t un e mod e entr e autre s pa r l a 
réimpression de s œuvre s d e Rabelai s pa r Johanneau , collaborateu r d u journal . 

qu'à l a vent e d u journal , e t veillèren t à  l a parutio n san s interruptio n d u 
Journal des  Dames.  E n effet , troi s jours aprè s l a mor t paru t l e numéro sui -
vant parc e qu'il s avaien t tou t d e suit e embauch é u n homm e d e lettre s d u 
nom d e Lagarencièr e qu i s'e n occupa. 254 Dan s c e cahie r o n devin e à  pein e 
le désarro i d e l'équip e :  une court e notic e nécrologiqu e (Fig . 3.30 ) e t deu x 

254 Lagarencière , demeuran t 1 4 ru e de s Petit s Augustins , réclam a 24 0 franc s pou r s a 
collaboration e n févrie r e t mar s 1831 . "C'es t un e cruelle chose que d'avoir de s occupation s 
futiles, quan d o n es t affligé, " avai t écri t L a Mésangèr e à  so n avoca t d e Baug é quelque s 
années plus tôt, l e 2 février 180 7 (Arch. Mun. de Baugé). Les gérants auraien t p u prononce r 
cette sentenc e à  c e momen t difficile . 
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gravures de femmes en robes foncées. Bien que les robes ne soient pas décrites 
comme habit s d e deuil , elle s s e détachen t nettemen t de s autre s modèle s e n 
blanc o u paste l présenté s e n 1831. 

Le jour d e l'enterrement , l e 2 5 février , l'équip e a u gran d comple t e t un e 
foule d'ami s e t d'admirateur s rendiren t u n dernie r hommag e à  l'éditeur . A u 
cimetière, aux côtés des gérants de l'illustré, se tenaient l a comtesse de Bradi, 
rédactrice d u magazin e depui s 1818 , ave c s a fill e Mari e d e l'Epinay , qu i 
allait deveni r éditric e d u journa l dan s le s année s 183 6 à  1837 ; Hugie r d e 
Saint-Amand, journalist e don t L a Mésangèr e avai t lev é l'anonyma t dan s la 
troisième éditio n d e so n Dictionnaire  des  proverbes  (voi r p . 253) ; le s poète s 
Deschamps, Mollevaut , Vie n e t Desbordes-Valmore , don t le s ver s avaien t 
été régulièrement publié s dans le périodique; les artistes Isabey et Delvaux, 255 

créateurs d e nombreuse s gravure s d e l a revue ; Gaignières , am i qu i lu i avai t 
prêté des portraits en miniature pour que les artistes du journal en fassent de s 
dessins pour la  Galerie  des femmes célèbres;  enfin Carpentier-Méricourt , l'im -
primeur d u magazin e depui s 1823 . La Mésangèr e avai t ét é l e bienfaiteu r d e 
nombre d'entr e eu x e t le s avai t tou s impressionné s pa r so n énorme éruditio n 
et so n fantastiqu e talen t d'organisateur . Janin , alor s observateu r d u cortèg e 
funèbre, écri t dan s se s souvenirs , publié s e n 185 3 :  "Le s jeunes ouvrière s at -
tendirent l e convoi su r l a porte , e t firent  un e bell e révérenc e à  leu r seigneu r 
et maître . «  Adieu , disaient-elles , ingénieu x coureu r d'aventure s à  travers l a 
gaze e t l e satin ! Adieu , l'inventeu r de s plu s amusante s fanfreluches ! >  O n 
saluait, o n pleurait , o n riai t a u passag e d e cett e bièr e frivole . U n poèt e d e 
Y Almanach des  Muses  . .. improvis a un e élégi e e n l'honneu r d e c e défun t 
qui avai t habill é e t déshabill é tan t d e passions ; u n be l espri t écrivai t su r s a 
tombe à  peine fermé e un e sentenc e qu i n e pouvai t conveni r qu'a u fondateu r 
du Journal  des  Modes :  < Ne rien croire et tou t oser ! > Il repose . . . dan s un e 
touffe d e coquelicots , d e rose s e t d e romarin." 256 (voi r plu s loi n Fig . C.4) . 

255 L'artist e Delvaux , qu i sign a d e 183 1 à 183 9 plusieurs planche s d u journal , es t difficil e 
à identifier . Quelque s gravure s porten t l a simpl e signatur e Delvaux,  d'autre s son t signée s 
ou bie n Aug.  Delvaux,  A.  Delvaux,  Aug.  Delv.,  A.  Dxou  AD  (voi r pi . 2218 et 297 0 de Fig . 
3.22 e t 4.4) . I l exist e un e famill e d e graveur s d u no m d e Delvaux . L e père , Rémi-Henri -
Joseph Delvau x (1750-1823 ) signai t généralemen t d e son seul nom. So n fils, Marie August e 
Delvaux (1786-1836) , mettai t u n préno m e t l e nom. A  en croir e Bénézi t (Dictionnaire  . . . , 
Paris, t . 3 , 1960 , p . 166 ) i l y  eu t auss i un e fille  d u préno m d e Marie-Augustin e Delvaux , 
née l a mêm e anné e qu e so n frèr e e t graveu r comm e lu i e t so n père . Frèr e e t sœu r auraien t 
utilisé l a même signature. E n tou t cas , un o u plusieurs Delvaux on t grav é grand nombr e d e 
planches du journal, ains i qu'une illustratio n d e la série Costumes  de  ...  haute  et  moyenne 
classes (ver s 1828) . L a collaboratio n d'u n A . Delvau x es t auss i attesté e dè s 182 2 pa r l e 
Petit Courrier  des  Dames  e t d e 183 2 à  183 4 pa r La  Mode. 

256 Janin , Histoire  de  la  littérature dramatique,  p . 58. Les années 183 1 et 183 2 de L  Alma-
nach des  Muses  n e comporten t pa s d e ver s personnel s su r L a Mésangère , mai s u n poèm e 
par Salm e jeun e intitul é Les  Funérailles,  décrivan t d'un e faço n général e l a cérémoni e d e 
l'enterrement d'u n homm e riche . En voic i quelques lignes :  "Curé , vicaire , enfan t d e chœu r 
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Quant au x lecteur s d u journal, il s ne s'aperçurent qu e peti t à  peti t d e l a 
disparition d e l'éditeur . Jusqu'a u 3 0 septembr e 1831 , au ba s d e l a dernièr e 
page d e chaqu e cahier , l a rédactio n continuai t d'écrir e qu e "tou t c e qu i 
est relati f à  c e Journa l doi t toujour s êtr e adressé , por t franc , à  M . L A 
MÉSANGÈRE". Après , jusqu' à l a fin  d e 1831 , la not e fu t remplacé e pa r la 
formule :  "doi t toujour s êtr e adressé , port franc , A u DIRECTEUR , boulevar t 
(sic) Montmartre , n ° 1" . A  parti r d u 5  janvier 1832 , es t signal é u n change -
ment d'adress e (plac e de la Bourse n° 9) , mais le nom du nouvea u directeur , 
qui avai t début é e n juille t 1831 , n'est toujour s pa s indiqué. 257 E n outre , l e 
style de l'illustr é n e changea qu'à parti r d e mars 1832 . 

Toutefois, dan s le s coulisses , l a mor t d u maîtr e avai t provoqu é tou t d e 
suite beaucou p d e remous , notammen t su r l e pla n juridique . Le s autorité s 
avaient mi s e n rout e le s formalité s d'inventair e de s bien s d u défun t :  so n 
notaire Josep h Genou x avai t préven u l e jug e d e pai x d u deuxièm e arron -
dissement, l e jour mêm e d u décès , pou r fair e pose r le s scellé s su r l'appar -
tement d e l'éditeur . Un e demi-douzain e d'héritiers , vrai s e t faux , s'étaien t 
présentés rapidemen t pou r réclame r leu r par t d e l a successio n e n perspec -
tive. L a Mésangèr e étai t u n paren t d e grand intérê t :  il était décéd é intesta t 
et san s enfants ; i l avait posséd é deux grandes maisons qui allaien t rapporte r 
à leu r vent e enviro n 10000 0 franc s chacune; 258 e t i l avai t collectionn é de s 
objets pou r plu s d e 5 5 000 francs, 259 fortun e qu i correspon d à  de s centaine s 

ou suisse, / Dan s so n accoutremen t chacu n s'es t surpass é : / C'es t fêt e pou r l'Eglis e ... . u n 
riche es t trépassé! / L e défun t qu'o n atten d laiss e forc e richesses, / Aussi , se s héritier s pro -
diguent leur s largesses; / E t l'o n peu t dire , a u moin s :  Us dépensen t e n frais / C e qu'il s n e 
pourraient pa s dépense r e n regrets. / L a maiso n d u Seigneu r est , dan s so n étendue, / D'u n 
long tapi s d e deui l artistemen t tendu e : / Bientô t quatr e chevaux , richemen t harnachés / 
Trament u n corbillar d don t le s coin s panachés, / Révèlen t a u passan t l a class e fortunée / 
Du morte l don t finit  l'obscur e destinée. / ... " (L  Almanach des  Muses,  1831 , pp. 214-215) . 

257 E n fin  de s cahiers , l a mentio n "tou t c e qu i es t relati f à  c e Journa l . . . " disparaî t à 
partir d u 5  janvier 1833 . Alor s l'adress e es t indiqué e à  l a premièr e pag e de s numéro s o ù 
sont égalemen t mentionné s l e prix , l a périodicité , l e nombr e de s gravure s pa r mois , etc . 

258 Ayan t hérit é e n 180 6 d e se s parent s plusieur s ferme s e t terre s dan s le s région s bau -
geoise e t angevine , L a Mésangèr e avai t vendu , l e 2 2 ma i 1827 , le s troi s domaine s le s plu s 
grands, au gestionnair e d e ces possessions immobilières , Françoi s Desvignes , notaire vivan t 
à Baugé , pou r un e somm e d e 7000 0 francs , pui s à  diverse s personne s le s autres propriété s 
angevines. Tout e s a vie , ce s bien s avaien t ét é "de s objet s pénibles" , à  e n croir e plusieur s 
lettres, don t cell e d u 2 0 avri l 1804 . Avec l'argent , i l achetai t deu x maison s à  Paris . Aprè s 
sa mort , s a premièr e propriét é à  Paris , l'hôte l particulie r situ é a u 33 8 rue Saint-Denis , fu t 
vendue pou r l a somm e d e 9314 3 francs , l e 1 0 mai 1833 , au coupl e Charle s e t Mari e Ros e 
Toussaint (né e Lebigot) . Plu s tard , e n 1863 , cett e maiso n fu t démoli e (Arch . d e Paris , 
DQ 1 8 art . 237 , vol. 11) . L'autre immeuble , situ é a u 18 , rue Toucherat , don t le s document s 
de vent e son t introuvables , doi t avoi r ét é encor e plu s gran d ca r i l rapportai t u n loye r plu s 
considérable. Voi r auss i p . 178 . 

259 L a somm e s'élèv e précisémen t à  un e valeu r estimé e d e 55633,1 5 franc s (Arch . d e 
Paris, DQ 7 3434 , n ° 642) . 
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de million s d e franc s actuels. 260 Certaine s personnes , notammen t l e garço n 
de burea u d u journal e t le s quatre gérant s chargé s d'assure r l a survi e d e se s 
périodiques dan s de s condition s difficiles , avaien t u n intérê t légitim e à  em -
ployer provisoirement a u moins des sommes minimes de l'argent accumul é par 
La Mésangère. Il s devaient régle r les nombreux problèmes financiers  e t struc -
turels qu i n e manquaien t pa s d e s e poser. 261 D'autre s gens , âpre s a u gain , 
étaient l à parce qu e c e riche défun t suscit a leu r curiosité . 

L'évaluation de s biens allai t prendr e quatre mois , tant i l y avait d e choses 
précieuses dan s l e duple x d u n ° 1  d u boulevar d Montmartre. 262 O n avai t 
trouvé plusieur s trousseau x d e clé s d e placards , commode s e t console s rem -
plis de papiers e t d'objet s d e prix. Les pièces les plus précieuses de l'apparte -
ment étaien t l a vaste bibliothèque e t un cabinet d e curiosités appelé "cabine t 
noir" qu i renfermai t u n gran d nombr e d e spécimen s d e collection. 263 L a bi -
bliothèque étai t rich e de millier s d e livres , don t certain s ancien s e t rares . D e 
nombreux ouvrage s étaien t e n plusieur s volume s o u e n double . Dan s l e ca -
binet d e curiosité s o n dénombrai t de s millier s d'objet s d'ar t e t de s bibelot s 
précieux, pa r exempl e de s tableau x peint s à  l'huil e don t 1  500 portrait s o u 
miniatures d'homme s e t d e femme s célèbre s depui s l e XIVe siècle. 264 A u to -
tal, l a valeu r de s objet s d e ce s pièce s d e l'appartemen t fu t estimé e à  2 8 000 
francs environ , une richesse qui s'explique en partie par l'habitude qu'avai t L a 
Mésangère d'acheter o u de collectionner jour aprè s jour c e qui pouvait l'aide r 
dans se s étude s e t so n entreprise . Certain s ouvrage s étaien t san s dout e de s 
spécimens reçu s à  titre gratui t afi n qu'i l en fasse de s comptes rendu s dan s l e 
journal.265 

260 Voi r l a tabl e comparativ e d e l a valeu r d e l'argen t donné e pa r R . d e Livois , p . 318 . 
Comme cett e tabl e s'arrêt e e n 1964 , i l fau t teni r compt e d e l'inflatio n depui s (voi r p . 20) . 

261 L e commi s pay a 66 4 franc s pou r le s frai s d e maladi e d u défunt , 183,4 0 franc s pou r 
les fourniture s d e marchandises , 16 3 franc s a u coiffeu r Françoi s Mari e Lefay , 21 2 franc s 
pour le s frais funéraire s e t 10 0 francs d e gages au x employé s domestique s (don t ceu x d'u n 
portier d'un e maiso n appartenan t à  L a Mésangère) . Le s appointement s de s collaborateur s 
et rédacteur s e t le s frai s d e matériau x e t d e timbr e nécessaire s à  l a publication d u journa l 
et au x série s d e gravure s s'élevaien t à  1  500 franc s (voi r l e procès-verba l d e l a pos e de s 
scellés sur l'appartemen t d e La Mésangère qui fourni t de s indications sur le s mesures prise s 
après s a mor t e t su r le s personnes impliquée s :  Archives d e Paris , D 2 U 1 176) . 

262 p o u r u n e descriptio n d e ce t appartement , voi r pp . 8 2 e t 83 . 
263 Le s cabinet s d e curiosités , installé s dan s beaucou p d'habitation s riche s d u 

XIXe siècles , avaien t un e traditio n remontan t à  l a renaissance . Voi r Hors t Bredekamp , 
La Nostalgie  de  l'antique  :  statues, machines  et  cabinets  de  curiosités,  Pari s 1995 . 

264 Plusieur s gravure s d e l a Galerie  des  femmes célèbres  portent e n légend e "D'aprè s u n 
portrait (su r boi s o u à  l'huile ) (o u d'aprè s un e miniatur e o u de s émaux ) d u Cabine t d e 
l'Editeur". 

265 Parm i le s ouvrages d e l a bibliothèque don t l e compte rend u s e trouve dan s l e journal, 
figurent le s Œuvres  diverses  de  Lacretelle  aîné,  Pari s 1802 , les Œuvres  inédites  de  Grosley, 
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Après avoi r tou t examin é e t classé , l e juge d e pai x appos a un e vingtain e 
de scellé s su r le s porte s e t tiroirs . I l étai t assist é pa r u n commi s greffie r 
qui étai t tellemen t impressionn é pa r cett e expérienc e qu'i l pri t l a décision , 
malheureusement jamais réalisée, de publier ses impressions.266 Dans les jours 
suivants, un e quinzaine d e personnes encor e prenaien t par t à  cet inventair e : 
un exper t charg é d'estime r l a valeu r d e chaqu e objet , de s gen s d e servic e 
engagés à  porte r le s paquets , le s deu x domestique s d u défunt , le s gérant s 
du journal , le s vrai s e t fau x héritiers . Tou s allaien t e t venaient , observant , 
prenant de s notes , organisan t o u perturban t le s opérations . 

Il fallu t plusieur s jour s rie n qu e pou r compte r le s exemplaire s invendu s 
des gravures qu i s'entassaien t dan s le s placards e t vitrine s d e la grande anti -
chambre menant a u bureau du journal. On finit par les mesurer en mètres. Un 
placard contenai t à  lui seul :  "Trois mètres de gravures d e modes  &  voitures, 
le mètre contenan t enviro n 480 0 gravures, soi t u n tota l d'enviro n 1440 0 gra-
vures. Deux mètres quatre-vingt-di x d e gravures de costumes  de  divers pays, 
soit enviro n 1400 0 gravures . U n mètr e d e gravure s d e femmes célèbres,  soit 
environ 480 0 gravures . Quarant e centimètre s d e travestissemens  (sic ) e t d e 
caricatures, soi t 1  600 gravure s . . . " I l y  avai t onz e placard s dan s l a seul e 
entrée du bureau . O n trouva au total 12380 0 épreuves d'estampes d e couleur 
environ, y compris la collection de celles qui n'étaient pas fabriquées dans l'en-
treprise d e l'éditeur . L e seu l nombr e de s illustration s provenan t d u Journal 
des Dames  et  des  Modes  s'élevai t à  5 2 700. Parmi le s autre s gravure s réper -
toriées figurent  "2000 0 épreuve s d e couleu r d u Journal  des  Meubles,  720 0 
des cauchoises,  6  400 des costumes  de  divers pays,  4  800 des femmes célèbres, 
4 000 d u Bon  Genre,  160 0 de s grisettes  et  ouvrières  de  Paris,  1  300 des tra-
vestissements, 1  200 de s haute  et  moyenne  classes,  80 0 de s merveilleux,  10 0 
des costumes  orientaux  e t un e vingtaine de chacune des séries mineures telle s 
que costumes  d'enfans  (sic) , costumes  italiens  e t vues  de  Paris 11 (Fig . C.3) . 
Les officier s ministériel s devaien t égalemen t détermine r l a valeu r d e 1300 0 
dessins e t aquarelle s (Fig . 3.31) , don t plu s de 2 700 créés pour l e Journal  des 
Dames . . . , ains i qu e l a valeu r d e 3  000 cuivre s ayan t serv i à  imprime r ce s 
feuilles artistiques . L'ensembl e de s illustration s fu t estim é à  plu s d e 1200 0 
francs, compt e tenu d'un e évaluatio n d e chaque planche à  quelques centime s 
ou quelque s franc s seulement , selo n le s sujet s représenté s e t le s année s d e 

Paris 1812 , les Œuvres  complètes  de  La Fontaine,  éditée s par Pille t en 1817 , et le s Mémoires 
pour servir  à  l'histoire  des  mœurs  et  usages  des  Français,  pa r Caillot , Pari s 1827 . 

266 I I s'agi t d e Miche l Augusti n Duhamel , plu s tar d avocat , alor s apprent i d u jug e 
Jean Pau l Lera t d e Magnitot , charg é d e l'évaluatio n de s biens . L e 2 0 septembr e 1838 , 
la rédactio n d u journa l averti t l e lecteu r qu'i l pourr a lir e un e séri e d'article s "dan s l e tri -
mestre d'octobr e 183 8 à  janvier 1839 " intitulé e La  Biographie  de  M.  de  la  Mésangère  pa r 
Duhamel. Cett e séri e n' a jamai s ét é publiée , peut-êtr e à  caus e de s difficulté s rencontrée s 
en janvier 1839 , avan t l a disparitio n d u journal . 
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Figure 3.3 1 A  l a mor t d e L a Mésangère , o n a  trouvé , dan s so n cabine t d e travail , plu s 
de 12 3 800 illustrations , don t surtou t le s dessin s e t gravure s no n vendu s de s publication s 
éditées a u burea u d e l'ancien abbé . Ic i deux aquarelles , l'un e pou r l a série Modes  de  Paris. 
Costumes d'enfans  (sic) , l'autre pou r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes,  muni e d u chiffr e 
1807 pou r indique r l'anné e d e parution . 

parution. Le s planches parue s e n 183 0 et 183 1 étaient évaluée s plus che r qu e 
les planches antérieures . Aujourd'hui , un e seule gravure d e mode coûte entr e 
50 et 50 0 francs ! 

Il fallu t ensuit e compte r le s pièce s d'argen t enfouie s dan s le s tiroir s d e 
l'appartement (presqu e 440 0 francs) , évalue r l e pri x de s meuble s e t affaire s 
personnelles (70 0 francs), trie r le s reconnaissances d e dettes pou r le s sommes 
prêtées (a u tota l exactemen t 1 5 437,15 francs) , classe r le s mandat s d e post e 
et le s titre s d e propriét é immobilière . L e loye r annue l de s deu x maison s d e 
La Mésangèr e s'élevai t à  300 0 franc s environ . Le s héritier s auraien t auss i 
le droi t d e s e fair e rembourse r le s 105 0 franc s d u loye r d e l'appartement , 
payé d'avanc e e t no n utilisé . 

Parmi les personnes réclamant leu r droit à  l'héritage, deux vivaient dans le 
pays d'enfance d e L a Mésangère , plu s précisémen t entr e L e Mans e t Angers , 
près de La Flèche, aux confins de s départements d e la Sarthe e t du Maine-et -
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Loire.267 L'une étai t u n cousin au cinquième degré en ligne maternelle, Pierr e 
René Despoulains , habitan t un e propriét é à  Baug é e t mair e d e la  commun e 
de Pontigné , o ù étai t n é l'éditeur . L'autr e étai t un e cousin e a u septièm e 
degré d u côt é paternel , Madelain e Charlott e Joséphin e Bourré , épous e d u 
propriétaire Marie René Leballeur Delisle , demeurant a u Lude.268 Ne pouvant 
venir à  Pari s e n personne , ce s deu x héritier s avaien t autoris é Charles-Jean -
Marie Leballeur , fils  d e l'héritièr e Bourr é e t employ é à  l'administratio n de s 
Postes à  Paris , à  agi r e n leu r nom . 

Les quatre autre s personne s s e présentan t comm e héritier s étaien t mem -
bres d'u n cla n parisien , l a famill e Damours . L'un e habitai t prè s d e che z L a 
Mésangère, l'u n d'eu x exerçai t l e métie r d e graveur , c e qu i expliqu e qu'il s 
connaissaient l e défunt. 269 Leu r demand e étan t contesté e pa r l e cousin e t la 
cousine, un procès s'engagea entr e le s véritables ayant s droi t e t le s Damours. 
Elle provoqu a de s menace s réciproques , de s intimidation s lancée s contr e le s 
gérants d u journal , de s retard s dan s l'inventair e de s bien s d u défunt , en -
fin u n gaspillag e d e temp s e n appel s inutiles. 270 Bientô t la  réclamatio n de s 
prétendus héritier s parisien s s'avéra fallacieuse . Il s étaient accusé s de n'avoi r 
"produit aucun e pièc e établissan t leu r prétendu e qualité" , document s pro -
mis d'un e séanc e à  l'autre , d e n'avoi r cess é d'"entrave r pa r de s difficulté s 
de tout e espèce , pa r de s tracasserie s san s objet s l e juge d e paix " e t d'avoi r 
dérangé toute s le s parties engagée s à  inventorie r le s biens d u défunt . O n le s 
condamna au x dépens , tou t e n s'indignan t d e leu r impudence . Un e foi s d e 

267 Voi r l e pla n d e cett e région , p . 332 . L e journal eu t gran d nombr e d'abonné s dan s le s 
petits bourg s d e cett e région , notammen t à  Marolles , à  Mamers , à  L a Fe r té-Bernard, à 
Montdoubleau, à  Baugé , à  Anger s e t a u Man s (voi r Fig . 3. 8 e t 3.9) . 

268 L e 2 2 mar s 1831 , l'époux d e l'héritièr e présent a le s document s attestan t l a parent é 
avec le défunt, document s établi s pa r M . Frémont , notair e a u Lud e e t pa r M . Brin , juge a u 
Tribunal d e La Flèch e (voi r l e manuscrit d e l'inventaire aprè s décè s conservé au x Archive s 
départementales d e Maine-et-Loire) . 

269 I I s'agi t d e Charlott e Badoulleau , veuv e Damours , habitan t faubour g Poissonnière , 
d'Augustin e t d'Hyppolite Damour s (l e dernier étai t graveur) , et de Marie Louise Damours , 
veuve Beli n Deballu . Voi r le s note s d u procès-verba l conservée s a u Gran d Minutie r de s 
Archives Nationales , cot e III, 1465. 

270 L'avoca t de s Damours, u n certain Lemonnier , s'e n pren d à  la généalogie présentée pa r 
les véritable s héritiers , faisan t remarque r qu e le s document s attesten t diver s prénom s e t 
que "cett e différenc e d e prénom s ren d leur s droit s prétendu s a u moin s for t incertain s s'il s 
ne sont complètemen t nuls " (l'éditeu r s'appelai t Pierr e Josep h Antoin e o u Pierr e Antoine , 
son frère cade t Pierr e Joseph seulement) . Il y eut auss i différentes façon s d'épeler l e nom qu i 
prêtait à  des faute s d'orthograph e :  Delalain not e dan s L'imprimerie  . . . :  La Mésangère, 
Lamésangère, Lamésengère.  L a Biographie  indiscrète  . . . d e 182 6 appell e l'éditeu r M.  de 
la Messangère.  L e Dictionnaire  des  25000  adresses  d e 182 7 le désigne mêm e comm e mad. 
La Mésangère.  A u cour s d u procès , le s héritier s soupçonnen t auss i le s gérant s provisoire s 
du journa l d e vouloi r s'enrichir , puisqu e ceux-c i s'étaien t fai t verse r un e somm e d e 150 0 
francs e n billets , lettre s d e chang e e t mandat s postau x pou r régle r le s dépenses urgentes . 
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plus, des richesses accumulées avec probité pendant d e longues années avaient 
excité l a cupidité d e gen s malhonnêtes . 

Pendant l a duré e d u procè s s e déroulai t l a vent e de s bien s d e L a Mé -
sangère. Ell e allai t s'étendr e su r plusieur s moi s e t fu t ains i réparti e :  un e 
journée a u débu t d u moi s d e juille t 1831 , l e 4 , pou r céde r l e Journal  des 
Dames e t l a séri e Meubles  et  Objets  de  Goût;  un e semain e à  l a mi-juille t 
pour débite r le s objets d'art ; vingt-troi s jours en novembre e t décembr e pou r 
vendre le s ouvrage s d e l a bibliothèqu e e t l e gro s lo t de s exemplaire s inven -
dus d e gravure s e t dessins . Quan t au x objet s d'art , il s étaient e n matériau x 
précieux :  "e n ivoir e sculpté , émai l d e Limoges , laqu e d e Chine , écaille , bur -
gau, bronze , fe r damasquin é . . . ,  agathe, jaspe, lapis , bois pétrifié, boi s odo-
rant, cornalin e ou succin". I l y avait de s coffrets garni s en argent vermeil , des 
plaques, vases , horloges , verrous , bustes , coupoirs , tabatières , boîtes , verres , 
coupes, bonnet s tissé s e n or , tableau x encadrés , peinture s sou s verre e t por -
traits en miniature, don t plusieur s remontant à  la Renaissance. U n catalogu e 
fut rédig é pour faire connaître ces objets, énumérant 36 4 titres, un autre pou r 
annoncer le s manuscrits , livre s e t périodique s d e L a Mésangère. 271 

Les amateurs des ouvrages de la bibliothèque se pressaient pou r examine r 
surtout le s manuscrit s su r vélin , ornementé s d e lettre s e n o r e t e n couleur . 
Le lo t l e plu s che r fu t u n Mistère  de  la  Passion,  Jésuscrist  joué  à  Anger 
(sic), édition gothiqu e d'un e grand e raret é vendu e 30 1 francs (n ° 72 3 du Ca-
talogue . .. ) . Un autre lo t très précieux de cinq volumes fut vend u 28 3 francs , 
intitulé Catalogue  raisonné des  livres de la bibliothèque de Vabbé Goujet, tran-
scrit fidellement sur  son  manuscrit  par  son  neveu.  O n offri t auss i à  u n pri x 
élevé de s ouvrage s ornementé s d e trè s belle s figures  don t u n gran d nombr e 
d1 Heures Gothiques  comme l e Miroir  des  vanités  et  pompes du  monde  (n ° 50 
du Catalogue  . . . )  ains i qu e de s histoire s d u costum e richemen t illustrées. 272 

271 Ce s catalogues , qu e nou s avon s consult é à  l a BN , permetten t auss i d e connaîtr e le s 
prix obtenu s e t le s acquéreur s d e certain s objet s d e vent e :  Catalogue  du  Cabinet  de  feu 
M. la  Mésangère,  Pari s 183 1 (5 5 p. ) e t Catalogue  des  livres  de  la  bibliothèque  de  feu M. 
de la  Mésangère,  Pari s 183 1 (20 0 p.) . La vent e de s objets d'ar t eu t lie u du 1 8 au 2 3 juillet 
1831, cell e de s livre s d u 1 4 novembre a u 7  décembre 1831 . 

272 Parm i le s histoire s d u costume , u n de s titre s le s plu s cher s étai t u n lo t d e gravure s 
intitulé Costumes  des  seizième  et  dix-septième  siècles,  pa r Bonnard , e n 4  vol. , vendus 22 9 
francs. D'autre s titre s précieu x étaien t u n Recueil  de  tous  les  costumes  des  ordres  religieux 
et militaires,  pa r Bar , Pari s 1778 , 6  vol . (16 1 francs) ; The  Costume  of  Great  Britain,  pa r 
W. Pyne , présentan t 6 0 planches e n couleur s (10 5 francs; n ° 47 5 du Catalogue);  Costumes 
de l'Empire  de  Russie,  ayan t 7 3 planche s e n couleur s (9 1 francs ; n ° 477) ; Costumes  de 
la Chine,  illustré s d e 6 0 planche s e n couleur s (7 8 francs ; n ° 480) ; Tableau  historique  des 
costumes, des  mœurs  et  des  usages  des  principaux  peuples  de  l'antiquité  et  du  moyen 
âge, pa r R . d e Spallart , e n 1 4 vol. , Met z 180 4 e t 181 0 (7 6 francs) ; enfin , u n Recueil  des 
habillements de  différentes  nations,  anciens  et  modernes,  d'aprè s Holbein , Van-Dyc k e t 
Hollar, Londre s 1757 , 2  vol., contenan t 24 0 planches coloriée s (57,5 0 francs) . 
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La bibliothèque contenai t auss i un e grande collectio n d e journaux :  non seu -
lement ceu x su r l a mod e comm e l e Cabinet  des  Modes  e t se s successeurs , 
années 178 5 à  179 3 en 9  volumes, ains i qu e le s journaux féminin s allemand s 
et anglai s comm e l e Journal  des  Luxus  und  der  Moden,  année s 179 8 à 1813, 
et l e Repository  of  Arts,  année s 180 9 à  1815 , mai s auss i quantit é d'autre s 
périodiques tel s qu e l e Mercure  de  France  de s année s 171 7 à  179 2 e t 180 9 
à 1819 , les 46 volumes du Journal  des  Arts de s années 179 9 à 1815 , les 17 vo-
lumes des Archives Littéraires  de  VEurope de 1804 , les 16 volumes du Journal 
des Gourmands  d e 1806 , e t le s 1 1 volumes de s Actes  des  Apôtres  d u temp s 
de la  Révolutio n d e 1789 . 

Les 2 091 titres offerts a u cours de l'adjudication d e la bibliothèque étaien t 
catalogués sur 20 0 pages sous les rubriques d e Théologie,  Jurisprudence, His-
toire, Belles-Lettres,  Sciences  et  Arts.  Plusieur s livre s de la section Théologie 
(probablement acheté s lorsqu e L a Mésangèr e étai t prêtre ) contenaien t de s 
additions manuscrite s d e s a plume. 273 L a sectio n Histoire  étai t trè s étoffée , 
contenant 70 0 titres . Cell e d e Sciences  et  Arts,  plu s volumineus e encore , 
était classé e e n plusieur s catégorie s :  Philosophie  (don t plusieur s livre s su r 
l'éthique), Commerce,  Politique,  Economie,  Métaphysique,  Magie,  Physique, 
Histoire Naturelle,  Agriculture,  Botanique,  Histoire  des  animaux,  Médecine, 
Chimie, Mathématiques,  Arts  libéraux,  Beaux-Arts, Gravures  (surtout présen -
tant de s costumes) , Architecture,  Militaire,  Gymnastique,  Industrie,  Belles-
Lettres, Mythologie,  Philologie,  Epistolaires  . . . Quantit é d e titre s compre -
naient de s dizaine s d e volumes . Ains i avait-o n class é sou s Recueil  de  Lettres 
- 9 3 volumes ; sou s Recueil  de  dictionnaires  -  7 7 volumes ; sou s Recueil  sur 
les Femmes -  68 volumes; sous Recueil  de  voyages - 63 volumes; sous Recueil 
de fables de  différens  auteurs  -  5 9 volumes . Plusieur s centaine s d'ouvrages , 
jugés san s grand e valeur , étaien t réuni s sou s form e d e lot s intitulé s "anec -
dotes", "mémoires" , "atlas" , "biographies" , "esprit" , "catalogues" , "anas" . 
Les ana s seul s comprenaien t 3 7 volumes . Le s commissaire s assurèren t auss i 
deux vacation s à  par t pou r le s livres désassorti s e t bo n marché . 

Mais avan t le s vente s de s objet s précieu x e t de s livre s eu t lie u cell e qu i 
réglait l a succession d u Journal  des  Dames et  des  Modes et d e la série sur le s 
meubles e t objet s d e goû t appelé e Journal  des  Meubles. ,274 Cett e premièr e 

273 L a Mésangèr e n e perdi t jamai s l'intérê t qu'i l avai t pou r l a théologie . A  s a mort , s a 
bibliothèque comprenai t nombr e d e volume s d e théologi e don t ceu x d'un e grand e valeu r : 
l'Histoire des  ordres  religieux  (d e A . Schoonebeck , Amsterda m 1695) , VHistoire du  clergé 
(4 vol., Amsterdam 1716) , et u n Recueil  des  costumes  religieux  (d e P. Bonnein, Nurember g 
1724). Il avai t mêm e copi é à  la main quatr e cahier s d'un livr e écri t pa r u n religieux , l'abb é 
Rangeard, intitul é Mémoires  historiques  pour  servir  à  l'histoire  d'Anjou  (voi r p . 171) . 

274 Su r l e Journal  des  Meubles,  voi r pp . 69 , 17 2 e t 35 6 à  358 . I l manqu e u n ouvrag e d e 
recherche su r cett e séri e s i important e édité e pa r L a Mésangère . I l es t surtou t difficil e d e 
dater précisémen t le s planche s dan s le s première s e t dernière s année s d e parution . 
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vente, prévu e pou r l e 4  juille t 183 1 à  treiz e heure s précises , fu t annoncé e 
publiquement pa r un e grand e affich e (Fig . 3.32) , pui s pa r l e magazine d'an -
nonces judiciaires e t légale s Les  Affiches  Parisiennes,  cahie r d u 1 7 juin 1831. 
L'estimation pou r l a liquidation fu t maigr e :  703 francs 5 0 centimes a u total , 
dont 47 5 franc s pou r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes.  L a vent e allai t 
donner droi t à  l a publicatio n de s deu x périodique s e t allai t inclure , pou r l e 
Journal des  Dames,  l'acha t d e 22 4 cuivres , d e 1 0 700 gravure s e t d e 2  400 
cahiers d u magazine , ains i qu e pou r l e Journal  des  Meubles,  l'acha t d e 10 0 
cuivres e t d e 5  800 épreuve s d e couleur . Cett e somm e estimé e fu t dérisoir e 
pour de s titre s publié s pendan t trent e an s environ , qu i avaien t procur é un e 
telle fortun e à  L a Mésangère , dérisoir e surtou t pa r rappor t au x livre s e t ob -
jets d'ar t cédé s pa r l a suit e lor s de s deu x autre s vente s au x enchères . Un e 
seule collection de s cahier s d u Journal  des  Dames  comprenan t le s années d e 
1797 à 182 9 et relié s en 36 volumes, allai t y  trouver u n acheteu r à  13 7 francs . 

Treize an s avan t l a mor t d e l'éditeur , l e 2 5 mai 1818 , un rédacteu r ano -
nyme d u journal , peut-êtr e L a Mésangèr e lui-même , avai t philosoph é su r l e 
décès d e ceu x qu i possèden t de s bien s :  "un e vent e aprè s décè s . . . -  rien , 
à mo n avis , n'es t plu s triste . A  peine , le s tentures noire s sont-elle s enlevées , 
que vite on ouvre les portes à  deux battants. L'un marchand e le lit du défunt , 
l'autre s a garde-robe , personn e n e veu t d e son portrait. " C'es t vra i :  le por -
trait d e l'homm e qu i a  collectionn é e t fai t dessine r tan t d'homme s e t d e 
femmes célèbre s rest e introuvable. 275 Selo n La  Mode  du 2 0 février 1830 , un e 
caricature d e Charle t portan t l a légend e "Caporal , v'ne z reconnaître " es t 
censée représente r l'ancie n prêtre . Mai s on n'y voi t qu'u n homm e v u d e dos, 
sans trait s particuliers. 276 Pe u importe . L'œuvr e qu e L a Mésangèr e a  laissé e 
en di t plu s su r s a vi e e t se s aspirations qu e mill e esquisses d e s a personne . 

275 A u Cabine t de s Estampe s d e l a B N (cot e N e 6 3 et N  2 , 961) es t conserv é l e portrai t 
gravé d'un e marquise  de  La  Mésangère,  originair e d e Rouen , fill e d e Mm e d e l a Sablière , 
amie d e L a Fontain e ( à laquell e i l dédi a l a fabl e Daphnis  et  Alaimandre)  e t modèl e d'u n 
personnage ficti f mi s e n scèn e pa r Fontenell e dan s La  Pluralité  des  mondes.  I l nou s a  ét é 
impossible d e savoi r s i cett e dam e es t un e ancêtr e d e L a Mésangère . 

276 I I s'agi t d'un e caricatur e présentan t u n solda t fac e à  u n our s (B N Est . D C 102 , fol . 
t. V, inv. 265 , pièc e 17) . R . Gaudriaul t estim e qu e cett e caricatur e n' a rie n à  voi r ave c 
La Mésangèr e (La  Gravure  de  mode  ...,  p . 147) . Tou t d e même , ell e pourrai t présente r 
deux personnage s important s pou r l e journalisme :  l'éditeur d'u n journa l e n négociatio n 
avec u n employ é d'imprimerie . Ca r selo n Balza c (Illusions  Perdues,  p . 124) , le s pressier s 
de l'imprimeri e étaien t surnommé s "ours" , d e pa r leu r "mouvemen t d e va-et-vient , qu i 
ressemble asse z à  celu i d'u n our s e n cage , pa r leque l il s s e porten t d e l'encrie r à  l a press e 
et d e l a press e à  l'encrier" . Concernan t l e caporal , Balza c compar e l e mond e d e l a press e 
à un e armé e militair e :  "dan s l'armé e d e l a presse , chacu n a  besoi n d'amis , comm e le s 
généraux on t besoi n d e soldats ! Lousteau (u n de s journalistes d'Illusions  Perdues)  voulai t 
passer caporal , l'autr e voulai t êtr e soldat " (p . 349) . L a Mésangèr e serai t alor s l e capora l 
de l a caricature , l'our s u n pressie r qu i lu i demand e s i le s copie s de s feuille s fraîchemen t 
imprimées son t bonnes . 
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DE PA R LE ROI, LA LOI ET JUSTICE. 

VlÏNTË 
ET 

ADJUDICATION DÉFINITIVE , 
EN UN  SEUL LOT. 

SUR UNE SEULE PUBLICATION JUDICIAIRE, 
Par le Ministère de M* CHANDRU ,  Notair e royal, commi s à  cet eflFe t par justice, e t en so n Etude, situé e à  Paris , rue 

J.-J. Rousseau, n ° 18, 

i° D U JOURNAL DES  DAMES ET  DES  MODES. 

2 D U JOURNAL  DES  MEUBLES  ET  VOITURES 
NOUVEAUX. 

La publication du cahier des charges, qui sera suivie immédiatement 
de l'adjudication définitive,  aura lieu le lundi 4 juillet i83i , une 
heure de  relevée. 

On fait Miroir a tous qu'il appartiendr a qu'e n Tcrt a d'un e ordon- D e cette propriété dépend et seront vendus avec elle a . 5 tJoo épreuve* environ coloriée», desdile* planches publiera dans 
naac* de refera rendue par M. h) président du tribunal dt )• Sein*, 1 * a«4 planches en cuivre avant terri eux gravures joinUi eux n u - le s annéet 181 6 «I Suivantes jusqnes et comprit te 5o avril I83I . 
le 9  avri l dernier, dûmen t enregistre le n i s t |our , « r l e procès - mérn * publiés dans Ici années i8ag, 18J0 et i83i, («jeue» et compris Fon t étalement partie de la Tente le» planches e t let épreuve s oui 
verbal d e levée des Scellés annotés après I* décès de M. Kern-Josep h l e So avril damier. Elles commencent «un* 1660 jusque! «t comprit le peuven t avoir été laites et publiées depuis le 3o avril dernier. 
Letooo delà Mésangère. n'afMé.EHe t perten t !8 centimètre» (6 pou«s ^a) sur 11 centimètres Estimation. Et à la requête de M. Marie-René Leballeur Dettsle , propriétaire, ( 4 pouces 1/9). 
et de dame Anne-Madeleira-Charlaatelkrarrée son épouse, éemeurant a » 10,700 épreuves environ coloriées, des gravures dont les phutebet 1# j ^ a j < p| lnc|,»$ e n enivre, les 700 épreuves et les a.too e»em-
au Lud e (Sarthe), autorisés i l a vente eWs'agH par l'ordonnança de son t ci-dettut énoncées. pUl, ^ j, **** appartenant au / « « • •/ daDamt,  e t deaMMwoot été 
référé ws-éuoncée. 3 * Et >,4»o exeaanlaires environ du tente du même Journal. , )timi, „, , j , commissaire-priseer qui a procédé i l'inventaire, assisté 

U sera, le lundi é juillet I83I , un e henre de relevée, en l'étude et Fon t également partie de U vente tes planches , les épreuves et tes d e M. Paillet, appréciateur, à la tomme de .  .  . .  475f .se . 
par le ministère deM. Cbandru, notaire commis , ce t effe t par for- numéro s de texte qui resteront après la distribution eus aboonés.fait s , . Le , COTt p|,nehes en cuivre et lescinq mille buit 
donnante de reXtVédugaïHIdernler.astittédeM.PaBW.apfrécitUur, depui s le Jo avril dernier, et aviseront confectionné» jusqu'à l'époque cent s épreuves des meubles et roititres ont été «stimée* 
procédé è ta lecture et publication du cahier de charges et immédiate- d e rentrée en jouissance de l'adjudicataire. comm e ci-dettut, i « 8 5 o 
ment è  la réception des enchère» , et , t'il v  a  lien, a l'adjudication 
définitive en un seul lot! ART . 1. Tota l «le l'estimation ^  5 o 

De la propriété du •WWefeiminet <**<««*«» , e t d o In pro- _ . .  ,  ,  ,  _  ,  ,  _ , .  ~  -

pri«téd.^w«v,*r»«*»..r,r^««.m»,«««,.td.to„ti.»^ Propriét é d u Journal  des  Voitures  F»iiP.ri.,c. 7|-i».«3.. ff^f 
.é.w.ndép.ntut.i.teutci-^ré.dé^é. et  des Meubles nouveaux.  * ^ . P . r i , . . , i . , » i u ^ 

D É S I G N A T I O N to-fcJ^4^*~^+^-&**%œfa  , . r 

UE*5\.K*\MLll.\J\.\ ç ^ propriété , comme l'article f, consist e dans le droit de publier, /  S  *  S » " V ' X > - ^ ® ^ » DES OBJET S A  VENDRE . comm e le faisait M . d e l a Mésangère, e t comme il a  ét é continu é • ' « / « » ' , po*r  prnulrt *o*m,U~»c* &. eJnrjejy^ j 
ARTICLE PREMIER depuisso n décèt , une gravure contenant la» voiture» elmeublet non- i * A  M'CUASDRV %nclitir*,n, Jtan-Jnc^u.e^uuu.n'  18 , 
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Ce Journal . . . doi t êtr e pou r u n élégan t c e que l a grammair e 
et l e dictionnaire d e l'académi e son t pou r u n écrivain . 
Passage d'u n articl e publi é l e 1 5 jui l let 1812 . 

Chapitre 4 

Le déclin e t l a successio n 
du périodiqu e aprè s 183 1 

4.1 Cris e et relanc e 
Le journa l fu t priv é d e so n éditeu r charismatiqu e Pierr e d e L a Mésangèr e 
à u n momen t o ù d'autre s problème s l'accablaient . L a révolutio n d e juille t 
1830 avait bouleversé Paris . L'ancienne nobless e quittait l a capitale et l e nou-
veau ro i manifestai t s a volonté de vivre "bourgeoisement " pa r un e réductio n 
du lux e dan s s a vi e privé e e t à  l a cour . Cec i eu t u n effe t négati f su r l a 
consommation d'objet s d e mode , e t pa r suite , de s journaux propagean t le s 
futilités d e l a vie . Pa r dessu s l e marché , u n afflu x d e nouveau x concurrent s 
détourna presque toute la clientèle traditionnelle. Enfin, une épidémie ravagea 
l'Europe et l'élégance cessa d'être la préoccupation principale du beau monde. 

Examinons d e prè s tou s ce s facteurs . D'abor d l a révolutio n vestimen -
taire qu i s'opér a à  l a cour . Décid é à  pratiquer "l'embourgeoisement" , Louis -
Philippe paraissai t souven t e n publi c vêt u e n tout e modestie , san s fair e d e 
son arrivé e l'occasio n d'un e cérémoni e d'appara t e t mêm e san s êtr e aperç u 
du tout . L a rein e aussi , e n évitan t gaspillag e e t tapage , donnai t l'exempl e 
de mœur s simple s e t menai t raremen t gran d train . L a conséquenc e fu t e n 
France un e moindr e demand e pou r le s chose s d e l a mod e e n général . L a 
rédaction d u journa l n'approuv a pa s cett e attitude . Ell e s'interroge a dè s l e 
30 septembr e 183 0 :  "San s l e lux e . . . commen t l a richess e e t l'abondanc e 
circuleraient-elles dan s toute s le s classe s d e l a société ? Qu e deviendrai t l e 
commerce?" Fair e de s économie s oui , mai s san s détruir e l a prospérit é e t l a 
beauté e t san s cause r l'immobilism e d e l a mode. E t ell e se plaignait souven t 
qu'il n' y eû t plu s d e toilette s remarquables , qu e tou t étai t deven u trist e e t 
ennuyeux, qu'un styl e uniforme, médiocr e et mesqui n menaçai t d e s'imposer . 
Le 1 0 mars 183 2 s'ouvrit u n déba t su r l a question d e savoi r s i raison e t lux e 
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étaient compatibles , s i le s vêtements raisonnable s n'étaien t pa s laid s à  fair e 
peur, s i l'utilit é n'étouffai t pa s l a mode . "L e juste-milieu a  autan t d e pein e 
à prendr e faveu r e n mode s qu'e n politique" , affïrma-t-ell e l e 2 5 septembr e 
1831 dans l'espoi r qu e le s responsable s entendraien t raiso n e t s e doteraien t 
de vêtement s plu s chic s e t plu s coûteux . Ce t espoi r fu t généralemen t déçu . 
Il n e rest a qu' à décrir e le s effet s d e l a parcimonie , ennemi e d u luxe , pa r 
exemple le 25 novembre 183 1 quand l e journal remarqu e qu ' "o n ne joue qu e 
deux franc s à  l'écarté" . Ayan t prôn é l a nouvell e attitud e qu i voulai t "d e l a 
recherche dan s l e nécessaire, de l'élégance dan s l'utilité" , i l critiqua ceu x qu i 
ne respectaient pa s cette maxime , par exempl e le 10 juillet 183 2 :  "la toilett e 
actuelle d'une élégante , aux robes et manche s démesurément amples , habille-
rait, san s peine , deux ou trois femmes" . Journaliste s e t lecteur s étaien t don c 
devenus plu s méfiant s à  l'égar d d e l a mode . L a vi e des publications traitan t 
de choses frivole s étai t devenu e difficil e :  on soulignai t raremen t l e besoin d e 
distinction e t d e goût . 

L'autre facteu r importan t contribuan t a u décli n d u journal , fu t l'intensi -
fication d e l a concurrence . Nou s avon s v u à  l a pag e 16 6 qu'en 182 9 e t 183 0 
les publicistes avaient inondé le marché d'une dizain e de nouveaux magazine s 
de mode , don t troi s qu i allaien t avoi r un e trè s longu e carrièr e e t plusieur s 
qui coûtaien t beaucou p moin s che r qu e l e Journal  des  Dames  et  des  Modes, 
entre 6  e t 1 8 francs a u lie u d e 36. l L'ancie n riva l d e L a Mésangère , Emil e 
de Girardin , finit  pa r fonde r La  Vogue  cinq jours seulemen t aprè s l a mort d e 
celui-ci, contrefaisan t presqu e toute s le s gravure s e t copian t mainte s ligne s 
du journa l d e l'ancien abbé . C e même Girardi n avai t cré é en 182 9 La  Mode, 
dont l e tirage avai t rav i a u Journal  des  Dames  . . . l a premièr e plac e parm i 
les périodiques d e mode , conservé e s i longtemps. 2 

Les futur s magnat s d e l a press e semblaien t comprendr e qu e le s jour -
naux féminins , négligé s jusqu'alor s pa r le s homme s d'affaires , pouvaien t 
être un e sourc e d e profi t no n négligeabl e s i l'o n disposai t d'administrateur s 
compétents, d e plume s illustre s e t d e technicien s capable s d e teni r compt e 
des innovations . Il s réalisèren t plusieur s changement s :  un financement  pa r 
les annonces , un e séparatio n de s fonctions d'éditeu r e t d e rédacteu r e n chef , 
un autr e forma t e t un e autr e présentatio n typographiqu e de s pages . Ainsi , 
peu à  peu , le s journaux s'éloignaien t d e l'héritag e d u XVIIIe siècle . Parm i 
les invention s technique s contribuan t à  ce t éloignemen t figuraient  l a press e 
à vapeur , le s rouleau x e n gélatine , le s encre s plu s résistantes , le s machine s 

1 L e pri x d e l'abonnemen t a u Narcisse  (1830-48 ) e t à  La  Revue  des  Modes  de  Paris 
(1833-34) s'élevai t à  si x franc s pa r an . L e succès d e certain s concurrent s s e manifest e pa r 
leur longévit é :  La Mode  a  survécu jusqu'en 1855 , Le Follet  jusqu'en 188 2 et l e Journal  des 
Tailleurs jusqu'e n 1896 . 

2 Plu s tard , e n 1836 , Girardin allai t fonder , entr e autres , La  Presse,  périodiqu e à  tirag e 
et publicit é énorme s (voi r auss i p . 231) . 
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à papier continu , la composition typographique pa r assemblag e mécanique e t 
la lithographie. 3 C e fu t e n somm e un e révolutio n dan s l a press e périodique , 
le début d'un e èr e nouvell e d u journalisme . 

L'épidémie d e choléra fu t u n autr e obstacle à  la relance de l'illustré aprè s 
la mor t d e L a Mésangère . Quatr e grande s vague s d e c e fléau  inconn u jus -
qu'alors e n Europ e on t déferl é su r le s pay s européen s a u XIXe siècl e :  e n 
1829-37, e n 1846-54 , e n 1864-6 7 e t e n 1883-96 . Venu e d e l'Inde , l a mala -
die es t passé e pa r le s monde s arabe , slav e e t germaniqu e avan t d'atteindr e 
Paris, touch é d e plei n foue t e n 1832 . L'illustr é a  d'abor d méconn u e t sous -
estimé l a gravit é d e l a "cholérine" , minimisan t se s symptôme s e t ironisan t 
le 2 0 jui n 183 1 :  "C'es t un e maladi e à  l a mod e comm e furen t autrefoi s la 
grippe et l a cocottë\  Mai s bientô t l a plaisanteri e tourn a court , faisan t plac e 
aux récit s d'angoiss e e t au x conseil s su r le s précautions à  prendre . L a caus e 
du cholér a étan t inconnue , tou t l e mond e s e livrai t à  de s spéculation s :  les 
monarchistes l a considéraien t comm e un e conséquenc e d e l a révolutio n d e 
1830; l'oppositio n libéral e pensai t qu e l e cholér a venai t d e l'excè s d'alcoo l 
et d e l a débauche ; l e men u peupl e y  voyai t un e tentativ e de s riche s pou r 
décimer l e nombr e de s pauvres ; le s médecin s e n attribuaien t l a responsabi -
lité aux moyens de transport e t a u commerce international qu i rapprochaien t 
les peuples e t augmentaien t le s risques d e contagion . 

Le journal proposai t toute s sorte s de remèdes, certains inefficace s comm e 
la suppressio n de s repa s copieu x e t de s boisson s alcoolisées , l a vaporisatio n 
d'odeurs fortes , l e fait d e fumer d e petits cigares , l'application d e pommade s 
et d'onguents , l'abstinenc e e n amou r e t l'ingestio n d e plante s médicinale s 
mexicaines.4 D'autre s recommandation s inspirée s d'un e démarch e sanitair e 
provenaient d e l'idée qu e l e bacille se propageait pa r l'ea u infectée , l'alimen -
tation malpropr e e t l e contac t ave c u n suje t cholérique . Elle s conseillaien t 
l'utilisation d e ling e stérilis é a u chlor e e t a u vinaigre , l'emplo i d e masque s 

3 L a press e e n boi s à  main , qu i nécessitai t neu f opération s manuelle s pou r produir e u n 
journal, cédai t pe u à  pe u l a plac e à  l a press e e n méta l inventé e pa r Koenig , qu i réduisai t 
le travail à  troi s opérations . L a nouvelle machine , dotée de plusieurs cylindre s e t alimenté e 
par l a vapeur, permettai t d e produire plu s vite e t à  plus grand tirage . Pour cett e inventio n 
et d'autre s amélioration s dan s l'ar t typographique , voi r P . Dupont , Histoire  de  l'imprime-
rie, Pari s 1854 , pp . 316/317 . Carpentier-Méricourt , imprimeu r d u Journal  des  Dames  . . . 
à cett e époque , s e plain t dan s un e demand e d e breve t d e lithograph e e n 1829 , qu e "l a 
lithographie, d'abor d appliqué e à  reproduir e le s dessins , le s gravures , a  maintenan t en -
vahi un e parti e d e l'imprimeri e e n lettres " e t qu e cel a provoqu e u n gran d dommag e au x 
imprimeurs e n lettre s qu i n'on t pa s l e breve t d e lithograph e (Arch . Nat . F 1 8 1743) . 

4 Abstentio n d e boisson s alcoolisées , y  compri s l e vi n :  31 mar s 1831 ; interdiction d e 
repas copieu x :  3 1 décembr e 1831 ; consommation d e petit s cigare s parc e qu e "l a fumé e 
du taba c . . . paraî t . . . neutralise r l a plupar t de s miasme s animaux " :  30 novembr e 1831 ; 
renoncement "au x jouissance s d e l'amour " :  3 0 avri l 1832 ; phytothérapi e mexicain e :  2 0 
novembre 1832 . 
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pour empêcher l'inhalatio n de s "animalcule s qui remplissent l'air " et un souci 
d'hygiène minutieuse . Généralemen t le s conseils médicau x n e rentren t pa s 
dans les attributions d'u n journa l de mode. On s'y soucie plutô t d'u n public 
sain, libr e e t préoccup é d e problèmes qu i ne dépassent pa s en gravit é les 
sempiternelles interrogation s su r "quo i mettre " o u "commen t impressione r 
les autres". Toutefois , l'épidémi e battai t so n plein et le Journal des  Dames et 
des Modes  ne pouvait qu'apporte r so n soutien au x victimes de cette terribl e 
maladie. 

En fac e d e ces nombreuses cause s d e déclin, i l fallai t don c fair e preuv e 
de témérit é e n tant qu'éditeu r pou r s'intéresse r à  l'illustr é e n juillet 1831 , 
au momen t o ù le journal fu t mi s aux enchères. U n homme courageu x fu t 
trouvé e n la personne d'u n ancien déput é royaliste , l e baron Xavie r Alfre d 
Dufougerais, avoca t d e formation e t homm e d e lettres à  ses heures. I l étai t 
âgé d e 26 ans seulement e t ne disposait mêm e pa s d'une asse z grand e for -
tune pou r s e permettre un e telle dépense , ca r six semaines auparavant , l e 
19 mai 1831, il venait d'achete r dan s l e même secteu r La  Mode de Girardin 
dont i l avait ét é l'un des principaux rédacteurs. 5 Toutefoi s i l emprunta 846 9 
francs à  un certain Alber t Bertie r de Sauvigny et paya au total la somme de 
12 703,50 francs pou r le droit de pouvoir continue r le Journal des  Dames . . . 6 

Il eu t même l'audac e d e s'offrir, u n mois plu s tard , ce t autre magazin e de 
Girardin, La  Vogue,  "journal de s hommes et des femmes à  la mode", premie r 
périodique à  porter c e titre. 

Pourquoi cett e témérité ? Ayan t perd u so n sièg e d e déput é a u cour s 
des tourmente s politiques , l'énergiqu e baron , n e pouvant s e résigner à  ses 
médiocres succès d'auteur, décid a d'avoir se s propres journaux pour répandr e 
ses idées , faire apprécie r se s poésies et disposer d'un champ d'actio n lu i per-
mettant d e réaliser un rêve nourri depui s longtemps. A en croire La Mode du 

5 Dufougerai s partageai t l a propriét é d e La Mode  ave c se s collègues D e Bermond e t 
Théodore Muret . Il s dépensèrent 1500 0 franc s pou r c e périodique (E . de Grenville, His-
toire du  journal «  La  Mode  » , Pari s 1861 , p . 149 , et Arch . Nat . F1 8 383, 32, fol. 145). 
Un de s collaborateurs le s plus actif s d e La  Mode  e n 183 0 était Honor é d e Balzac . I l a 
rédigé seiz e article s pou r ce t illustr é avan t d e se retire r a u profi t d'autre s périodique s 
(voir Annemari e Kleinert , DA S JOURNA L «  L A M O DE »  UN D BALZACS AUFSÀTZ E ÛBE R 
MODEERSCHEINUNGEN (1830) , dan s Die  frûhen Modejoumale  ...,  pp . 182-204). 

6 L e pri x englobai t l e montan t pou r l'acquisitio n d e l a propriét é d u Journal  des 
Dames . . . e t d u Journal  des  Meubles  vendu s l e 4  juillet , pui s pou r diver s objet s mo-
biliers et nombre de planches en cuivres, gravure s imprimée s et textes diver s trouvés dan s 
l'appartement d e La Mésangère qu'i l devai t achete r e n même temps . I l avai t auss i l'obli -
gation d e payer de s honoraires d e 1400 francs versé s a u notaire , pui s 600 0 franc s pou r 
liquider l'appartemen t d u défunt e t régle r le s frais d e justice (voi r le s documents déposé s 
chez l'avoca t Chandr u e t les diverses lettres écrite s entre le 24 juin 183 1 et le 20 mars 183 2 
déposés au x Arch. Nat. , Grand Minutie r cot e III 1465; Dufougerai s fu t alor s représent é 
par so n avou é Eli e Pasturin) . Le s livres de la bibliothèque de La Mésangère et les précieu x 
objets d e son cabinet d e curiosités furen t vendu s à  d'autres acheteur s (voi r p . 190) . 
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29 mai 1831 , il avait u n faibl e pou r c e genre de publication "ros e et parfumé , 
élégant e t d e bo n ton " qu i l e fascinai t depui s longtemps , surtou t à  caus e 
des petit s conte s e t de s jolie s gravures , de s "mode s d u matin " e t d u "soi n 
minutieux à  s'enquéri r d e tous le s perfectionnements d e la  vie intérieure" . I l 
se lança dan s l'aventur e ave c un éla n admirable . 

Pour l e portrai t d e ce t homm e dynamique , nou s renvoyon s à  l'annexe , 
p. 334 . Mai s un e chos e es t à  souligne r ic i :  La Mésangèr e n'aurai t guèr e p u 
souhaiter meilleu r successeur . Dufougerai s avai t no n seulemen t le s qualité s 
requises pou r sauve r l e journal d'un e faillit e prévisible , i l défendait auss i le s 
mêmes opinions . Effectivement , so n grand-pèr e ayan t ét é fusill é e n 179 4 e t 
le châtea u d e s a famill e détrui t pa r le s troupe s républicaines , i l détestait , 
comme L a Mésangère , le s idée s d e 179 3 e t s e montrai t fidèle  au x principe s 
de l'Ancie n Régime. 7 L a révolutio n d e 183 0 l'ayan t priv é d e so n sièg e d e 
député royaliste , i l avait l a volonté de faire d e La  Mode  un organe légitimist e 
de premie r ordre . D e plus , i l partageai t ave c l'ancie n éditeu r de s origine s 
géographiques communes , un e naissanc e dan s l a mêm e province , à  13 0 k m 
de distance, e t u n changemen t d e domicile pour deveni r Parisie n d'adoption . 
Tous deu x enfi n voulaien t qu e l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  n e s e 
mêlât guèr e d e question s d'actualit é politique , évitan t ains i d e mettr e e n 
jeu l a cautio n qu e tou t géran t d e journal devai t laisse r e n gag e e t qu i étai t 
confisquée e n cas de violation de s lois. Pour La  Mode  il a souvent perd u cett e 
caution parc e qu e c e magazine publiai t de s textes incendiaires. 8 

Cependant, e n matièr e d e gestion , l e nouvea u directeu r avai t de s idée s 
originales qu'i l n e tard a pa s à  réaliser . D'abord , i l arrêt a l a parutio n d e La 
Vogue tou t e n envoyan t à  se s abonné s l'ancie n journa l d e L a Mésangère 9 e t 
en incorporan t so n graveur Jean-Deni s Nargeo t dan s l'équipe d u Journal  des 

7 So n grand-père Daniel-Françoi s de la Douëpe Dufougerais, d'abor d favorabl e au x idées 
nouvelles, changea d'opinio n e n 179 3 pour deveni r l'u n de s chefs de la contre-révolution e n 
Vendée, faisant d e son château l e quartier généra l d e l'insurrection royaliste . Après l a pris e 
du châtea u pa r le s colonnes républicaine s e n 1793 , les domaines furen t pillé s e t incendiés . 
Le grand-pèr e tent a d e s'enfuir , pui s fu t mi s e n priso n à  Anger s e t exécut é e n 1794 . U n 
frère d u grand-pèr e subi t l e mêm e sor t (voi r Dictionnaire  de  biographie  française,  Paris , 
t. 11 , 1967, p . 1421) . 

8 Pou r le s diver s procè s e n justic e auxquel s Dufougerai s fu t mêl é pou r avoi r exprim é 
ses opinion s légitimiste s dan s La  Mode,  voi r Grenville , Histoire  du  journal <  La  Mode  » , 
p. 149 . Le copropriétaire d e La  Mode,  M . de Bermond, n' a gard é sa part qu e pendant deu x 
ans à  cause d e ces démêlés. Su r l a lo i dite d e cautionnement , voi r Bellange r e t al. , Histoire 
de la  presse française,  t . II, pp. 7  et 399 . 

9 L e dernier numér o d e La  Vogue,  paru l e 1 er aoû t 1831 , console le s 25 0 personnes qu i 
avaient régl é leu r abonnemen t d'avanc e e n leu r promettan t l e Journal  des  Dames  et  des 
Modes :  "Loin de perdre à  l'échange, le s abonnés y gagneront don c . . . ca r au lieu de quatr e 
fois pa r mois , il s recevron t u n cahie r tou s le s cin q jours. " Pou r l e tirag e d e La  Vogue  en 
1831, voi r Arch . Nat . F 1 8 38 3 (32) . 



4.1 Cris e e t relanc e 199 

Dames . . . 1 0 I I licencia ensuite l'ancien rédacteu r d u Journal  des  Dames  . . . , 
Herbinot d e Mauchamps , tro p républicai n e t tro p socialist e à  son goût . Pui s 
il profita de s possibilités d e publicité que permettait tou t journal , pou r ajou -
ter au x quelque s ligne s d e réclam e insérée s jusqu'alors de s annonce s su r de s 
feuilles séparées. 11 Finalement , i l transféra deu x foi s l e siège de l'entreprise : 
en janvier 1832 , à  l'expiratio n d u loye r pay é d'avance pa r L a Mésangère , a u 
9 place de la Bourse , dans des locaux moin s chers et plu s proches du librair e 
L. Dureui l qu i prenai t le s abonnements;12 e t e n mai 1833 , dans un immeubl e 
situé pa s trè s loi n no n plu s de l'appartement habit é jadis pa r L a Mésangère , 
au 25 rue du Helder , où i l avait égalemen t so n propre appartement , dan s "u n 
fort modest e local , deu x petite s pièces , a u rez-de-chaussée , a u fon d d'un e 
cour", qu i étai t auss i l e sièg e d e La  Mode  depui s s a fondatio n e n 182 9 (l a 
maison a  ét é détruit e lor s d e l a percé e d u boulevar d Haussmann). 13 L a ru e 
du Helder se trouve dans le quartier d e la Chaussée d'Antin qu i s'attache au x 
premiers contreforts d e la butte Montmartr e e t qu i est proch e des boulevard s 
où l e bea u mond e vien t flâner. A  l'époque , c'étai t u n quartie r nouvea u qu i 
grignotait l a campagne , au x lisière s nor d d e l a ville . 

Pour rationalise r l a fabrication de s gravures d e ses deux illustrés , Dufou -
gerais profita de son expérience comme rédacteur auprè s de Girardin. A partir 
d'août 1831 , il publi a le s même s planche s dan s La  Mode  e t dan s l e Journal 
des Dames .. . (Fig . 4.1 et Fig . 4.2) , méthode utilisé e précédemmen t pa r Gi -
rardin dan s La  Vogue  et La  Mode.14 Seule s le s légendes, qu i tenaien t compt e 
du titr e d u périodiqu e e t d u numér o d e l'illustration , e t parfoi s auss i le s 
couleurs, variaient d'un e feuill e à  l'autre. Puisqu e le s deux magazines parais -
saient l'un tous les cinq jours, l'autre tous les huit jours, l'ancien journal de La 
Mésangère devait inclur e quelques illustrations absente s de La Mode,15 c e qui 

10 Nargeo t allai t y  jouer u n rôl e important . Su r Nargeot , voi r 349 . 
11 Pa r exempl e l e 1 5 janvie r 1832 , i l insér a u n prospectu s annonçan t l a souscriptio n 

pour l'ouvrag e Monographie  du  Café,  écri t pa r G.C . Coubar d d'Aulna y e t imprim é che z 
Carpentier-Méricourt. Le s Arch . Nat . conserven t un e notic e su r l e tirage d e c e prospectu s 
à 300 0 exemplaire s (F 1 8 52) . 

12 Cett e mêm e adress e fu t plu s tard , d e 186 3 à  1939 , cell e d u journa l fémini n La  Vie 
Parisienne. Presqu' à côté , a u 1 3 place d e l a Bourse , s'installa , e n 1835 , l'Agenc e Havas , 
aujourd'hui Agenc e France-Presse , qu i allai t jouer u n rôl e central pou r l a presse en France . 

13 Selo n L.-J . Arrigon , Les  années  romantiques  de  Balzac,  Pari s 1927 , p . 44 . E n 1832 , 
la mêm e adress e héberge a l e tapissie r Mola s e t l a modist e Mll e Millochau . Tou t près , 1 1 
rue d u Helder , s e trouvaien t le s bureaux d u Voleur,  journal égalemen t cré é pa r Girardin . 

14 Girardi n a  pratiqué cett e méthod e d u 2 7 février a u 1 er aoû t 183 1 dans so n journal La 
Vogue en y  reproduisan t le s dessin s créé s entr e autre s pa r Gavarn i pou r La  Mode,  s'i l n e 
copiait pa s le s gravure s d u Journal  des  Dames  ... 

15 Un e comparaiso n de s date s d e publicatio n e t de s similitude s e t différence s entr e le s 
gravures n' a pa s encor e ét é faite . Pou r l e moi s d'octobr e 1832 , elle se li t ains i :  la gravur e 
3021 du 5  oct. du Journal  des  Dames  et  des  Modes  paraî t l e 20 oct. dans La  Mode  (planch e 
259); la gr . 3022 du 1 0 oct. correspon d à  cell e du 2 0 oct. d e La  Mode  (pi . 260); les deux gr . 
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Figure 4. 1 D'aoû t 183 1 à  1837 , l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  e t La  Mode  utilisen t 
certaines gravure s e n commun , parfoi s ave c de s couleur s différentes . A  gauch e l e numér o 
3055 d u 1 5 févrie r 183 3 présent é pa r l'ancie n journa l d e L a Mésangère , repri s à  droit e 
par La  Mode  l e 1 6 févrie r 183 3 dan s un e planch e supplémentair e san s numéro . L e goû t 
romantique voulai t qu e beaucou p d e costume s d e fantaisi e d e cett e époqu e imiten t le s 
siècles passés , ave c un e prédilectio n pou r l e moyen âg e o u le s XVe e t XVIe siècles . 

explique l a différence d u nombr e de s estampes . Certes , l e double emplo i de s 
plaques de cuivre avai t u n effe t négati f su r la  qualité techniqu e de s dernière s 
planches tirées, 16 qui , d'octobr e 183 1 à  1833 , étaient celle s d e La  Mode,  ca r 
un cuivre ne permet pa s d'imprimer beaucou p plus de 2 000 épreuves. Mais la 
mesure permettai t d e fair e de s économies . Temporairement , Dufougerai s re -

3023 e t 302 4 d u 1 5 oct . son t reproduite s l e 2 7 oct . (pi . 26 1 e t 262 , don t l e n ° 26 1 colori é 
différemment: brun/ver t a u lie u d e violet/brun) ; l a gr . 302 5 d u 2 0 oct . s e retrouv e l e 3 
nov. dan s La  Mode  (pi . 263) , cell e du 2 5 oct . chiffré e 302 6 l e 1 0 nov. comm e pi . 26 4 de La 
Mode; enfin , l a gr . 302 8 du 3 0 oct . 183 2 es t copié e l e 1 7 nov. comm e pi . 26 5 de La  Mode. 

16 L a Mésangèr e avai t parl é d e c e défau t de s dernière s épreuve s tirée s dan s un e lettr e 
envoyée l e 1 8 décembr e 180 4 à  so n am i Desvignes , s'excusan t d e lu i "avoi r envoyé , dan s 
un exemplair e bie n relié , de s gravure s affaiblie s pa r l e tirage" . (Arch . Mun . d e Baugé) . 
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Figure 4. 2 A  partir d e 1827 , le Journal  des  Dames  ...  commenc e à  présenter parfoi s troi s 
modèles a u lie u d e deu x su r un e mêm e planche . Ic i à  gauch e l a gravur e 300 8 d u 1 5 aoû t 
1832 qu i présent e u n homm e e n compagni e d'enfants . L a planch e es t repris e l e 2 5 aoû t 
1832 par l'illustr é La  Mode,  qu i a  le même éditeu r qu e l e Journal  des  Dames  et  des  Modes. 
Elle montr e u n de s effet s d e l'épidémi e d u cholér a à  Pari s e n 183 2 :  les père s veuf s étaien t 
souvent obligé s d e s'occupe r a u moin s provisoiremen t d e leur s enfants . 

nonça aussi à la collaboration d'artiste s comm e Gavarni et Trueb , qui avaien t 
travaillé pou r La  Mode, 17 e t comm e Bouchardy d u Journal  des  Dames et  des 
Modes, pou r conjugue r le s effort s de s autre s e t engage r d e nouveau x dessi -
nateurs e t graveurs . "O n a  remarqu é la  correctio n d u dessi n e t l'exactitud e 
des proportions" , soulign e ave c fiert é l a rédactio n l e 1 5 mar s 1832 . E n ef -
fet, l'amélioratio n es t notable , surtou t pou r La  Mode,  dont le s lithographie s 
étaient pe u gracieuses en 182 9 et a u début d e 1830 . Ainsi les modèles qui sont 
souvent troi s et no n plus deux sur un e même planche (Fig . 4.2 et 6.3) , ont-il s 
une plus grande vitalit é dans l'expressio n d u visage et un e plus grande spon -

17 Gavarn i cess e s a collaboratio n d'aoû t 183 1 à  l a fi n d e l'année . Ensuite , i l es t d e 
nouveau engag é pou r La  Mode,  mai s à  condition qu e Dufougerai s n e publie pa s ses dessin s 
dans l e Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Voi r auss i p . 159 . 
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tanéité, légèret é e t soupless e de s gestes . Quelque s eaux-forte s parue s à  cett e 
époque son t d e véritables chefs-d'œuvr e d u genre . 

Après le licenciement d'Herbino t d e Mauchamps en octobre 1831 , une par-
tie du texte fut composé e par un e amie de Balzac, Mme de Saint-Surin, e t le s 
cahiers abondèren t d e septembre à  décembre 183 1 en extrait s d'ouvrage s d u 
grand écrivai n lui-même (voi r p. 257). Cette situation change a en mars 1832 , 
quand Dufougerai s engage a Adolphe Bossange , fil s d'un célèbr e libraire pari -
sien e t journalist e d e l a Gazette  de  France.  I l étai t e n outr e moin s combati f 
et moin s enclin à  se mêler d e l'émancipation de s femme s qu e Mauchamps. 18 

L'identification d'Adolph e Bossang e comm e journaliste ayan t sign é d'u n 
simple A.B. ne fut d'ailleur s pa s évidente. Le périodique en a livré la clé le 25 
septembre 183 2 par l'informatio n selo n laquell e A.B . serai t l'u n de s auteur s 
d'une pièc e jouée alors au Théâtr e Français . I l fallut consulte r l a Gazette  des 
Théâtres d u 1 6 septembre 183 2 pour connaîtr e l e titre d e l a pièce (Clotilde) 
et le s auteurs e n question :  Adolphe Bossang e e t Frédéri c Soulié . Le mystèr e 
levé, le s dictionnaire s biographique s révèlen t qu e Bossang e étai t alor s u n 
homme d e lettre s trè s apprécié , dou é d'u n styl e fleuri,  capabl e d'aborde r le s 
sujets e n vogue, selon le goût romantique (voi r aussi p. 343). Il était convainc u 
qu'il pouvait ravive r l'intérêt de s abonnés du Journal  des  Dames et  des Modes 
en présentant entr e trois et six sujets pa r numéro plutôt qu'un e quinzaine. Les 
textes s'adressèren t désormai s à  un autr e public , no n pa s à  celu i susceptibl e 
de feuillete r l'illustr é nonchalamment , mai s au x personne s qu i souhaitaien t 
s'appliquer à  un e lectur e attentiv e d'article s d e fond . O n constat e don c qu e 
des lecteur s apprécian t l a nouvell e écol e d u romantism e étaien t e n pass e d e 
remplacer l e public form é à  l'âge classique . 

Le styl e prolix e adopt é convenai t e n outr e à  u n publi c touch é pa r l'épi -
démie. O n s'adressai t à  cett e époqu e e n grande parti e au x personne s forcée s 
de garde r l e li t o u bloquée s à  l a maison , qu i donnaien t libr e cour s à  leu r 
goût prononc é pou r le s divagations e t étaien t heureuse s d e passer de s heure s 
tranquilles en compagnie de leur rédacteur . Dè s juillet 1831 , le choléra devin t 
la grand e préoccupatio n de s Parisien s (voi r p . 424) . L e fléau  atteigni t so n 
paroxysme e n mar s 1832 , faisan t su r un e populatio n parisienn e d e 80000 0 
personnes jusqu'à 86 0 morts en une journée, a u lie u des 65 décès habituels. 19 

18 Pou r l a vi e aventureus e d e Mauchamp s aprè s so n licenciement , y  compri s s a collabo -
ration à  deu x périodique s féministes , voi r p . 342 . 

19 L e nombre d e décès causé s pa r l e choléra à  Pari s a u XIXe siècl e eut se s points culmi -
nants e n 1832 , 1848 , 1853/5 4 e t 1865-67 . I l fu t l e plu s élev é e n 1832 , ave c 1840 6 morts . 
L'épidémie d e 184 8 a  fai t 1616 5 morts , le s deu x suivante s 921 9 e t 1 2 000 (voi r Grand 
dictionnaire universel  du  XIXe siècle,  t . IV, pp. 176-180) . Dan s le s années san s épidémie , 
Paris avai t annuellement,  pou r l a période d e 179 7 à 1839 , entre 2000 0 e t 2800 0 décès . E n 
période d'épidémie , i l fau t y  ajoute r le s décè s précités , pa r exempl e 4446 3 habitant s a u 
total moururen t e n 183 2 à  Pari s (P . Vigier , Paris  pendant  la  Monarchie  de  Juillet,  Pari s 
1991, pp . 8 0 e t 246/247) . 
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"Tout le reste est négligé", proclame Bossange le 25 avril 1832 , et i l cite parmi 
les victimes plusieur s nom s célèbre s tel s que "l'illustr e bard e écossais Walte r 
Scott, dont le s poésies et romans ont eu tant d e succès", le duc de Reichstadt , 
fils de Napoléon , mor t à  2 1 ans, e t quatr e membre s d e l'Institut. 20 L e poèt e 
Pierre-François-Albéric Deville , auteur d'u n gran d nombre de poèmes publié s 
par l e journa l depui s 1812 , es t terrass é pa r l e cholér a l e 2 5 avri l 1832, 21 

Debucourt, peintr e d e tant d e gravures d e mode , l e 22 septembre 1832 . 
Bossange décri t u n Pari s devenu lugubr e e t craintif , le s églises perpétuel -

lement tendue s d e noir , le s cercueil s san s escort e tan t o n avai t peu r d e l a 
moindre sourc e de contagion. L e journal s e fai t l'éch o de s recueils de dicton s 
prodiguant de s conseils,22 sonde les comportements bizarre s engendrés par l a 
maladie,23 évoqu e le s conséquences psychologique s d e l'épidémie , philosoph e 
sur le s différents stade s d e l a peur e t propag e l e bruit selo n leque l l e cholér a 
serait u n complo t visan t à  empoisonne r le s citoyens . I l suffirai t d'abattr e 
les fautif s pou r enraye r l'épidémie . L'illustr é sui t auss i l'idéa l romantiqu e 
qui exalt e l a beaut é d e l a souffranc e e t qu i enseign e qu'i l fau t garde r l a di -
gnité dans la détresse. Enfin, i l appuie les œuvres de bienfaisance, demandan t 
aux lecteurs l e 5 avril 183 2 d'envoyer leur s "épargne s au x comités d e secour s 
qui veillen t su r la  class e pauvre " e t décrivan t le s bazar s organisé s a u profi t 
des orphelin s victime s d u choléra , y  compri s celui  d u 5  février 183 4 pour le -
quel l a Rein e avai t fabriqu é de s broderies . L'entrepris e journalistiqu e essai e 
ainsi d'atténue r le s frustration s sociales , d'apaise r le s angoisses , d e diverti r 
ses lecteur s e t d e renforce r leu r patienc e pa r u n stoïcism e à  l a mesur e d e l a 
crise. 

Les gravure s qu e publi e l e Journal  des  Dames  . . . reflèten t le s même s 
préoccupations. Elle s présenten t de s homme s e n compagni e d'enfant s (Fig . 
4.2) o u de s dame s âgées , chos e rar e qu i s'expliqu e pa r l e fai t qu e beaucou p 

20 E n 1832 , l e journa l n e mentionn e pa s Casimi r Périer , premie r ministr e d e Louis -
Philippe, mor t aprè s avoi r rend u visit e au x cholérique s d e l'Hôtel-Dieu , n i e n 183 6 l e 
dernier ro i Charle s X, en exi l depui s 183 0 e t mor t d u cholér a qu i sévi t alor s e n Autriche . 
On peu t s e demander si , en 1831 , La Mésangèr e n'ai t pa s ét é u n de s premier s victime s d u 
choléra. 

21 Médeci n originaire d'Angers , c'est-à-dir e d e la même région que La Mésangère , Devill e 
était auss i l'auteu r d'un e dizain e d e recueil s d e vers ; i l édita entr e autres , d e 181 5 à  1829 , 
le recuei l d e poésie s La  Guirlande  des  Dames  (voi r Dictionnaire  de  biographie,  t . XI, p. 
204). Le s lecteur s n e furen t pa s informé s d e s a mort . 

22 I I cit e l e 3 1 décembr e 183 1 un consei l tir é d'u n recuei l alleman d qu i recommand e d e 
"garder le s entrailles propres " ("huit.. . Di r ree n de n darm") . 

23 Le 15 février 183 2 il relate qu' " à Berlin, deux étudians (sic ) ont introduit dernièremen t 
un nouvea u procéd é d e duel . Pou r rendr e tou s (sic! ) le s chance s égales , il s s e rendiren t 
auprès d'u n malad e attaqu é d u choléra , e t l'embrassèrent . Aucu n de s deu x étudian s (sic ) 
n'ayant ressent i le s symptôme s d e cett e épidémi e aprè s vingt-quatr e heures , le s témoin s 
déclarèrent qu e le s deu x adversaire s avaien t satisfai t à  l'honneur , e t qu e l'affair e étai t 
arrangée". 
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Figure 4.3 A u moment o ù le choléra atteint à  Paris son paroxysme, les artistes du magazin e 
utilisent ce s circonstances e n dessinan t de s personnes en deuil , au x yeux cernés ( à gauche) , 
ou en présentant d'autre s qu i se protègent contr e la maladie pa r u n masque antiépidémiqu e 
(à droite). La première gravure est publiée par l e Journal des  Dames . . . à  la date du 2 5 mai 
1832, la deuxième pa r un e série de lithographies paru e ailleur s qu'au burea u d u périodique . 
Cette dernièr e es t égalemen t d e Pierr e Numa , dessinateu r d u journal . 

de famille s étaien t privée s d e l a mèr e e t qu e le s veuf s o u le s grands-mère s 
étaient obligé s de s'occupe r a u moin s provisoiremen t seul s du foye r familial . 
Devant l a maladi e e t l a mort , o n évoqu e ains i l e thème d u renforcemen t d e 
la famille , e t o n soulign e l a valeu r d e l a sant é de s proches . Le s dessinateur s 
du journal choisissen t auss i comme sujet de s scènes de précautions à  prendr e 
face a u cholér a e t de s tenue s d e deui l portée s pa r de s mannequin s a u visag e 
marqué pa r l e chagri n (Fig . 4.3). 24 Lorsqu e l'épidémi e reflu e aprè s 1832 , l e 

Les première s scène s étaien t publiée s che z u n autr e éditeu r pa r l e dessinateu r d u 
journal Pierr e Num a Bassage t (qu i sign e Numa),  caricaturist e d e l'époque , conn u pou r 
ses dessin s d e genr e e t se s lithographie s galantes . I l a  publi é dan s La  Caricature  e t dan s 
Le Charivari.  I l n e sign e se s dessin s d u journa l qu'e n 183 6 e t 183 7 (vingt-troi s planche s 
signées), mai s auparavan t i l a  probablemen t contribu é à  un e quantit é important e d e gra -
vures non signées . Plus tard, o n trouve sa signature dans les journaux d e mode La  Sylphide, 
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journal annonc e périodiquemen t un e baiss e d u nombr e de s décès , e t l e 2 0 
septembre 1835 , il donne le bilan des morts par choléra en Europe :  7 millions 
de victimes! 25 

La survi e d e l'illustr é e n ce s année s lugubre s es t e n parti e l e résulta t d e 
l'extraordinaire talen t d e Bossang e qu i sai t s'adapte r à  l'humeu r de s Pari -
siens. Un e foi s l'épidémi e d e cholér a e n régression , i l répon d à  leu r besoi n 
excessif d e plaisi r e n donnan t gran d nombr e d e récit s su r le s distraction s 
du jour , constatan t qu e le s bal s e t banquet s son t bie n fréquentés , souven t 
au profi t de s indigents , mai s auss i "pou r combattr e la  gravit é d e l'instant" . 
Il s e me t a u diapaso n de s lecteurs , rendan t compt e d e concerts , représen -
tations d e comédies , ballet s e t opérette s o ù le s nom s d e Paganini , Taglioni , 
Bellini, Rossin i e t Offenbac h s e succèdent.26 I l se fait l'éch o d e scandales cul -
turels, décrivan t le s fête s costumée s mêm e e n dehor s d e l a périod e officiell e 
du carnaval , observan t le s visiteur s e n trai n d e s e ruine r dan s le s maison s 
de jeu, admiran t le s vêtements de s riches Parisiens e t s'étonnan t d u compor -
tement extravagan t de s Saint-Simoniens . Ce s dernier s boutonnaien t l e gile t 
par derrière , ave c l'assistanc e d'u n camarade , pou r souligne r l e besoi n d e 
s'entr'aider, o u portaien t pioche s o u bêche s à  l a plac e d e l'épé e e n sign e d e 
leur respec t pou r l a class e ouvrière. 27 "Le s Saint-Simonien s on t l e co l n u e t 
laissent pousse r leu r barb e à  l a manièr e d u moyen-âge" , écri t Bossang e l e 5 
septembre 1832 . "Il s jettent gracieusemen t u n peti t châl e d e cachemir e su r 
leurs épaule s . . . Leu r tuniqu e bleu e es t serré e pa r un e ceintur e qu i dégag e 
la taille ; un e toqu e d e couleu r d e form e grecque , e t de s pantalon s blanc s 
complètent l e costume . . . Nou s doutons cependan t qu e l a mode prenne , ca r 
on ri t e n le s voyant passer , e t tou t es t perd u e n Franc e quan d o n a  ri." Bos -
sange not e égalemen t qu e l a foul e sui t le s individu s ains i affublé s e t qu e le s 
enfants crien t su r leur passage quand il s paraissent dan s les rues. " A nos yeux 
c'est leu r faire une insulte grossière", commente-t-il. "Mo i je ne vois là qu'une 
mode d e plus , adopté e pa r un e centain e d e personnes. " 

Enfin Bossang e soulign e le s modes bizarre s d e quelques écrivain s roman -
tiques. I l décri t pa r exemple , le s 5  e t 2 0 avri l 1833 , l e ba l masqu é che z 
Alexandre Duma s o ù tout e l'élit e littérair e s'étai t donné e u n rendez-vou s 
"frénético-romantique". Balza c paru t e n Phoebus , Eugèn e Su e e n domino , 

Le Miroir  des  Dames,  Le  Bon  Ton,  Paris  Elégant  e t Les  Modes  Parisiennes  (H . Béraldi , 
t. X, pp. 223-231) . 

25 Su r l e pla n mondial , l e bila n tota l de s victime s d u cholér a s'élèv e déj à e n 183 1 à  u n 
chiffre d e 4000 0 mort s (voi r l'articl e d u 5  décembre 1831 , reproduit p . 424) . 

26 Su r Paganini , voi r l e numéro du 1 5 mars 1831 ; sur Mll e Taglioni ceux des 5  septembre 
1830, 2 0 mar s 1831 , 2 0 févrie r 1834 , 2 0 juille t 1835 , 2 5 avri l e t 3 0 septembr e 1837 ; su r 
Bellini celu i d u 5  octobre 1835 ; sur Rossin i celu i d u 2 1 janvier 1838 ; su r Offenbac h celu i 
du 1 0 mai 1838 . 

27 Voi r le s cahiers de s 1 0 et 2 5 juillet 1832. 
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Victor Hug o e n prêtr e e t Alexandr e Duma s e n ro i de s truands . Plu s tard , 
les écrivains on t continu é d e faire scandal e pa r d e telles extravagances . Gau -
tier devai t attire r l'attentio n e n étant vêt u d'u n gile t roug e à  la Robespierre , 
avec de s gant s assorti s couleu r san g royaliste ; Georg e San d allai t choque r 
les "philistins " pa r se s costumes d'homme ; Musse t s'es t promen é dan s Pari s 
tenant u n homar d vivan t e n laisse ; Danie l Jovar d s'es t fai t rase r un e pouss e 
de cheveu x pou r avoi r u n fron t d e génie ; Baudelair e a  tein t se s cheveu x e n 
vert . . . 2 8 L e 1 5 février 1835 , l'illustré compar e Pari s à  une sall e de ba l :  "A 
voir l a fureu r ave c laquell e o n s e précipit e cett e anné e dan s le s joies d u car -
naval, o n dirai t qu e nou s craignon s l e contac t d e l a comèt e (l'arrivé e d'un e 
comète étai t annoncé e pou r cett e année) , e t qu e nou s nou s empresson s d e 
jouir d e notr e reste , e t d e résume r l'aveni r dan s l e présent . I l y  a  plu s d'u n 
mois qu e Pari s tou t entie r s e travestit , danse , valse , galope , e t n e s e couch e 
qu'à quatr e heure s d u matin ; auss i rencontrez-vous à  l a Bourse, dans le s jar-
dins publics , su r le s boulevards , dan s le s antichambres de s ministère s e t de s 
ambassades, dan s le s salon s e t dan s le s boudoirs , derrièr e le s comptoir s e t 
sous l e plom b de s toits , de s débri s d u ba l d'hier , de s visage s pâles , défaits , 
allongés, qu i trahissen t bie n de s nuit s san s sommeil , e t qu i n e retrouveron t 
leur énergi e que pour l a valse e t l e galop de demain!" 29 

Les estampes du journal arboren t à  cette époque des scènes de jalousie ou 
d'amour, d'amiti é o u d e nostalgi e (Fig . 4.4) . C'es t comm e a u XVIIIe siècle , 
lorsqu'avaient par u le s série s d e gravure s d u Monument  du  Costume  e t d e 
la Gallerie  des  Modes,  don t le s fonds , présentan t égalemen t de s scène s d e 
mœurs, étaien t encor e plu s travaillés . L'éditeu r d u journal , fier  d e ce s gra -
vures, note le 20 juillet 183 4 :  "I l est impossibl e d e rien voi r de plus gracieu x 
et d e mieux exprimé . . . Ce s délicieuses figures  qu i seraien t for t bie n placée s 
dans l e carton d'u n amateur , son t d'un e vérit é e t d'u n fini  parfaits ; elle s sont 
rendues dans leurs moindres détails avec un soin tout particulie r e t une exac-
titude minutieus e qu i leu r on t acqui s un e supériorit é incontestabl e su r tou t 
ce qui s'es t jamai s fai t e n c e genre." O n suivai t apparemmen t l a règl e selo n 
laquelle l'élog e exagér é aid e à  vendre l e produit . 

Mais pou r qu e l e succès d u journa l soi t durable , i l fallai t reste r vigilant . 
Dufougerais n'hésit a pa s l e 1 5 mars 183 3 à  change r d'imprimeu r lorsqu e l a 
censure lu i reprocha un e phras e irrévérencieus e su r le s ministres , qu i l'expo -
sait a u risqu e d e devoi r paye r un e amende . Cett e phras e s e trouve dan s u n 
article d u 1 0 mars 183 3 ayan t pou r suje t u n concer t donn é a u bénéfic e de s 
orphelins, lorsqu e d e jolies dame s avaien t e u l'idé e d'envoye r un e invitatio n 

28 Voi r L. Maigron, Le  Romantisme et  la mode, Paris 1911. 
29 L a mêm e foli e d u lux e es t décrit e pa r Balza c dan s Splendeurs  et misères  des  cour-

tisanes et dan s Peau  de  chagrin.  Les dames y  on t de s coiffure s décorée s d e quantit é d e 
rubans, fleurs , plumes et pierreries , et le s hommes, affublés d e cravates ou gilets coûteux, 
portent de s corsages pour fair e ressorti r un e belle silhouette dans une redingote cintrée . 
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Figure 4.4 Certaine s gravure s éditées au bureau du Journal des  Dames ...  présenten t des 
scènes d e mœurs . Elle s montren t de s personnes e n pleine conversatio n dan s le s loges de 
théâtre o u lors d'un e promenade , de s groupes e n train d'engage r un e conversation o u de 
pratiquer d e la musique. A  l'époque, o n s'adonnait beaucou p à  cette dernièr e occupatio n 
dans ses moments de loisirs. En haut à  gauche et en bas à droite le s planches 297 0 et 3354 
publiées les 25 mars 183 2 et 25 mars 183 6 par le Journal des  Dames . . . E n haut à  droit e 
et e n bas à gauch e le s planches 29 1 et 37 6 de La  Mode, qu i sont identique s au x dessins 
3061 et 3176 du Journal  des  Dames ...  paru s le s 5 mars 183 3 et 15 mai 1834. 
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aux ministre s d e l'Etat . "Il s n'on t pa s cr u devoi r e n fair e usage ; l'envo i d e 
leur offrand e aurai t p u contribue r à  console r d e leu r absence , mai s le s mau -
vais exemple s son t pernicieux , et , san s doute , il s on t craint , e n s e montran t 
généreux, de compromettre leu r portefeuille." Déclaran t qu e ce lapsus s'étai t 
fait à  son insu et signifiant dan s un erratum que l'épigramme contre la cour ne 
convenait aucunemen t à  l'espri t d u journal , Dufougerai s e n imput a l a faut e 
à l'imprimeu r Auffra y e t e n profit a pou r passe r contra t ave c un autr e impri -
meur, Adolph e Everat. 30 Ayan t déj à e u d e fréquent s démêlé s ave c l a justic e 
à caus e de La  Mode,  où i l n'hésitait pa s à  s'engager politiquement , Dufouge -
rais désirai t évite r d'entraîne r dan s ce s embarra s l'ancie n périodiqu e d e L a 
Mésangère, dan s lequel , selo n se s dire s d u 1 0 mars 1832 , i l voulai t déclare r 
une "guerr e à  mort . . . à  la politique". E n réalit é ce t apparen t apolitism e d u 
Journal des  Dames . . . contribuai t a u maintien d u statu qu o et à  la stabilisa -
tion du régime de Louis-Philippe. Dufougerais éditai t don c deux illustrés bien 
distincts, l'u n qu i prônai t l e "laissez-faire " e t "l'enrichissez-vous " e n berçan t 
les lecteur s a u risqu e d e le s anesthésier , l'autr e qu i prêchai t l a lutt e pou r l e 
retour à  l'ancienn e monarchie . 

A en croire les chiffres d e vente des deux illustrés, une telle attitude portai t 
ses fruits . E n 1833 , le Journal  des  Dames  .. . doublai t so n tirag e qu i pass a 
de mill e exemplaire s imprimé s pa r Auffra y e n 1832 , à  deu x mill e imprimé s 
par Evera t e n 1833. 31 I l occupait alor s l a deuxième plac e parmi le s journaux 
féminins, l a partagean t ave c ses concurrent s l e Petit  Courrier  des  Dames  e t 
Le Follet.  La première place fut tenu e pa r La  Mode qui eut u n tirage de 3  200 
exemplaires, probablemen t grâc e au x scandale s auxquel s cett e feuill e étai t 
mêlée.32 V u l e délug e d'in-octavo s d e mod e don t l e nombr e avai t doubl é e n 
1835 et tripl é e n 1837 , cec i fu t u n véritabl e succès . E n effet , si x illustré s d e 
mode avaient été créés entre mai et décembre 1833 , ce qui portait leu r nombr e 
total à  une quinzaine (voi r Fig . 2.1) . "Qu e de journaux jonchant le s cabinet s 
de lecture , s e réfutant , s e copiant , s'annonçant , s e confondant , s'imitant , s e 
perdant le s uns le s autres" , s'écri e l e plus ancie n d'entr e eux , l e Journal  des 
Dames et  des  Modes  l e 1 0 janvier 1834 . 

30 August e Auffray , égalemen t imprimeu r d u Follet,  courrier  des  salons,  eu t l a com -
mande d'imprimeu r d u Journal  des  Dames  . . . pou r si x moi s à  peine . I l avai t remplac é 
Carpentier-Méricourt, fidèl e imprimeu r d e l'illustr é pendan t neu f ans . Su r Everat , qu i a 
remplacé Auffray , voi r p . 352 . 

31 Aprè s avoi r conn u jusqu' à 2  500 abonné s avan t 183 0 (Fig . B.4) , l e journa l e n avai t 
environ mill e lor s d e l a mor t d e L a Mésangère , don t 57 6 e n province . Pou r le s tirage s e n 
1832 e t 1833 , voir Arch . Nat . F 1 8 4 3 et 7 2 B . L e nombr e d'abonnement s retomb a à  mill e 
entre 183 6 e t 183 8 (voi r Fig . 3.10) . 

32 "E n tan t qu e Revu e politique , (La  Mode)  n e connu t jamai s d e jour s plu s brillants, " 
écrit Grenvill e (p . 151) . Pour l e tirage des journaux féminin s à  cett e époque , voi r Annema -
rie Kleinert , D I E AUFLAGE N FRANZOSISCHE R MODEZEITSCHRIFTE N AU S DE R ZEI T DE R 
JULI-MONARCHIE, Publizistik,  1979 , pp. 84-106 . Voi r auss i p . 11 7 et p . 208 . 
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Dans so n exaltatio n fin  1832 , Dufougerai s donn e un e planch e d e traves -
tissement e n supplément , l a seul e d e Gavarn i publié e dan s l e Journal  des 
Dames et  des  Modes  (voi r Fig . 3.25) . E t i l réussi t e n ma i 183 3 à évince r Le 
Messager des  Dames,  concurren t qu i l'avai t agac é depui s si x mois. 33 L e 5 
juin 183 3 l'éditeur s e félicit e qu e l a destiné e d u journa l sembl e êtr e "depui s 
trente-sept an s . . . d e survivr e à  tou s le s recueil s d e mode s qu i essaieraien t 
de s'établir e n concurrence avec lui". Un peu plus tard, l e 20 juillet 1834 , il se 
flattera mêm e qu e l'illustr é soi t l e seu l périodiqu e à  avoi r "survéc u à  toute s 
les révolutions". Avoi r acheté le Journal  des  Dames . . . et  La  Mode  en temp s 
de cris e s'es t bientô t révél é êtr e un e excellent e idée , lu i permettan t d e fair e 
fortune tou t e n poursuivan t se s intérêts littéraire s e t culturels . 

4.2 Un e femme à  la tête de l'illustr é 
La bonn e fortun e don t l e journa l bénéficiai t e n 183 3 fu t malheureusemen t 
de courte durée . Au début d e l'année suivante , Dufougerai s tomb a malad e e t 
Bossange, son rédacteur principal , se retira et ne contribua plus à la rédaction 
que pa r quelque s rare s articles . L'éditeu r alit é fu t oblig é d e trouve r rapide -
ment un e solution. I l fonda deu x sociétés pa r action s pour exploite r se s deux 
journaux :  une pour La  Mode en mars 1834 , une autre chargée du Journal  des 
Dames et  des  Modes  en mai 1834 . Les statuts d e la première, dont i l garda l e 
plus gro s paque t d'actions , lu i garantissaien t u n reven u d e hui t mill e franc s 
par an . L'objecti f d e l a deuxièm e étai t l a vent e d e c e journa l a u momen t 
où se s force s déclinante s n e lu i permettaien t plu s d e l e gére r personnelle -
ment. C e dernier bu t fu t bientô t atteint . L e 30 septembre 1834 , la rédactio n 
du Journal  des  Dames . .. inform a le s lecteurs que la vente s'étai t faite , san s 
pourtant mentionne r le s noms de s actionnaire s le s plus importants. 34 

En pratique , cec i signifiai t surtou t l a scissio n d e La  Mode  e t d u Journal 
des Dames  et  des  Modes,  c e qu i fu t salu é pa r le s nouveau x dirigeant s d e 

33 Le  Messager  des  Dames  fu t fond é e t dirig é à  parti r d u 1 7 novembr e 183 2 pa r un e 
Anglaise marié e à  un tailleu r français , Mm e Tschiffeley-Saintou . I l fu t tir é à  mill e abonné s 
par Carpentier-Méricourt , qu i avai t imprim é auparavan t l e Journal  des  Dames  et  des 
Modes (Arch . Nat . F 1 8 43 , 119). Dufougerais achèt e ce t illustr é pou r un e somme dérisoire . 

34 L a "sant é quelqu e pe u altérée " d e Dufougerai s e t so n "dési r d e se retirer" d u Journal 
des Dames  et  des  Modes  son t attesté s pa r E . d e Grenville , p . 388 . L'act e d e constitutio n 
de l a société pou r l'exploitatio n d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  es t introuvable , mai s 
on connaî t celu i de La  Mode  (Arch . Nat . F 1 8 383 , 32, 256) qu e Dufougerai s gér a alor s ave c 
son associ é Loui s Martin , homm e d e lettres , domicili é 2 1 ru e d e Beaume . I l possédai t 9 9 
pour cen t de s 25 0 action s d e La  Mode.  E n raiso n d e s a maladie , l a directio n d e La  Mode 
fut assuré e pa r M . Mennechat , ancie n lecteu r d e Charles X. Le 6 février 1836 , Dufougerai s 
abandonna complètemen t ce t illustr é qu'i l mi t dan s le s mains d'Edouar d Walsh . E n 1838 , 
il repri t se s activité s d'avoca t e t d'homm e politiqu e d u part i légitimist e (voi r p . 334) . 
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l'ancien journa l d e L a Mésangère . L e rattachemen t avai t soumi s "l'aîn é d e 
la press e féminin e à  u n patronag e écrasan t . . . , avai t rédui t so n existenc e 
à un e vi e d e Cendrillon " e t empêch é l a poursuit e d e "se s propre s allures" . 
En effet , l e Journal  des  Dames et  des  Modes  avait d e plus en plus souffer t d u 
succès toujour s croissan t d e La  Mode.  Alor s qu e d'octobr e 183 1 à  183 3 se s 
illustrations avaien t par u quelque s jours o u semaine s avan t leu r publicatio n 
dans La  Mode,  c'es t l'invers e qu i s e produisi t pa r l a suite . L a qualit é d e se s 
planches e n étai t affectée , car , comm e indiqu é auparavant , l a gravur e su r 
cuivre n e perme t pa s d e tire r beaucou p plu s d e 2  000 épreuve s s i l'o n veu t 
faire ressorti r le s nuances. Il faut, pou r un tirage plus élevé, creuser fortemen t 
le métal, "force r l e burin" dan s l e langage des typographes, c e qui enlève un e 
partie de s trait s le s plu s fins.  D'autre s journau x d e mode , pou r évite r u n 
inconvénient d e c e genre , avaien t recour s à  l a lithographi e o u à  l a gravur e 
sur acie r qu i s e prêtaien t à  de s tirages allan t jusqu' à 5000 0 exemplaires . 

Après la scission, on annonça des améliorations inspirée s des plus récentes 
conceptions du journalisme. A partir de janvier 1835 , la page de titre fut orné e 
d'une jolie vignette qui rappelait l a longue tradition d u périodique (Fig . 4.5). 
Le forma t de s page s augment a d'u n tiers . L a taill e de s lettre s variai t selo n 
l'importance d e l'article , c e qu i doubl a parfoi s l e nombr e d e lignes . L a des -
cription de s dernières modes fut placé e non plus à la fin mais en tête des hui t 
pages d e texte , comm e dan s l a plupar t de s autre s périodique s d e mode , e t 
elle fu t rédigé e sou s l a form e d'un e correspondance , c e qu'o n trouvai t auss i 
dans de s journau x comm e l e Petit  Courrier  des  Dames  e t Le  Follet. 35 Le s 
articles portaien t de s titres éloquent s :  < Modes > , <  Littérature » , «  Chro -
nique >  (d e Paris) , «  Théâtre s »  e t «  Revu e de s magasin s »  (fait s diver s 
du commerc e e t d e l'industrie) . L a rédactio n promi t auss i l e 5  octobre 183 4 
de choisi r se s sujets "dan s le s réunions le s plus brillantes , dans le s cercles le s 
plus distingués" . Enfin , ell e indiqu a le s adresse s de s libraire s qu i vendaien t 
l'illustré à  l'étranger . Finalement , ell e engage a d'autre s artiste s pou r le s il -
lustrations :  Allais , Lallemand , Willaeys , Delaunois , Desportes , Houist e e t 
Porret. 

Bien qu'on eû t promis , le 15 novembre 1834 , de ne plus utiliser le s mêmes 
gravures dan s La  Mode  et l e Journal  des  Dames  . . . , i l arriva jusqu'en 183 7 
que les deux magazines échangent leur s planches, bien que de moins en moins 

35 Danie l Roch e not e à  propo s d u styl e épistolair e d e l'articl e "Modes " :  "C'es t l e to n 
de l a bonne compagni e o ù s e crée un e relatio n d e proximit é entr e lecteu r e t auteur . Celui -
ci livr e de s confidences , de s observations , l'éch o de s conversation s d e salo n e t multipli e 
dans l a fictio n le s trait s d e réalit é susceptible s d e suscite r l a confiance , d e fair e croir e e n 
l'authenticité de s nouvelles , d'incite r à  l'imitation . C e n'es t d'ailleur s qu'ave c prudenc e 
et e n créan t u n effe t supplémentair e d'attractio n pa r l a distanc e qu'i l pren d vis- à vi s de s 
objets présenté s ou des manières discutées que le gazetier expos e ses découvertes, no n san s 
répétitions, accumulation s d e détails , description s pittoresques. " (La  Culture  ...,  p . 455) . 
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Figure 4. 5 A  partir d e 1835 , le Journal  des  Dames  ...  eu t un e page de titre lithographiée , 
illustrant troi s style s d e l'histoir e d u costum e :  l e rococo , l e styl e empir e e t l a mod e d e 
l'époque romantique . L e dessinateu r fu t Hancké , l e lithographe Formentin . C e frontispic e 
fut gard é jusqu'en 1837 . 
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souvent.36 Dan s La  Mode,  des lithographie s présentan t tout e sort e de scène s 
prenaient l a place de s ancienne s gravure s d e mode ; certaine s étaien t offerte s 
en supplémen t pa r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes 37 (Fig . 4.6) . 

Les nom s de s actionnaire s d e l'ancie n journa l d e L a Mésangèr e n'étan t 
pas connu s pou r 183 4 e t 1835 , i l fau t s e fier  au x remarque s publiée s dan s 
les cahier s paru s d e juille t à  novembr e 183 4 pou r devine r leur s qualité s e t 
origines.38 I l est trè s probabl e qu'il s fon t parti e d u peti t cla n fréquentan t le s 
salons littéraires, creuse t d e la haute sociét é du XIXe siècle , notamment celu i 
de la  comtesse de Bradi , collaboratrice d e l'illustré depui s 181 8 et san s dout e 
propriétaire de quelques actions. L'impact d e la presse française s e faisait sen -
tir dan s de s lieux de réunion comm e l e sien o ù l'o n maintenai t le s tradition s 
d'élégance e t d'urbanité. 39 D'autre s collaborateur s d u journa l possédaien t 
sans dout e auss i quelque s action s :  par exempl e Mari e d e l'Epinay , fille  d e 
la comtess e d e Bradi , qu i tenai t l a rubriqu e «  Mode s >  e t qu i sembl e avoi r 
eu des ressources importantes; 40 o u Tanneguy Goullet , l e remplaçant d e Bos-
sange qui, for t d e ses expériences, allai t acquéri r e n 183 6 L'Union des  Modes, 

36 Tandi s qu'e n 183 2 La  Mode  copi e presqu e toute s le s planche s d u Journal  des  Dames 
et des  Modes  (voi r p . 199) , le s imitation s pou r 183 6 n e touchen t qu e quelque s gravures , 
notamment :  pour La  Mode  gr . 49 4 =  pi . 334 5 d u Journal  des  Dames  et  des  Modes;  gr . 
496 -  pi . 3348 ; gr . 50 1 =  pi . 3338 ; gr . 50 3 =  pi . 3362 ; gr . 51 3 =  pi . 3379 ; gr . 51 5 -
pi. 3387 ; gr . 51 6 =  pi . 3385 ; gr . 51 7 =  pi . 3360 ; gr . 52 0 =  pi . 3395 ; gr . 52 3 =  pi . 3399 ; 
gr. 53 5 =  pi . 3422 . La  Mode  présent e à  cett e époqu e plutô t de s planche s qu i n e traiten t 
pas d e mode . E n 1837 , quand le s bureaux de s deu x journaux n'on t plu s l a mêm e adresse , 
La Mode  contrefai t surtou t le s costume s publié s pa r l e Petit  Courrier  des  Dames  (voi r 
les deu x planche s identique s d e janvie r 183 7 tirée s d e La  Mode  e t d u Petit  Courrier  . . . , 
reproduites pa r J . Hellemans , art . cit. , p . 357) . 

37 D e telle s planche s supplémentaire s s e trouven t dan s le s volume s annuel s d e 1835 , 
1836, 183 7 et 183 8 (pou r 1838 , voir Fig . 4.23) . Auparavant , l e journal publi a de s planche s 
supplémentaires dan s le s volume s d e 179 8 e t 179 9 (voi r Fig . 3.6 ) e t d e 183 2 (voi r Fig . 
3.25). 

38 L e 20 juillet 1834 , le Journal des  Dames . .. publi e un article intitulé "De s journaux d e 
mode" retraçan t quelque s donnée s d e so n histoir e e t indiquan t le s raison s d e l a poursuit e 
de s a publication . L e 3 0 septembr e 1834 , o n appren d dan s u n "Avis " qu e le s gravure s 
appartiendront dorénavan t "exclusivemen t a u Journal  des  Modes,  comm e avan t l a mor t 
de M . L a Mésangère" . L e 5  octobr e 1834 , o n parl e de s avantage s d e l a scissio n d'ave c 
La Mode  e t de s amélioration s envisagées . L e 2 5 octobr e 1834 , o n affirm e qu e l a mod e 
sera décrit e pa r "l a plum e d'un e femme" . L e 1 5 novembr e 183 4 enfin , o n fai t paraîtr e 
une espèc e d e prospectu s qu i retrac e encor e quelque s événement s historique s important s 
pour l e magazin e e t qu i soulign e s a "restauration " pou r constate r aprè s quatr e page s d e 
détails qu ' "i l cumuler a le s garantie s d'u n ancie n journa l ave c le s avantage s d'u n journa l 
nouveau". 

39 Pou r l e portrai t d e l a comtess e d e Bradi , voi r p . 340 . 
40 E n ma i 1825 , elle s'es t fai t peindr e pou r 200 0 franc s pa r Horac e Verne t (Fig . 4.11) , 

qui exécut e e n juin 1825 , pour 100 0 francs , un e copi e d e c e portrai t (A . Dayot , Les  Ver-
net, Pari s 1989) . I l s'agi t probablemen t d'ell e quan d o n annonc e l e 2 5 octobr e 183 4 qu e 
dorénavant u n gran d nombr e d'article s ser a "emprein t de s parfums " d'un e femme . 
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Figure 4. 6 Lithographie s supplémentaire s d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  exécutée s 
par Jule s Desporte s e t Delaunoi s e t publiée s le s 5  févrie r e t 3 0 avri l 1835 . L a port e 
de vill e restauré e d e l a renaissanc e es t témoi n d u souc i d e l'époqu e d u romantism e d e 
préserver l'héritag e national . L'autr e figure,  u n li t à  châssis , s'expliqu e pa r l e fai t qu e l a 
série d e Meubles  ...  venai t d e s'arrêter . Pou r 1835 , o n a  encor e un e troisièm e gravur e 
supplémentaire, dessiné e pa r Lant é e t exécuté e su r cuivr e pa r Nargeot . Ell e présent e de s 
costumes d e travestissemen t (voi r Fig . 3.24) . 

contrefaçon qu i publiai t le s même s texte s e t le s même s illustration s qu e l e 
Journal des  Dames  . . . 4 1 Dè s 1834 , leur s deu x signature s o u initiale s son t 
particulièrement mise s en évidenc e dan s le s pages d u magazine . 

Peut-être doit-o n égalemen t cherche r le s actionnaires parm i le s membre s 
du Jockey-Club , situ é a u 2  ru e d u Helder , à  quelque s mètre s d u sièg e d u 
journal, don t l'illustr é décri t parfoi s le s activité s e n 183 4 e t 1835 . Fondé e n 
1834, c e clu b avai t pou r bu t l'amélioratio n d e l a rac e chevalin e e t organi -

4 1 Tou t comm e Bossange , Goulle t n e sign e qu'ave c se s initiales . Se s activités à  L'Union 
des Modes  on t permi s d e l'identifie r comm e collaborateu r d u journal . A  cett e époque , le s 
journalistes e t auteur s préfèrent garde r l'anonyma t o u ne révéler leu r identit é qu'à u n peti t 
cercle d'ami s (voi r auss i p . 234) . 
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sait nombr e d e courses d e chevaux. I l comptait parm i se s adepte s Charle s 
Lautour-Mézeray, l'ancie n éditeu r d e La  Mode  et locatair e d'un appartemen t 
20 rue d u Helder , Edwar d Derve s qu i rédigeai t deu x foi s pa r moi s un articl e 
pour le Journal des  Dames  . . . , e t Roger d e Beauvoir , qu i signai t égalemen t 
beaucoup de pages. Certains membres de ce club faisaient étalag e d'un gran d 
luxe dan s leur s équipage s et dans leur s apparences , poussan t l'extravaganc e 
jusqu'à s e farder, s e teindre ou se boucler le s cheveux, porte r l e corset et pro-
mener de s singe s en laisse. Il est possibl e qu e le s article s et illustrations du 
journal s'e n soien t trouvé s influencés , ca r d e 183 4 à 1836 la mode masculin e 
y pren d plu s d e plac e qu'auparavant . L e nombr e d e gravure s d e mod e pou r 
hommes avai t mêm e doublé et tous le s quinze jours le lecteur fut informé de s 
nouveautés e n fai t d'éléganc e masculine. 42 

Toujours est-i l que, deux ans plus tard, en juillet 1836 , la survie du journal 
est à  nouvea u menacée . Aprè s cin q changement s d'imprimeu r e n 1835 et 
une nouvell e pert e d'abonnés , Mari e de l'Epinay, déj à connu e de s lecteurs , 
sauve l'illustr é d e la faillite e n devenan t propriétaire , directric e et rédactrice 
principale de ce pionnier d e la presse féminine . Femm e aux talents multiples , 
elle avai t compos é quelque s morceau x d e musiqu e et déjà fai t se s première s 
expériences de publication en écrivant quelques nouvelles pour divers illustré s 
et tou t récemmen t u n premie r volum e d e 17 3 pages intitul é Deux  souvenirs. 
Le 25 octobre 1836 , "pa r suit e d e l'extensio n qu' a pris e la nouvelle adminis -
tration", ell e transféra l e siège d e l'illustr é d u 2 5 rue du Helder au n° 1 4 de 
la même rue , à son propre domicile , au deuxièm e étag e d e son appartement , 
à quelque s pa s de s bureau x d u Voleur,  journal d e Girardin. Ell e deviendr a 
plus tard , e t durant ving t ans , un e important e collaboratric e d e plusieurs 
périodiques féminins . 

Le fai t qu'un e femm e prenn e l a direction d u magazine amèn e à  pose r 
la questio n d u féminisme présen t dan s un e publicatio n destiné e à  un lecto-
rat à  dominance féminine . Quell e étai t l'opinio n d e la rédaction à  ce propo s 
dans le s trente-hui t année s précédentes , e t en quoi s'est-ell e modifié e aprè s 
l'arrivée d'un e femm e au x commande s d u journal? 43 Pou r tout e l a période 
de parution , plusieur s historien s on t à  tort tax é l e périodique d e conserva-
tisme e n la matière.44 I l serait plu s just e d e reconnaître qu e c e journal a 

42 L e journal publi e de s essai s tel s qu e "D e la grâce che z le s hommes" (1 5 avri l 1836 ) et 
régulièrement de s lettre s d'u n Parisien , amateu r d e frivolité s à  un bo n vivan t d e Londres . 

4 3 Su r ce sujet, voi r auss i Annemari e Kleinert , I L < C JOURNAL DE S DAMES E T DE S 
M O D E S »  E D IL SU O CONTRIBUTO ALL'EMANCIPAZION E FEMMINILE , Acte s d u congrè s 
Donne e  giornalisme. Politica  e  cultura di  génère nella  stampa  femminile,  Florenc e 2001 . 

44 Parm i ceu x qui propagent cett e image , comptent surtou t E . Sullero t dan s son ouvrag e 
publié en plein mouvemen t féminist e de s année s 1960 , et ceux qu i la citent, pa r exempl e 
R. Chollet , C . Bellange r et al. et J. Pouget-Brunereau. Sullero t juge La Mésangèr e d'aprè s 
certains article s paru s d e 1809 à  1814 , époqu e pendan t laquell e l'empereu r avai t perd u 
toute toléranc e e t sonn é l e glas d u féminisme. Ell e généralis e s a lecture su r l'ensemble 
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été très souven t dan s sa longue carrière un magazin e véritablement féminist e 
qui s'insurgeait contr e l'autorité masculin e et cherchai t à  affranchir l a femm e 
des contrainte s qu e lu i imposai t un e sociét é régi e pa r de s mœur s patriar -
cales. S i l'on me t dan s l a balance le s articles favorable s à  l'émancipation de s 
femmes e t ceux qui les critiquent e t soutiennent u n partage plus conservateu r 
des rôles , celle-c i pench e nettemen t d u côt é d u libéralisme . Evidemment , l a 
hauteur d u plateau vari e au gr é des différents régime s politiques , mai s mêm e 
à de s époques pe u propice s à  l a cause féminine , beaucou p d e pages avancen t 
l'idée qu e l a femme es t a u moin s égale sinon supérieur e à  l'homme. Cec i pa r 
exemple dans les dernières années du règne de Napoléon, lorsqu e l'article 21 3 
de so n cod e juridique frapp a le s femme s mariée s d'incapacit é générale , leu r 
interdisant, san s l'autorisatio n d e leur s maris , d'este r e n justice , d'acheter , 
de vendre, d'hériter , d e se faire établi r de s papiers d'identité , d e travailler o u 
de posséder u n compt e e n banque. 45 

Sous l e Directoire , l'illustr é publi e mêm e beaucou p d e texte s féministes , 
surtout dan s le s tous premier s cahiers , à  commencer pa r le s Réflexions  préli-
minaires d u premie r cahie r (reproduite s p . 373 ) e t u n articl e d u deuxièm e 
exigeant l'égalit é de s femmes devan t l a loi et l'instructio n pou r le s femmes, 46 

jusqu'au quatrièm e cahie r qu i lou e l'influence  salutair e de s femme s su r 
les hommes . "San s le s femmes, " estime-t-o n dan s c e dernie r essai , "le s 
hommes seraien t rude s e n esprit , dur s e n caractèr e e t malpropre s e n leu r 
personne . . . Le s hommes entr e eux peuvent , san s doute , éclaire r leu r esprit , 
mais j'os e affirme r qu e l a compagni e e t l a conversatio n de s femme s son t l a 
seule école à former l e cœur." Dan s les cahiers qui suivent, d'autres article s e t 
gravures metten t d u baum e a u cœu r d e lectrice s tro p souven t sous-estimée s 
et humiliées . La livraison du 1 2 août 179 7 présente une planche qui montre le 
courage des femmes :  la citoyenne Henri y fait un e ascension en ballon, entre -
prise d'autan t plu s hasardeus e qu e pe u d e femme s osaien t s e lance r dan s d e 
telles aventure s (Fig . 4.7). 47 Un text e d u 2 5 novembre 179 7 donne l'éloquen t 
compte rend u d'u n ouvrag e intitul é :  Le Sort  des  femmes . . . (nouvelle  apo-
logie du beau  sexe), pa r Antonio , dessinateur , livr e qui se vend a u burea u d u 
journal e t qu i est trè s favorable à  la libération d u bea u sexe . Il démontre qu e 
"le pouvoir que les hommes se sont arrogé, n'est qu'une usurpation tyranniqu e 

des cahier s d u journa l (voi r auss i p . 300) . D'autre s féministe s comm e N . Rattner-Gelbar t 
soutiennent l a thès e selo n laquell e le s article s de s éditeur s masculin s n e son t pa s un e 
véritable menac e pou r l'ordr e existan t mêm e lorsqu e ce s éditeur s s e prononcen t pou r l a 
cause de s femmes :  "Thi s wa s mère cérémonia l éloquence , piquan t bu t no t corrosive , filled 
with hyperbol e bu t n o commitment " (Féminine  and  Opposition  Journalisme  . . . , p . 9) . 

45 A . Decau x remarqu e qu' à cett e époqu e "o n n'accord e d'existenc e légal e à  l a femm e 
que devan t l'impôt , l a priso n o u l a guillotine " (Histoire  des  Françaises,  Pari s 1979 , t . II, 
p. 618) . 

46 I I s'agi t d'un e citatio n d'u n passag e d e L'Epitre  aux  femmes  pa r C . Pipelet . 
47 L e ballo n à  ai r chau d de s frère s Montgolfie r étai t conn u depui s 178 3 seulement . 
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Figure 4.7 L e 12 août 179 8 (25 thermidor a n 6 ) une gravure du journal apport e un e preuv e 
du courag e de s femmes . Ell e présent e l a citoyenn e Henr i lor s d'un e ascensio n e n ballo n 
avec l e physicie n Garnerin . Le s couleur s de s draperie s d e l a corbeill e son t au x couleur s 
nationales, l'homm e es t e n habi t bleu , l a femm e e n rob e e t chapea u blancs , c e dernie r 
décoré d'un e fleur  rouge . Mme Henr i brandi t l e drapeau françai s don t le s trois bandes son t 
placées horizontalement . A  l'époque , o n pouvai t opte r pou r u n arrangemen t horizonta l o u 
vertical. L a positio n vertical e actuell e devin t obligatoir e à  parti r d e 1812 , à  l'imag e d u 
drapeau qu i flottait  au-dessu s d u pavillo n centra l de s Tuilerie s quan d Napoléo n y  résidait . 
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sur le s droit s naturel s d e l a beauté " e t i l cit e comm e preuv e l'organisatio n 
physique e t moral e d e l a femme , l'expérienc e d e l'histoir e e t plusieur s ou -
vrages littéraires . O n y  li t qu e "le s belle s . . . sauron t gr é à  l'auteu r d'avoi r 
au moin s tent é . . . d e rendr e a u bea u sex e le s droit s e t le s prérogatives qu e 
la Nature lu i a  répartis , e t qu'i l n' a perdu s qu e par l a tyrannique oppressio n 
du plu s fort. " 

Le journal publi e auss i l a copi e d'un e lettr e écrit e l e 2 4 févrie r 180 0 qu i 
s'insurge contr e l e règlement d e la  police défendant au x femme s d e conduir e 
un cabriole t dan s l'intérieu r d e Pari s e t exigean t un e autorisatio n spécial e 
dans c e domaine . E n 1801 , le s gravure s 25 6 e t 29 4 présenten t de s femme s 
très énergique s e n trai n d e conduir e un e voitur e (voi r à  l'annex e Fig . E.8) . 
Un autr e articl e féministe , d u 2 7 septembre 1800 , cit e un e annonc e trouvé e 
dans u n périodiqu e allemand . Un e femm e rich e y  exprim e se s raison s d e 
ne pa s vouloi r s e marier . "J'a i l'âm e tro p élevée , l'imaginatio n tro p jeun e 
pour m e fair e d e longue s illusions . J e n e veu x n i commande r n i obéi r à  u n 
homme . . . Aucu n homm e n e m' a par u asse z supérieu r pou r m'e n imposer , 
assez aimabl e pou r m'enchaîner , asse z dépourv u d e caractère pou r êtr e mo n 
esclave, asse z direc t e t asse z fidèle  pou r êtr e mo n ami. " A  l a plac e d'u n 
homme, elle cherche une amie qui veut bie n passer sa vie avec elle et partage r 
sa fortune.48 Voil à un discours bien émancipé et u n directeur d e journal asse z 
tolérant pou r l e publier . 

D'autres passage s d'article s féministe s son t tou t auss i instructif s su r l'es -
prit d u journal. Un compte rendu du long poème de G. Legouvé sur Le  Mérite 
des femmes, présent é l e 31 décembre 1801 , a tou t à  fai t l'ai r d'u n text e mo -
derne e t actuel . Encor e u n autre , d u 1 1 mars 1802 , affirm e qu e le s femme s 
font d e meilleurs écrivain s de romans qu e le s hommes :  "Tous les jours, nou s 
avons l a preuv e qu e l a plum e d'un e femm e spirituell e es t plu s fait e qu e l a 
nôtre pou r écrir e dan s l e genre romanesque . C e sexe plu s aisémen t irritable , 
sent mieux , saisi t ave c plus de vivacité toutes le s nuances d u sentiment , tou s 
les degré s d e l a passion. " L a mêm e pensé e es t exprimé e su r deu x longue s 
pages l e 1 5 mai 180 2 e t encor e l e 1 6 janvier 1804 . L e premie r articl e es t u n 
compte rend u d e La  Libertéide  d e Pierr e Moussard , librair e à  Paris , don t o n 
cite des passages :  "Les femmes n e sont-elles pa s réellemen t esclave s presqu e 
par tout e l a terre? Cett e bell e et tendre moiti é du genre humain n e semble-t -
elle pas n'existe r qu e pou r l e caprice tyranniqu e e t bruta l d e l'autr e moitié ? 
Oui, le s femmes son t dan s u n honteu x assujétissemen t (sic ) . . . Homme s op-
presseurs! pourquo i . . . ôtez-vou s au x femme s l'accè s d e tout e fonction , d e 
toute existenc e politique ? Le s femme s n'ont-elle s pas , comm e vous , e n par -
tage l'esprit , l e jugement, l e génie , l e courage , le s vertus e t l a force ? . . . L a 
femme n'est-ell e pa s toujour s e t plu s douce , e t plu s sensible , e t plu s indul -

La solitude est un e source de lettres publiées dans plusieurs cahiers. 
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gente, e t plu s humaine qu e l'homme? L a prétendue faibless e d e la femme, s a 
prétendue inaptitud e à  tels ou tel s travaux , à  te l ou te l emploi , n'est-ell e pa s 
l'œuvre d e l a barbarie , d u préjugé , d'un e odieus e éducation?" 49 

Enfin, le s numéro s de s 4  e t 9  févrie r 180 3 prêten t à  l a femm e no n seu -
lement le s qualité s habituelle s d e beauté , charme , douceu r e t compassion , 
mais auss i plu s d'espri t qu e l'homme , bre f il s assuren t qu'ell e es t e n tou s 
points supérieur e à  lu i :  "O ù sont , j e vou s prie , le s hommes qu i s'exprimen t 
avec cett e facilité , qu i pensen t ave c cett e délicatesse , qu i parlen t ave c cett e 
élégance qu'o n admir e dan s presqu e toute s le s dame s bie n élevées?" , écri t 
La Mésangèr e e n citan t L a Beaumelle. 50 "Vou s n e trouve z pa s che z elle s d e 
ces trait s recherchés , d e ce s phrase s correctes , d e ce s antithèse s forcées , d e 
ces figures  hardies , aujourd'hu i s i for t à  l a mode ; mai s e n récompense , elle s 
pensent e t elle s peignent . Tou t dan s leur s écrits , es t grâc e o u sentiment , e t 
souvent l'u n e t l'autre" . L e thème s e retrouv e dan s l e cahie r d u 5  mai 180 8 
(voir p . 106) . Quan t au x gravures , l'illustr é e n reprodui t u n certai n nombr e 
à tendance féministe, présentan t no n seulement des femmes faisant un e ascen-
sion en ballon o u conduisan t leu r calèche , mais se promenant seule s à  cheva l 
en costum e d'amazone , jouan t au x carte s o u encor e pratiquan t u n sport 51 

(Fig. 4.8) . 
L'époque qu i sui t 181 5 abonde e n gravures e t essai s favorables à  la  caus e 

des femmes. 52 Un e foi s l e régim e napoléonie n effondré , l e mouvemen t fémi -
niste pouvai t renoue r ave c la tradition d e la Révolution e t s'épanoui r suivan t 

49 P . Moussar d a  quatr e titre s dan s l e catalogu e de s auteur s d e l a BN . E n plu s d e s a 
Libertéide, livr e débutan t d e 44 0 pages , o n y  trouv e :  Les  Diversités  littéraires  (1815) , 
Mémoires sur  la  translation  de  Napoléon  . . . à  Visle  de  Saint-Hélène  (s.d. ) e t La  Gran-
deur et  les  bienfaits  de  VEternel dans  le  christianisme  (1818) . Su r Moussard , voi r auss i J . 
Pouget-Brunereau, pp . 402-403 . 

50 Lauren t Angivie l d e L a Beaumell e (1726-1773 ) entrepri t l a publicatio n d u journa l 
littéraire L'Aspasie  Moderne.  I l compos a de s roman s dan s l e genr e d e Montesquie u e t 
plusieurs livre s d'histoire . Aprè s avoi r d û supporte r l a hain e d e Voltair e e t subi r plusieur s 
incarcérations à  l a Bastille , i l trouv a enfin , pendan t le s deu x dernière s année s d e s a vie , 
une plac e à  l a bibliothèqu e d u Roi . 

51 Femm e faisan t un e ascensio n e n ballo n :  gravure supplémentair e d u 1 2 aoû t 1798 . 
Femme guidan t un e calèch e :  le s gravure s 155 , 25 6 e t 29 4 de s 1 er septembr e 1799 , 6 
novembre 180 0 e t 1 5 avri l 1801 . Amazone :  les gravure s 16 5 d u 1 7 octobre 1799 , 22 3 d u 
14 juin 1800 , 30 3 du 2 5 ma i 1801 , 453 du 6  mar s 1803 , 611 d u 1 5 janvier 1805 , 740 du 2 5 
juillet 1806 , 155 6 du 1 5 avril 1816 , 181 6 du 1 5 mai 1819 , et 345 7 du 1 5 avril 1837 . Femm e 
devant un e tabl e d e jeu :  le numéro 40 7 du 1 7 août 1802 . Femmes pratiquan t u n spor t :  le 
yo-yo :  le numér o 123 3 d u 1 0 juin 1812 ; l e badminto n :  les numéro s 133 5 e t 191 8 de s 1 0 
août 181 3 et 5  août 1820 . 

52 J . Pouget-Brunerea u constat e qu e l e mouvement féministe , qu i commenc e réellemen t 
à s e faire senti r aprè s l a révolutio n d e 1830 , es t n é bie n avant . Dan s l a presse féminine , " à 
travers l'ironi e sciemmen t employée , i l y  a  comm e u n ven t qu i court , san s avoi r l'ai r d e 
déranger, mai s don t l e souffle intermitten t s e fai t plu s préci s e t apport e ave c lu i un e lent e 
germination à  pein e visible. " (p . 63) . 
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Figure 4. 8 L e journa l présent e plusieur s illustration s à  tendanc e féministe . Le s femme s 
conduisent un e voiture , sorten t à  cheval , n e dédaignen t pa s l e jeu e t pratiquen t u n sport . 
Gravures de s 1 er septembr e 179 9 (n ° 155) , 1 7 aoû t 180 2 (ic i l e n ° 3 8 d e l'éditio n d e 
Francfort), 1 4 juin 180 0 (n ° 223 ) e t 5  août 182 0 (n ° 1918) . 
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les principes d e Saint-Simo n e t se s disciples. 53 Le s exemples d'article s écrit s 
vers 181 8 sont tou s d'un e qualit é stylistiqu e supérieure . Il s porten t à  croir e 
qu'ils émanen t d e plume s d e talent , entr e autr e d'u n Honor é d e Balzac , qu i 
semble avoi r ét é engag é pa r L a Mésangèr e autou r d e 1818/181 9 e t fit  se s 
premières arme s dan s l e journal. Dan s Les  Femmes  et  les  Académies  d u 3 1 
janvier 1818 , un journaliste revendiqu e l'admissio n de s femmes dan s le s trois 
Académies d e Paris , s e demandan t pourquoi , pa r exempl e à  l'Académi e de s 
Sciences, on n'a pas accepté , déjà dan s les siècles précédents, une physicienn e 
comme Emilie du Châtelet. A "cell e des belles lettres (on ) eût pu s'enorgueilli r 
du savoi r immens e de Mme Dacier". Enfi n i l reproche à  l'Académie français e 
de n e pa s avoi r él u tout e un e list e d e candidates , don t Mm e L a Fayett e e t 
Mme Deshoulières. 54 L e moi s suivant , troi s article s metten t e n dout e l'affir -
mation selo n laquell e l a vigueu r e t l e géni e son t "d u côt é d e l a barbe" . L e 
5 mar s 1818 , l a rédactio n s'interrog e su r l e refu s d e permettr e au x femme s 
d'accéder au x postes élevés dans la politique, l'administration, le s collèges, les 
ateliers, le s orchestres e t mêm e le s casernes! Enfin , l e cahier d u 1 0 juin 181 8 
rend compt e d'un e brochur e qu i a  repris , en l a modifiant , la  planche 164 4 de 
l'illustré, o ù l a cornett e d u modèl e es t remplacé e pa r u n bonne t d'avocat . 

Après l a fondatio n e n aoû t 181 8 d'u n premie r concurren t intitul é L 1 Ob-
servateur des  Modes, 55 l e magazin e continu e d e polémique r encor e plu s for t 
contre le s injustices don t le s femmes son t victimes . I l exige la reconnaissanc e 
de leurs droits et souligne l'importance d e l'éducation comm e moyen d'éman -
ciper le s femme s (Fig . 4.9) . L e 5  aoû t 1820 , i l ridiculis e encor e l e fai t qu e 
l'Académie français e refus e d'accepte r de s candidates femmes . U n moi s plu s 
tard, à  l'occasio n d e l a grand e expositio n annuell e d e peinture , i l s'enthou -
siasme d u nombr e importan t d e femme s admise s à  y  présente r leur s toiles , 
résultat auque l il a probablement contribué . Un autre article du 1 0 septembre 

53 Selo n l e cahie r d u 1 0 novembre 1830 , l e comt e d e Saint-Simon , "n é l e 1 7 avri l 1761 , 
mort dan s u n éta t voisi n d e l'indigenc e l e 1 9 mar s 1829 , . . . avai t l'habitud e d e s e fair e 
réveiller, chaqu e matin , pa r le s parole s « : Levez-vous , monsieu r l e comte , vou s ave z d e 
grandes chose s à  fair e ». " S a théori e n e port a de s fruit s qu e ver s l a fin  d e s a vie . 

54 Ce s femmes son t de s exemples de personnalités de s XVIIe e t XVIIIe siècles . Emilie d u 
Châtelet (1706-1749 ) fu t commentatric e d e Newton . Mm e Dacie r (1654-1720 ) a  tradui t 
Homère e t s'es t mêlé e à  l a querell e de s Ancien s e t de s Modernes . A  propo s de s dame s L a 
Fayette (1634-1693 ) e t Deshoulière s (1637-1694) , l a rédactio n remarqu e qu e le s fauteuil s 
de l'Académie française , "profané s pa r le s Cotins, les Coras, le s Pochères . . . auroien t (sic ) 
reçu plu s d'éclat , s'il s eussen t ét é occupé s pa r le s L a Fayett e e t le s Deshoulières" . L e 2 5 
septembre 1838 , l e journal réclam e à  nouvea u l'admissio n d e femme s dan s le s Académie s 
et rappell e qu e Mme s d e Staë l e t d e Genli s avaien t déj à exprim é l a mêm e revendication , 
exigeant "qu'i l y  eû t à  l'Académi e français e troi s o u quatr e fauteuil s destiné s au x femme s 
qui s e distingueraien t dan s le s lettres" , souhai t qu i n e ser a exauc é qu e dan s l a deuxièm e 
moitié d u XXe siècle . 

55 Su r L'Observateur  des  Modes,  annex é a u journa l d e L a Mésangèr e e n 1823 , voi r 
Annemarie Kleinert , Die  frûhen  Modejoumale  . . . , pp . 161-166 . 
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Figure 4. 9 L e journal appui e l'instructio n de s femme s e n le s présentan t e n trai n d e lire , 
en montran t leur s talents d e danseuse , ou en arboran t de s femmes qu i cultiven t l a peintur e 
et l a musique . E n hau t le s gravures 4 4 et 1 9 des 2 7 octobre 180 0 et 3  mai 180 2 de l'éditio n 
de Francfor t d u journal . E n ba s l e numér o 1 4 d u 1 er avri l 180 1 d e l'éditio n d e Francfor t 
et l a planch e 41 4 de l'éditio n parisienne , daté e d u 1 7 septembre 180 2 (voi r auss i Fig . 6.7) . 
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1820 décri t un e sociét é tribal e e n Ind e o ù l a polyandri e de s femme s es t d e 
coutume. Deu x texte s insolite s paraissen t le s 1 0 avri l e t 3 1 aoû t 182 1 :  l e 
premier propos e u n baptêm e d e l'ai r dan s u n ballo n ave c l a fameus e pilot e 
Elisa Garnerin , don t le s saut s e n parachut e feron t encor e l'obje t d'article s 
deux ans plus tard; l e second fai t connaîtr e un établissement d e bains à  Pari s 
où, chos e tou t auss i osée , le s femmes peuven t apprendr e à  nager . 

Souvent, L a Mésangèr e mentionn e le s nom s d e femme s qu i exercen t un e 
profession :  par exempl e Mm e Sigault , libraire , e n 1826 ; o u le s dame s Des -
paux, Germont , Lasnier , Sandoz , Coûtant , Huchez , Galhaut , Prévost , Scor -
del e t Vaulon t qu i travaillaien t dan s l e métie r d u textile; 56 o u le s nom -
breuses femme s d e lettre s don t plusieur s s e retrouveron t dan s de s diction -
naires littéraires. 57 L'illustr é publi e auss i des annonces d'école s préparatoire s 
pour le s métiers de brodeuse, d e dessinatrice de papier pein t o u d'arrangeus e 
de fleurs  artificielles. 58 L e 1 5 avri l 1828 , i l cit e Charle s Dupin , membr e d e 
l'Institut, qu i s'emploi e à  augmente r l e nombre d e profession s auxquelle s s e 
destinent le s femme s e t qu i recommand e surtou t qu'i l y  ai t plu s d'institu -
trices, mêm e pou r le s matière s scientifique s e t technique s :  "i l n'es t presqu e 
aucune machin e simpl e don t l'emplo i n e soi t habitue l au x femmes. " 

Dans le cadre de ses recommandations bibliographiques , le journal signal e 
plusieurs ouvrages qu i soutiennent l'émancipatio n de s femmes. Le s 10 févrie r 
et 2 1 mars 180 1 :  Opinion  d'une  femme  sur  les  femmes e t Réflexions  sur  les 
hommes (voi r p . 427); le 25 février 182 5 :  Idées du  génie et  de  Vhéroïsme des 
femmes; l e 1 5 juillet 182 6 :  Les Droits  des  femmes et  l'injustice  des  hommes, 

56 Grâc e a u journal , le s nom s d e beaucou p d e marchande s d e mod e d e l'époqu e son t 
connus. I l faudrai t trie r l e périodiqu e pou r établi r u n répertoir e de s femme s exerçan t c e 
métier. O n pourrai t alor s constater , pa r exemple , qu e Mm e Pferffe r vendai t de s fourrure s 
rue Tai t bout e n 1838 , qu e le s meilleure s plume s e t fleurs  artificielle s s e trouvaien t che z 
Mme Perrot , ru e Saint-Denis , o u encore qu'i l étai t d e bo n to n d e se faire coiffe r che z Mm e 
Robineau. Pou r d'autre s adresse s d e marchande s d e mode , couturières , modistes , lingères , 
fleuristes, coiffeurs , voi r Annuaire  des  Modes  de  Paris,  publi é pa r L a Mésangèr e e n 1815 , 
et Almanach  du  Commerce  pa r L a Tynna . 

57 Pou r l e passé , L a Mésangèr e cit e plusieur s biographie s d e femme s d e lettre s remar -
quables dont, l e 25 février 1826 , Vie  des  Femmes illustres  et  célèbres  de  la France, par Mau -
buy (1763-65 , 5  vol.); Dictionnaire  ...  des  Femmes  célèbres,  pa r L a Croi x d e Compiègn e 
(1769, 2  vol.) ; Histoire  littéraire  des  Femmes  françaises,  pa r l'abb é d e L a Port e (1769 , 5 
vol.); Dictionnaire  . .. des  Françaises  . .. connues  par  leurs  écrits,  ou  la  protection qu'elles 
ont accordée  aux  gens  de  lettres,  pa r Fortuné e Brique t (1804 , 1  vol.). Dans sa bibliothèque , 
il avai t encor e d'autre s titre s su r le s femmes , à  pe u prè s un e centaine , don t certain s trè s 
précieux :  un ancien manuscri t d e 500 pages intitulé Philologie,  ou  apologie  des femmes . . . , 
par Pouce t d e l a Grave ; u n titr e d e 156 6 :  La  Bonté  et  la  mauvaiseté  des  femmes,  pa r J . 
de Marconville ; u n ouvrag e d e 163 1 par d e Lescal e :  Alphabet de  l'excellence  et  perfection 
des femmes-, un e traductio n d u lati n :  De la  grandeur et  de  l'excellence  des  femmes (1713 ) 
et un e Apothéose  du  beau  sexe (1741) . 

58 Voi r le s cahier s d u 3 1 octobre 181 7 et de s 5  et 1 5 mai 1827 . 
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par Mis s Godwin ; l e 2 0 janvie r 182 7 :  De  l'influence  des  femmes  dans  la 
Société et  de  l'importance  de  leur  éducation;  e t l e 1 5 aoû t 182 7 :  De  l'édu-
cation des  femmes,  ou  moyen  de  les  faire contribuer  à  la  félicité publique, 
en assurant  leur  propre  bien-être.  Certain s ouvrage s von t jusqu' à affirme r 
que le s femme s seraien t apte s à  pratique r l'ar t militaire . Selo n l a rédaction , 
l'émancipation consist e à  régle r soi-mêm e le s chose s d e l a vi e quotidienne . 
Le 3 1 juille t 1828 , pa r exemple , es t recommand é L'Art  de  se  coeffer  (sic) 
soi-même, l e 20 avril 182 7 Manuel de  la jeune femme,  contenant  tout  ce  qu'il 
est utile  de  savoir  pour  diriger  l'intérieur  d'un  ménage.  D'autre s recueil s d e 
conseils veulen t aide r le s femmes e n ca s de revers , lorsqu e l e destin le s forc e 
à subveni r à  leur s propre s besoins . D'autre s encor e prônen t l e salu t pa r la 
santé, pa r exempl e Le  Dentiste  des  Dames  pa r Josep h Lemaire , don t l e jour-
nal cite le 31 juillet 181 2 la phrase "un e dent vau t mieu x qu'un diamant" , o u 
le 3 1 ma i 181 9 e t l e 5  décembre 183 0 quan d i l mentionn e de s ouvrage s su r 
l'hygiène de s dames . Beaucou p d e texte s décrivan t le s facette s d e l a femm e 
étant e n vers , o n pourrai t compose r tout e un e anthologi e d e poème s su r le s 
femmes extrait e d u Journal  des  Dames  . . . L e magazine publi e entr e autre , 
le 2 5 octobr e 1838 , u n lon g poèm e pa r Evarist e Boulay-Pat y intitul é Les 
Femmes. 

Cependant, l e journal n' a pa s uniquemen t cett e orientation . N e voulan t 
pas rejete r certain s rôles  traditionnel s d u bea u sexe , i l n'arrêt e pa s d'en -
courager le s femme s à  cultive r le s aptitude s pou r lesquelle s elle s on t depui s 
toujours ét é admirées , comm e l a directio n d'u n ménage , l e soi n d e l a fa -
mille, l e don d'êtr e un e maîtress e bell e e t attirant e o u l e talent d'ébloui r e n 
société comm e hôtess e plein e d e charm e e t d e bonne s manières. 59 L e ma -
gazine vulgaris e ains i l a philosophi e d e Jean-Jacque s Roussea u professé e e n 
1762, qui a  décrit dan s Emile  un e Sophie sage et vertueuse , idéa l de plusieurs 
générations, e t surtou t d e Napoléon qu i a  légalisé et a  restreint le s droits de s 
femmes dan s so n cod e juridique . Mais , tou t e n citan t l'imag e d e la  femm e 
chez Rousseau, l'illustré critique la misogynie de cet auteur, pa r exemple dans 
les cahier s de s 2 4 juille t 1803 , 1 1 mar s 1805 , 1 0 juin e t 5  septembr e 1811 , 
15 et 2 0 juin 1821. 60 L a rédaction n'occult e pa s no n plu s certains défaut s d e 
caractère humain , qualifié s comm e typiquemen t féminin s :  la tendance à  re -
chercher le s travers plutô t qu e les qualités des autres femmes, 61 l e faible pou r 

59 Voi r les cahiers des 20 septembre 1807,1 5 avril 1813 , et 31 janvier 1818 . Sur ce côté des 
femmes, décri t dan s de s journau x féminin s anglais , voi r Margare t Beetham , A  Magazine 
of Her  Own  :  Domesticity and  Désire  in  Woman's  Magazines  1800-1914,  Londre s 1996 . 

60 Su r J.J . Roussea u e t l e journal, voi r J . Pouget-Brunereau , pp . 387-402 . 
61 U n articl e d u 1 5 avri l 181 7 s e focalis e su r "l a jalousi e de s femme s d e no s petite s 

villes contr e celle s qu i arriven t d e l a grande" . L'exame n d e plusieur s exemple s d e rivalit é 
mesquine condui t l'auteu r à  demande r au x dame s "d e s e ménage r u n pe u entr'elles" . L e 
souhait d'un e plu s grande solidarit é entr e consœur s es t un e constant e d u féminisme . L e 1 0 
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la flatterie, 62 l e penchan t pou r l a volubilit é excessive. 63 I l pratiqu e ains i u n 
féminisme nuanc é qu i cherch e à  montre r au x femme s l a nécessit é d'êtr e su r 
leurs gardes, et de ne pas perdre leur charme, leur goût , leur s sentiments tou t 
en s'instruisan t dan s le s art s e t métier s jadi s réservé s au x hommes . Enfin , 
il défend à  certain s moment s de s prise s d e positio n qu i peuven t paraîtr e ri -
diculement rétrogrades , v u l'influenc e d u féminism e su r le s opinions formée s 
depuis :  qu e le s femme s qu i porten t u n pantalo n risquen t d e perdr e leu r 
grâce ( 5 avri l 180 2 e t 3 0 septembr e 1818 ) ;64 qu e l a célébrit é es t u n dange r 
pour le s femmes (2 0 novembre 1812) ; que l e jeu ren d le s femmes méprisable s 
(10 juin 181 8 et 1 5 août 1827); 65 qu e l a vert u e t l a modesti e son t de s trait s 
surtout féminin s (1 5 aoû t 1828); 66 qu e le s femme s qu i s'occupen t de s loi s 
ou de s chose s militaire s son t à  plaindr e (2 0 septembr e 1835). 67 Mai s dan s 
le contexte historique , ce s article s qu i pourraien t semble r misogyne s aujour -
d'hui, doiven t êtr e considéré s comm e écrit s dan s l e bu t d e communique r u n 
état d e fait valabl e pour l a plupart de s contemporaines. O n pourrai t dir e que 
le journal, tou t comm e Balzac , est su r quelque s année s " à la fois féminist e e t 
misogyne"68 (Fig . 4.10). Mais dans l'ensemble , i l agit e n courageux défenseu r 
des femmes , mettan t souven t e n lumièr e le s piège s d e l'assujettissemen t d e 
la femme e t rappelan t le s qualités qu i fon t d'elle s le s reines d e l a société . 

La mention d e défauts typiquemen t féminin s n' a presqu e plu s cour s lors -
que Mari e d e l'Epina y pren d l a directio n d u journal . L e 3 0 juin 1832 , un e 
lectrice avai t reproch é a u rédacteu r précéden t Adolph e Bossang e d e ressen -

novembre 1834 , le journal exprim e so n regre t qu'i l y  ai t "for t pe u d'amitié s sincère s entr e 
deux femmes" . 

62 Voi r l e cour t articl e d u 2 5 novembre 1812 . 
6 3 "Le s femme s parlen t s i bie n e t on t un e s i grand e propensio n pou r l a parole , qu'o n 

pourroit (sic ) craindr e qu'u n lon g babi l n e s'emparâ t de s scéance s destinée s à  d'utile s 
discussions" ( à propo s d e femme s académiciennes , dan s u n articl e d u 3 1 janvier 1818) . 

64 L a Mésangèr e critiqu e le s femmes qu i quitten t "le s habit s d e leu r sexe " e t mentionn e 
les causes de c e comportement :  parce qu e le s affaires le s obligent à  voyager , parc e qu'elle s 
pratiquent u n spor t o u l a professio n d'artist e o u d'auteur , o u parc e qu'elle s veulen t tou t 
simplement attire r l'attention . Dan s La  Nouvelle  Héloïse,  l'héroïn e s'étai t vêtu e e n jeun e 
garçon. Un e gravur e d u Bon  Genre  présent e troi s femme s e n pantalons . 

65 Le s conséquence s néfaste s d u je u d e l'écart é son t débattue s dan s le s cahier s d u 2 5 
janvier 181 9 e t d u 5  août 1822 . 

66 Pou r parle r d e modesti e e t d e vertu , L a Mésangèr e cit e u n ba l à  l'Opér a e t un e 
promenade à  cheval , o ù deu x femme s mariée s s e font  tro p remarquer . 

67 "Qu'elle s n e prennen t jamai s dan s leur s main s . . . n i l'épé e qu i tue , n i l e livr e d e l a 
loi qu i es t athé e . . . , " peut-o n lir e à  l a date d u 2 0 septembre 1835 . "Quelle s qu e soien t le s 
réformes qu e doi t accompli r l'avenir , plais e à  Die u e t au x réformateur s qu e l a femm e n e 
soit pa s fai t homme , e t qu e l'émancipatio n n'aill e pa s jusqu' à imprime r de s sourcil s viril s 
à ce s visages charmans (sic). " U n autr e articl e su r c e sujet es t publi é l e 20 décembre 183 6 : 
De l'influence  des  femmes sur  la  politique, et  de  la  politique sur  les  femmes. 

68 Expressio n utilisé e par Richar d Bolster , Stendhal,  Balzac  et  le  féminisme romantique, 
Paris 1970 , p . 109 . 
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Figure 4.1 0 L e journal pratiqu e u n féminism e nuancé . Le s femme s son t surtou t décrite s 
comme des êtres forts . Mai s parfois elle s sont auss i présentées comme des personnes faibles . 
Toutefois, l a rédaction mentionn e qu e même dan s les moments d e faiblesse , le s femmes on t 
généralement l e talen t d e n e pa s perdr e leu r charme . Ic i u n dessi n préparatoir e d e 1807 . 
Il es t inéressan t d e voi r qu e l'éditeu r a  finalement  décid é d e n e pa s l'imprimer . L e mêm e 
costume es t plutô t port é pa r u n modèl e debout , dan s un e positio n stable , expos é pa r l a 
gravure 78 6 du 1 5 février 1807 . Auparavant, e n janvier 1799 , une planche pareille , dessiné e 
par Debucourt , chiffré e comm e numér o 2 0 et portan t l a légende La  Chute,  avai t par u dan s 
la séri e Modes  et  Manières  du  Jour. 

tir ave c u n cœu r d'homme , d e pense r ave c u n cervea u d'homm e e t d'écrir e 
avec une plume masculine, tout e n réclamant qu e ce soit enfin un e femme qu i 
rédige l'illustré :  "N'est-ce pas une chose étrange que dans une feuille qui se dit 
le « Journa l des Dames >, il n'y ait jamais une seule ligne écrite par une dame. 
Pensez-vous don c qu e nou s n e soyon s pa s d e forc e à  dépeindr e le s passions , 
à observer le s mœurs, à  critiquer le s travers, e t à  rire  des ridicules? . . . Pour -
quoi le s femme s n'auraient-elle s pa s auss i leu r tribun e . . . votr e journal n' y 
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perdrait rie n au x yeux des hommes , e t i l y gagnerait beaucou p au x yeux de s 
femmes." L a lectric e s'indign e auss i d u "dédai n d e supériorité " qu i s e fai t 
sentir quan d u n homm e tien t l a plume . Ell e conclu t aprè s quatr e page s d e 
plaintes :  "s i nou s tenion s la  plum e à  notr e tou r comm e nou s ferion s un e 
bonne e t plaisant e guerr e à  l'orguei l e t au x prétention s de s hommes! comme 
nous leu r rendrion s leur s charitable s conseil s e t leur s dédaigneuse s plaisan -
teries". Certes , l'accusatio n étai t fauss e dan s l e détail , ca r i l y  eu t e n 183 2 
certains article s rédigé s pa r de s femme s comm e Mm e d e Saint-Surin , ami e 
de Balzac , e t Mm e d e Bradi , mèr e d e Mari e d e l'Epinay . Mai s leur s contri -
butions étaien t rares , e t cec i en pleine époque d u Saint-Simonisme , quan d l e 
mouvement féminist e engendr a plusieur s périodique s féministe s :  La Femme 
libre, écrit, dirigé , e t distribu é pa r de s femmes ; La  Femme  Nouvelle,  rédigé e 
par Jeann e Désirée et Suzann e Volquin; La  Tribune  des  Femmes e t l e Journal 
des Femmes.  D'autre s feuille s naquiren t e n 1833 : La  Mère  de  famille e t l e 
Conseiller des  Femmes; e n 1834: VAmazone; e n 1836: la Gazette  des  Femmes. 

Le pourcentage d e sujets typiquemen t féminin s augment a e n juillet 1836 , 
au momen t d e l'arrivé e d e Mari e d e l'Epina y dan s l'éditio n d u journal . O n 
trouve alor s un e profusio n d'article s su r le s mérite s sociaux , artistique s e t 
intellectuels de s femmes . Mari e adorai t Mm e d e Staë l e t Georg e Sand . A 
propos d e la  première , ell e écri t l e 1 0 septembre 1836 , qu e so n no m réveill e 
toutes le s idées de triomphe e t d'ambitio n féminine. 69 Quan t à  George Sand , 
on peu t lir e à  l a dat e d u 3 1 octobre 1836 , qu e "toute s le s femmes , e t celle s 
qui écriven t surtout , éprouven t u n sentimen t d e fiert é e t no n d e jalousie e n 
songeant qu'un e de s plume s le s plu s énergique s d e c e temp s es t tenu e pa r 
une mai n qu i fai t tan t d'honneu r à  leu r sexe". 70 

A côté des articles se rapportant au x livres exécutés par des femmes, Mari e 
en publiai t d'autre s luttan t pou r l a libert é de s femmes . Ell e insistai t su r l e 
besoin de les instruire e t publiai t de s demandes d'emplo i d e jeunes filles. Elle 
avait déj à écri t certain s article s féministe s avan t d e s'occuper d e l'édition d u 
journal :  le 25 avril 183 5 une publicité pou r un e compagnie d'assuranc e don t 
seules le s femme s seraien t actionnaire s o u employées ; l e 5  févrie r 183 6 u n 
commentaire su r l'événemen t inhabitue l d e 1'"enlèvemen t d'u n homm e pa r 
une femme" . E t ell e continu a su r l e mêm e to n e n 1838 , lorsqu'elle n' y étai t 
plus l'unique éditeur :  le 15 janvier 183 8 un texte enthousiaste sur une Gazette 

69 "Comm e femm e (Mm e d e Staël ) s'encadr e à  merveill e dan s l e Journal  des  Dames; 
elle n e s' y ajust e pa s moin s bie n à  propo s de s modes , tou s se s contemporain s nou s fai -
sant savoi r qu'ell e étai t auss i attentiv e dan s so n cabine t d e toilett e qu e dan s so n cabine t 
d'étude . . . Dè s l a premièr e jeunesse , l e costum e étai t pou r Mll e Necke r chos e s i pe u 
indifférente, qu'ell e s'habillai t e n nymph e o u e n mus e pou r déclame r de s vers" . 

70 L e 20 août 183 3 déjà, l e journal avai t longuemen t cit é son nouvea u roma n Lélia.  Voi r 
aussi l'articl e su r Georg e Sand , Mm e d e Staë l e t d'autre s femme s d e lettre s publi é l e 3 1 
décembre 1836 . 
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des Dames qu i avai t ét é publiée à  Leipzig par un e femme e t seize rédactrices; 
le 1 0 mars 183 8 une discussio n d u néologism e "un e auteur" ; l e 25 juin 183 8 
un commentaire d u couronnemen t d e la reine Victoria, qu i regrettai t qu e sur 
le trôn e d e Franc e o n n'ai t pa s d e femme ; enfin , l e 1 5 septembre 183 8 un e 
description d e l a première ascensio n d u Mont-Blan c pa r un e femme. 71 

Lorsque Mari e profess a de s opinion s conservatrices , c e fu t dan s l'intérê t 
des femmes. Ains i aurait-elle aim é que la légendaire galanterie française fass e 
sa réapparitio n e n Franc e pou r qu e l e bea u sex e e n soi t bénéficiaire . L a 
Mésangère avai t fai t d e mêm e :  i l avai t regrett é qu e le s homme s français , 
au contrair e d u temp s d e Mm e d e Sévigné , s e fon t tro p pe u inspire r pa r le s 
actions de s femme s e t qu e la  politess e chevaleresqu e s e soi t perdu e (voi r l e 
cahier d u 5  févrie r 1819) . Quan d Mari e censur a le s femme s androgynes , c e 
fut e n estimant qu e la féminité étai t plu s efficace qu e l'hermaphrodisme pou r 
lutter e n faveur d e l'émancipation d e ses sœurs. Sa stratégie consistai t à  pro-
fiter d e la supériorité féminine pou r atteindr e un e plus grande liberté morale , 
intellectuelle e t matériell e de s femmes . Quelque s moi s avan t l a fin  d e l a pa -
rution d u journal , l e 2 5 septembr e 1838 , es t étal é su r troi s page s e t dem i 
étroitement imprimée s l e compt e rend u d'u n livr e qu i constitu e e n quelqu e 
sorte l e cred o d u journa l e n matièr e d e féminism e :  Essai  sur  la  condition 
actuelle des  femmes, pa r Lacretelle . L e commentateu r révèl e qu e l'ouvrag e 
conseille d e laisse r continuellemen t fair e au x femme s le s conquête s qu'elle s 
jugent utiles . L'extrai t s e termin e pa r l a constatatio n qu e l e pay s l e plu s 
civilisé "es t celu i o ù le s femme s son t l e plu s honorées" . U n de s successeur s 
de Mari e d e l'Epinay , l'éditeu r d e La  Sylphide,  a  trouv é l e mo t just e pou r 
résumer l a démarch e d e so n prédécesseu r :  elle es t u n "ba s bleu" , oui , mai s 
"un ba s ble u d e l a plu s fine soie." 72 

En pe u d'années , Mari e engagea plu s de rédactrices qu'i l n' y e n eu t dan s 
les quarant e année s précédentes . A u contrair e d e L a Mésangèr e qu i avai t 
surtout publi é de s texte s déj à paru s d e femme s d e lettre s comm e Mme s d e 
Genlis, d e Staël , d e Boufflers-Rouvrel , d e Salm-Dyck , Cottin , d e Krùdener , 
Davot, Dufresnoy-Billet , Mercœu r e t d e Renneville , ell e fit  d e so n burea u 
l'antichambre d e tout e un e génératio n d e femme s journalistes . Parm i elle s 
figurent de s célébrité s d e cett e époqu e comm e Joséphin e Lebass u d'Hel f de -
venue célèbre grâce à son roman La  Saint-Simonienne (1833) , Mme de Bawr , 
Constance d u Plessis , Hermanc e Lesguillon , Marcelin e Desbordes-Valmore , 
Rose Célest e Vien , Amabl e Tastu , enfi n Louis e Colet , ami e d e Flauber t e t 

71 L'ascensio n fu t fait e pa r Mll e Dangeville , sœu r d u déput é d e l'Ai n :  "Le s guide s qu i 
ont accompagn é cett e demoisell e n e peuven t e n dir e asse z su r l e courag e e t l a forc e ave c 
lesquels ell e a  surmont é tou s le s obstacle s d e c e voyag e difficil e e t périlleu x . . . (elle ) a 
conservé un e présenc e d'espri t qu i n e s'es t pa s démenti e u n seu l instant ; ell e encourageai t 
ses guides ; ell e a  caus é e t plaisant é ave c eu x tou t l e temps. " 

72 J.H . d e Villemessant , Mémoires  d'un  journaliste,  Pari s 1867 , p . 116 . 
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femme d e lettres qu i en était encor e au x débuts d e sa carrière e t qu i devint 
plus tard un e des journalistes le s plus appréciée s de la presse féminine . Mai s 
l'éditrice ouvri t auss i se s colonnes à  tout e un e phalange d e femmes restée s 
presque ignorée s de s dictionnaires biographique s :  Sarah Dalton , Cécil e de 
Nelgis, Louise Hutz, Clémenc e Robert , Gabriell e Soumet devenu e Mme d'Al-
tenheim, Louis e Sylvanie , Augusta de Souith e t Sophie Conrad. 73 L a distinc-
tion entr e "journaliste" , "écrivai n de journal" e t "auteur " tou t cour t n'étan t 
pas trè s nett e à  l'époque , plusieur s d e ces débutantes mériteraien t no n seu-
lement l'attentio n de s chercheurs d e l'histoire d e la presse français e mai s de 
l'histoire littérair e e n général. "Semblable s au x rudes héroïne s d e la Grand e 
Armée," écri t l e cahier d u 20 août 1838 , "qui militent . . . e t rompen t asse z 
bien un e lanc e (pou r l'émancipation) , certaine s femme s qu i fon t irruptio n 
dans l e monde de la presse ont composé de véritables chef s d'oeuvre." 74 

La vie de Marie de l'Epinay n' a guère fai t l'obje t d e plus d'études . Ic i on 
ne peut que tracer le s grandes lignes de sa carrière, en ajoutant de s détails en 
annexe, pp. 334-336, et en présentant u n portrait qu i est probablement celu i 
de s a personne , exécut é d e faço n anonym e pa r Horac e Verne t (Fig . 4.11). 
Agée d e 3 5 an s enviro n lorsqu'ell e pri t l a directio n d u journal , ell e étai t 
assez jeune pou r porte r encor e un intérêt passionn é à  sa nouvelle tâche , tou t 
en ayan t e n mêm e temp s un e certaine expérienc e d u journalisme. Sellèqu e 
avait 3 1 ans quand i l fonda l e périodique, Balza c avai t l e même âge quand i l 

73 O n trouv e le s portrait s peint s d e C . Robert , H . Lesguillo n e t C . Duplessi s dan s l a 
Galerie des  dames  françaises  distinguées  dans  les  lettres et  les  arts,  Pari s 1843 . D'autres 
rédactrices figurent  parm i le s 40 portraits e t courte s notice s littéraire s d e cet ouvrage :  les 
dames Dufresnoy , d e Genlis , d e Salm-Dyck , Mercœur , Elis a Voïart , Gabriell e Soumet , l a 
comtesse d e Bradi e t Mm e Desbordes-Valmore (su r cette dernière , voi r p . 151) . La dam e 
Vien, décédé e en 1843 , s'appelait e n réalité Ros e Célest e Bâche . Sa plus grande époqu e de 
créativité s'étendi t d e 182 1 à 183 9 (Grand dictionnaire  du  XIXe siècle,  t . XV, p. 1015) . 
Sabine-Casimire-Amable Voïart , dam e Tast u (1798-1885) , eu t un e réputation tell e qu'o n 
l'a comparé e à  V. Hugo e t à  A . de Lamartine . E n 1840 , le journal fémini n Longchamps 
et Paris  Elégant  réunis  publi a u n articl e su r elle , accompagn é d e son portrait . Quelque s 
femmes d e lettre s comm e Constanc e d u Plessi s e t Hermanc e Lesguillo n (né e Sandrin ) 
furent surtou t connue s comm e épouse s d'auteur s renommés . Pou r d'autres , i l est difficil e 
d'en savoi r plus . I l fau t croir e qu e plusieurs on t volontier s cach é leu r identité . Quelque s 
noms ont peut-être ét é des pseudonymes (voi r Dictionnaire  des  ouvrages anonymes,  1765-
1825, d'A.-A . Barbier , Hildeshei m 1963) . 

74 Le s recherche s su r le s femme s d e lettre s son t e n cours . Voi r l'excellen t articl e d e 
Béatrice Slama , LE S FEMMES ÉCRIVAINS , dan s Jean-Pau l Aro n (éd.) , Misérable  et  glo-
rieuse. La  femme du  XIXe siècle,  Pari s 1984 , pp. 213-243. Sur les femmes-journalistes de s 
siècles précédent s (XVI P e t XVIIIe), voir l'articl e pa r N . Rattner-Gelbar t dan s Histoire 
des femmes, vol . 3, 1992, pp. 427-443. Certaines études induisen t e n erreur, don t l'ouvrag e 
de Laur e Adler , qu i porte u n titr e pe u approprié (Les  premières  journalistes  1830-1850, 
Paris 1979 ) et qui n'a mentionné n i Marie de l'Epinay n i les autres femme s de lettres ayan t 
écrit de s textes pou r l e journal. O u l'ouvrage d'Anne-Mari e Kâppel i (SCÈNE S FÉMINISTES , 
dans Histoire  des  femmes, 1991 , vol. 3, pp. 495-525). 
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Figure 4.11 L e portrait d e Marie de l'Epinay fu t longtemp s introuvable . O n n'avai t qu'un e 
notice dan s l e carnet d'Horac e Verne t indiquan t qu'i l l'avai t pein t e n 1825 . Nous penson s 
que c e portrai t es t identiqu e a u tablea u no n sign é vend u au x enchère s à  l'Hôte l Drouo t l e 
30 novembre 199 0 (e t encor e l e 30 juin 1993) , avec l a mentio n "attribu é à  Horac e Vernet " 
et l e titr e Jeune  femme  à  la  robe  blanche  et  or  (ic i un e reproductio n d e l a toile , tiré e 
du catalogu e d e l'Hôte l Drouot) . L e styl e d e l a rob e es t celu i d e l a mod e d e 1825 , plu s 
précisément d e l a mode présenté e pa r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Horac e Verne t 
n'a pa s exécut é d'autre s portrait s d e femme s e n 182 5 (voi r auss i p . 21 2 et 346) . La femm e 
de c e tableau pourrai t avoi r enviro n vingt-troi s an s comm e Mari e d e l'Epina y e n 1825 . 

collabora à  La  Mode,  Mallarmé 3 2 lorsqu'il dirigea quarante an s plus tard La 
Dernière Mode  e t L a Mésangèr e 3 5 quan d i l commenç a à  s'engage r auprè s 
du Journal  des  Dames  ... 

Quatre raison s on t probablemen t pouss é Mari e à  tente r cett e aventure . 
D'abord, ell e avai t conscienc e d u glorieu x pass é d e l'illustré . Ayan t ren -
contré deu x foi s pa r semain e le s célébrité s d e l'époqu e dan s l e salo n d e s a 
mère, la  comtess e d e Bradi , o ù ell e fi t entr e autre s connaissanc e d'Horac e 
Vernet, peintr e d e so n portrai t e n 1825 , ell e avai t assist é au x discussion s 
sur l e sor t d u périodiqu e aprè s l a mor t d e L a Mésangère . E n voyan t dan s 
le pass é un e garanti e pou r l'avenir , ell e étai t probablemen t sûr e d e réussi r 



230 4 L e décli n e t l a successio n d u périodiqu e aprè s 183 1 

en continuan t u n magazin e qu i avai t ét é "l a chroniqu e de s salon s d u bea u 
monde"75 pendan t plu s d e trent e an s e t u n de s plu s ancien s périodique s d e 
Paris.76 S'i l l e fallait , ell e étai t prêt e à  rédige r seul e gran d nombr e de s ar -
ticles :  le cahier d u 2 5 novembre 183 6 est entièremen t rédig é pa r elle. 77 

Une deuxièm e raiso n d e s'engage r sembl e avoi r ét é s a recherch e d'u n 
moyen pou r exprime r e t véhicule r se s sentiment s personnels . Ayan t épou -
sé contre la  volonté d e ses parents u n officie r suisse , l e baron Emil e Bruche z 
de l'Epinay , qui , e n 1836 , n e répondai t plu s à  so n amou r e t n e comprenai t 
pas se s ambition s littéraires , Mari e voulai t avoi r se s propre s page s pou r pu -
blier à  volont é se s écrit s rédigé s san s appu i familial. 78 Ell e étai t sensibl e a u 
thème d e l'amou r déç u e t désireus e d e communique r se s réflexion s su r le s 
vicissitudes d e la vie.79 Quo i de plus commode que de posséder u n organe d e 
la presse périodique ? 

La troisièm e raiso n qu i l' a san s dout e poussé e à  acquéri r u n magazin e 
féminin doi t avoi r ét é so n dési r d e mettr e e n œuvr e se s conceptions d u jour -
nalisme féministe . Ell e souhaitai t engage r davantag e d e femme s d e lettres , 
dont mêm e le s plu s compétente s avaien t plu s qu e le s homme s besoi n d'édi -
teurs bienveillant s pou r fair e l a preuv e d e leur s talents . Elle  pouvai t ains i 

75 Ains i qualifi é pa r l e cahie r d u 5  octobre 1834 . 
76 A  propo s d e l'anciennet é d u journal , le s affirmation s dan s se s propre s page s son t 

exagérées. O n peu t lir e l e 1 5 mar s 183 2 :  "Quelqu e légèr e qu e soi t cett e feuille , quelqu e 
fragile qu e puiss e paraîtr e so n existence , ell e es t presqu e l a plu s ancienn e d e Paris ; ca r 
n'était l e Moniteur  au x grave s colonne s . . . , l e Journal  des  Dames  serai t l e doye n de s 
journaux. C'es t l à un e petit e gloire , don t l a grand e par t revien t au x Dames , ca r c'es t 
à leu r appu i constan t qu'i l a  d û d e traverse r tan t d'époque s diverses , e t d e surnage r à 
tant d e naufrages" . Parm i le s journaux plu s ancien s encor e figuren t l a Gazette  de  France, 
le Mercure  de  France,  l e Journal  de  Paris  e t l e Journal  des  Débats.  L e 5  juin 1833 , l e 
journal préten d mêm e êtr e "l e plu s ancie n non-seulemen t de s journau x d e modes , mai s 
de tou s le s journaux d e Pari s . . . Trente-sep t année s d'un e publicatio n ininterrompu e e t 
universellement apprécié e son t de s titres qu i prouven t asse z l e crédit e t l a solidit é d e cett e 
feuille". 

77 O n y  trouve, derrière l'article Modes,  si x pages et dem i présentant s a pièce dramatiqu e 
intitulée Le  Proverbe. 

78 L e no m d e plum e d e Mari e d e l'Epina y es t un e abréviatio n d e so n no m d e mariag e 
Marie Bruche z d e l'Epinay . Un e grand e confusio n règn e dan s le s dictionnaire s à  propo s 
de so n no m :  on y  trouv e so n no m d e plume , so n no m d e jeun e fill e Mari e d e Bradi , e t 
l'abréviation d u no m d e mariage , Mari e Bruchez . Nou s connaisson s so n act e d e décès , qu i 
révèle so n identité , grâc e à  un e enquêt e fait e pa r Bernar d Hissle r au x Archive s d e Paris . 
Il fau t savoi r auss i qu'i l n' y a  apparemmen t pa s d e parent é direct e ave c Mm e d'Epinay , 
femme d e lettre s d u XVIIIe siècle , qu i avai t l e lon g no m d e Louise-Florence-Pétronill e 
Tardieu d'Esclavelle s d'Epina y (1726-1783) , auteu r surtou t d'un e vast e correspondanc e 
avec Diderot , Holbach , Grim m e t Rousseau . 

79 A  en croire sa mère , beaucou p d e femme s considèren t "l a carrière épineus e de s lettre s 
. . . comm e u n refug e o ù elle s viennen t dépose r le s souvenirs qu i surchargen t leu r âme , le s 
pensées qu i s e brisent dan s l'étroit e sphèr e o ù l a société le s a  placées" . (Petit  Courrier  des 
Dames, 2 5 octobre 1836) . 
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encourager le s lectrice s à  ambitio n littérair e à  évolue r intellectuellemen t e t 
politiquement. L e journal lu i fournissait surtou t l'occasio n d'aide r le s femme s 
touchées pa r le s revers de la  vie et s e heurtant d e toutes part s au x difficulté s 
du métie r d'écrivain , comm e s a mèr e qui , resté e veuv e asse z tôt , gagnai t 
difficilement s a vi e en manian t l a plume . 

Le dernier "aiguillon " d e son engagement étai t san s doute l'exemple d'un e 
concurrente, Delphin e d e Girardin, qu i écrivai t dè s 183 6 ses fameuses  Lettres 
Parisiennes, titr e d'un e chroniqu e d u mond e publié e chaqu e semain e pa r La 
Presse sous le pseudonyme de vicomte de Launay. Marie avait un an de moins 
que Delphine e t avai t ét é élevée comme elle à l'ombre d'un e mèr e animatric e 
d'un salo n parisie n e t auteu r ell e aussi . Tou t comm e sa propre mère , la mèr e 
de cette rivale avait fai t d e sa fille une figure du mond e littéraire , l a poussan t 
à lir e se s poésie s dan s le s salon s parisiens . Mari e voyai t vraisemblablemen t 
là u n modèl e à  imiter , mêm e s i ell e n'avai t pa s comm e Delphin e u n épou x 
influent dan s l e mond e d e l'édition , Emil e d e Girardin , concurren t d e L a 
Mésangère e n 182 9 e t 183 0 e t bientô t propriétair e d e plusieur s journaux. 80 

Elle auss i étai t prêt e à  montre r qu'ell e savai t observe r le s traver s e t le s ca -
prices d e l a sociét é parisienne . 

Forte d e tan t d e motivations , l a nouvell e éditric e s e mi t à  l'œuvre . Tou t 
comme les Lettres Parisiennes  d e Mme de Girardin, réunie s de nos jours dan s 
une anthologie, 81 le s article s e t ver s qu'ell e publiai t témoignen t d e l'espri t 
romantique. Il s expriment souven t so n idéalisme déçu sur un ton d'exaltatio n 
et de langueur, e t auss i son opinion sur les bienfaits d e l'éducation, expérienc e 
dont ell e a  bénéfici é lor s d e s a jeunesse dan s l e châtea u d e Rebrechie n prè s 
d'Orléans, bercea u de s Bradi , où l a famille avai t l'habitud e d e recevoir Mm e 
de Genlis , grande pédagogu e d e l'époque. Bref , le s articles rédigé s pa r Mari e 
de l'Epina y compten t parm i le s meilleurs d e l'illustré . 

80 Delphin e d e Girardi n (1804-1855) , fill e d e Sophi e Ga y (1776-1852 , née Sophie-Marie -
Françoise Niehau t d e Lavalette), s'est produit e sou s la Restauration dan s plusieurs salons : 
chez Mm e Récamier , che z Mm e d e Flavigny , che z l a marquis e d e Custin e e t che z l a du -
chesse d e Maillé . Aprè s l a mor t d e so n pèr e e n 1822 , ell e a  bientô t publi é se s poésie s e t 
pièces d e théâtr e (don t "L'Ecol e de s journalistes" ) e t ell e a  reç u un e pensio n d e l a cour . 
Elle épous a Emil e d e Girardi n e n juin 1831 , douze jours aprè s l a vent e d e La  Mode  à  Du -
fougerais (H . Malo , Une  Muse  et  sa  mère.  Delphine  Gay  de  Girardin,  Pari s 1924) . L e 3 1 
mai 1836 , juste avan t qu e Mari e d e l'Epina y n'assum e l a directio n d u Journal  des  Dames 
et des  Modes,  l'illustr é vant e le s vers de Delphin e e t l a qualifi e d e "bell e comme Corinne" . 
Son époux , Emil e d e Girardin , a  fondé l e Voleur,  La  Mode,  La  Garde  Nationale,  l e Journal 
des Connaissances  Utiles  e t La  Presse.  Ver s 1836 , l e tirag e de s deu x dernier s journau x 
dépassait le s 10 0 000 exemplaires e t so n Almanach  de  France  s e vendait à  130000 0 exem -
plaires. 

81 L e titr e es t Lettres  Parisiennes  du  vicomte  de  Launay  par  Mme  de  Girardin,  Pari s : 
Mercure d e Franc e 198 6 (L e Temp s retrouvé) . 
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A l a recherch e d'information s e t d e sujets , Mari e d e l'Epinay a  rapide -
ment repri s l'habitud e d e ses prédécesseurs d e se rendre e n tous lieu x :  la 
voilà qu i "couvre " l e spectacle , l e défil é d e Longchamp , le s expositions d e 
peinture, le s foire s d e l'industrie , le s séance s d e l'Académi e française , le s 
cafés, le s restaurants e t les bals. Profitan t de s rencontres qu'ell e avai t faite s 
au salo n d e sa mère , ell e parvin t à  entre r "e n relation ave c le s littérateurs 
les plus distingués de la capitale" :  Hugo, Chateaubriand , Lamartine , Vigny , 
Jules Jani n e t Balzac . E n publian t leur s écrits , ell e a  consolid é l a réputa -
tion d e son magazine e t ell e a  contribué e n même temp s à  la création d'un 
phénomène importan t pou r l'histoir e littérair e des années 183 0 : à savoir que 
les grand s auteur s s e tournaien t alor s beaucou p ver s l a press e périodique . 
Presque tou s le s journaux accueillaien t le s signatures de s "beau x esprits" , 
se remplissan t d'extrait s d e romans, d e nouvelles o u d'études critiques . Ce 
passage de la littérature au journalisme fut en quelque sorte une conséquence 
du matérialism e d e l'époque, ca r le travail d e journaliste s'avérai t plu s sûr 
que celu i d'auteur . 

Aucun littérateu r n' a mieu x compri s ce t espri t d u temp s qu e Balzac , 
qui a  souven t envoy é se s manuscrit s à  diver s périodique s parisiens . "I l a 
commencé pa r cet inévitabl e noviciat, " écri t Philiber t Audebrand , "e t à  la 
longue, i l a  aim é l a professio n jusqu' à lu i sacrifie r so n temps , so n talent , 
son argent." 82 Se s liens particulièremen t étroit s ave c l'ancie n illustr é d e La 
Mésangère valen t l a peine d'êtr e étudié s e n détail. Il s jettent un e tout autr e 
lumière su r sa biographie e t ses relations ave c certain s collègues , expliquen t 
sa connaissance intim e du monde féminin e t font d e lui, selon des expressions 
créées par les chercheurs, un des plus célèbre s "modiphiles " d e la littératur e 
française e t "u n merveilleux journaliste" .83 

4.3 Balza c et le « Journal des Dames et des Modes > 
Sous l'égide de Marie de l'Epinay, en 1836 et 1837 , plusieurs cahiers du Jour-
nal des  Dames et  des  Modes mentionnen t Honor é d e Balzac . Troi s article s 
extraits d e ses œuvres porten t s a signature; quatr e fon t d e la réclame pou r 
ses autres écrits ; un huitième rend compt e des livres qui évoquent l a fameuse 
canne à  pommeau d'o r de ce bon vivant; u n neuvième parl e de son portrai t 

82 Ph . Audebrand, BALZA C JOURNALISTE , Gazette  de  Paris, 8  novembre 1857 , pp. 4 et 
suite. 

8 3 L a premièr e expressio n es t d e Ros e Fortassier , U N PAPE D E L A MODIPHILI E :  L'AU -
TEUR D E LA «  COMÉDI E HUMAIN E » , dan s :  Cahiers  de  l'Association  internationale 
des Etudes  françaises,  38 , 1986, pp . 157-171 ; l a deuxième d'Andr é Mauroi s qu i écrit que 
"Balzac n'étai t pa s seulement  u n journaliste , i l étai t aussi  u n merveilleu x journaliste. " 
(Prométhée ou  la vie de  Balzac, Pari s 1965 , p. 106) . 
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exposé au Salon de peinture; et un dernier le cite comme un excellent connais -
seur en matière de mode. Le numéro du 15 juin 183 6 consacre même plu s de 
la moitié des pages à des passages tiré s de ses romans ou à des études sur sa 
personne. Pourquo i cett e profusio n d e citations et d'allusions à  cet écrivain? 

Pour tente r d e répondre à  cette question , i l faut d'abor d savoi r depui s 
quand il était en contact ave c le magazine et dans quelle mesure. Ce problème 
n'est pa s facile à  résoudre. O n sait seulemen t qu'i l a  personnellement conn u 
La Mésangère. Quatre essai s de son œuvre l'indiquent clairement , deu x écrit s 
pour La  Mode e n 1830 intitulés Traité  de  la vie élégante e t Gavarni,  la 
première versio n d e la Monographie de  la presse parisienne  rédigé e en 1842, 
et le Théâtre  comme  il  est composé en 1847. Le grand écrivai n y exprime son 
admiration pou r l'éditeu r qu i a eu P "idée ingénieus e d e créer de s archives 
à l a mode, d'e n constater le s changements, d e les publier, e t de soumettre 
ainsi de nombreuse s industrie s à  l'Empire d e la Presse" (Monographie  . . . ), 
et il qualifie L a Mésangère de "dictateur de la Mode pendan t trent e ans" , de 
"célébrité" e t "héro s du Directoire" (Théâtre  comme  il  est). 

En essayan t d'e n savoir plu s su r les liens entr e le s deux hommes , nou s 
avons eu le sentiment qu e Balzac n' a pas seulement conn u le périodique au-
tour d e 1830, au moment d u premier commentair e d u journal su r les pages 
imprimées pa r lui et sur se s écrits, quan d i l avait presqu e trent e ans , mais 
qu'il en a été un collaborateur acti f à  une époque bien décisiv e de ses début s 
d'adulte, entr e 181 9 et 1822 environ, lorsqu'i l a  commencé sa carrière d'écri -
vain. Bien qu'il n'existe pas de preuves irréfutables d e cette affirmation, cett e 
hypothèse est de loin la plus plausibl e en pesant tou s les indices disponibles . 
En scrutan t l e journal, nou s avon s constat é qu e plusieurs petit s essai s ano -
nymes ou signés de pseudonymes o u d'un simple B.,  pourraient bie n avoi r 
été rédigé s par lui. Nous avon s publi é les détails de cette conjectur e e n 198 7 
dans deu x journaux historiques. 84 E n voici un résumé. 

Que sait-o n d e la biographi e d e Balzac ver s 1820 ? Seulemen t qu e l e 
jeune Honoré , à  pein e à  la fin de son adolescence, étai t détermin é à  ex -
plorer plusieur s genre s littéraire s traditionnel s -  écrits romanesques , drama -
tiques, poétiques , philosophiques et religieux. A-t-i l auss i recherché une acti-
vité journalistique? Le s historiens n e l'ont pa s envisagée che z l'auteu r avan t 
1823, e t encore moins une éventuelle collaboration dan s l'équipe d'u n journa l 
féminin.85 L e point d e départ consistai t à  imaginer qu e le jeune écrivain , s'il 

8 4 Annemari e Kleinert , D I E HEIMLICHE N PUBLIKATIONE N DE S JUNGEN BALZAC , lende-
mains, cahie r 47 , 1987 , pp. 90-104, et Annemarie Kleinert , BALZA C -  ERS T JOURNALIST , 
DANN SCHRIFTSTELLER . D I E JUGENDJAHRE VO N 181 9 BI S 1822, Publizistik, cahie r 2 , 
1987, pp . 206-224. 

85 Parm i le s ouvrages sur les occupations de Balzac à cette époque , voi r Rolan d Chollet , 
Du PREMIE R BALZA C À  L A MOR T D E SAINT-AUBIN , L'Année  balzacienne,  1987 , pp . 
7-20; Stéphan e Vachon , Les  Travaux et  les jours d'Honoré  de  Balzac. Chronologie  de  la 
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voulait connaîtr e toute s le s forme s d'expressio n littéraire , a  peut-êtr e e u l a 
curiosité d e fair e de s tentative s dan s l e journalisme. Quinz e an s plu s tard , 
dans Illusions  Perdues,  i l décrit bie n l e jeune poète Lucien de Rubempré, qu i 
fait se s premières expérience s d e publication dan s u n <  peti t journa l » , per -
siste dan s l e métie r e t s e prépare ains i à  un e remarquabl e carrièr e d'homm e 
de lettres . Or , l a démarch e balzacienn e puis e souven t dan s l'expérienc e bio -
graphique le s éléments exploité s dan s l'œuvr e littéraire . 

Un autr e fai t insignifian t a  éveill é notr e curiosit é :  de 181 9 à 1822 , quan-
tité d'articles du Journal  des  Dames et  des Modes étaient signé s d'un B.,  d'u n 
Mme B*,  d'un Charles  de  B*, d'un Edgar  B*ou  d'u n Edouard  de  B*. I l étai t 
habituel pou r le s pigiste s de s journau x d e l'époqu e d e garde r l'anonymat . 
C'était un e faço n d e s e protége r de s raillerie s de s lecteur s e t souven t d'ex -
primer de s chose s asse z osée s qu i auraien t ét é censurée s o u punies . E n effet , 
Balzac mentionne cett e pratiqu e dan s Illusions  Perdues,  e t L a Mésangère e n 
parle égalemen t dan s le s cahiers de s 5  mars 182 1 et 2 5 mars 183 1 du journa l 
disant qu e "nombr e d'auteur s cachen t leu r no m qu e personn e n'ignore". 86 

Souvent, o n signai t alor s le s article s d'un e premièr e initial e o u o n inventai t 
divers prénoms. L'un de s prénoms de cette mystérieuse lettre B  pourrait fair e 
allusion à  un cousi n d e Balza c d u no m d'Edouard , attein t alor s d'un e grav e 
maladie e t soign é pa r l a mère d'Honoré . Un e autr e signatur e trouvé e à  cett e 
époque dan s l e journal nou s a  égalemen t pouss é à  réfléchir . Certain s article s 
étaient signé s d'un De  St.-A****.  Justemen t l'u n de s premiers pseudonyme s 
de Balza c fu t Horac e d e Saint-Aubin ! 

On remarque auss i que dans les années 181 9 à 182 2 l'illustré contien t plu s 
d'articles d e qualité qu'antérieurement o u postérieurement , e t cec i grâce sur -
tout au x textes signés d'un B* et d e ses variantes, puis grâce à quelques textes 
non signés marqués d'astérisque s o u portan t la  signature d e prénoms comm e 
Edmon, Ernest**on  Charles**.  Quels hommes ou femmes d e talent auraien t 
pu paraphe r ains i leur s contribution s e n c e temps plutô t pauvr e e n grande s 
idées littéraires ? Le s grand s journaliste s d e l a second e Restauratio n étaien t 
trop jeune s ver s 182 0 pou r pouvoi r êtr e identifié s ave c l e talen t e n ques -

création balzacienne,  Pari s 1992 ; puis PREMIER S ESSAI S (1818-1823 ) D E BALZAC , établi s 
et annoté s pa r Rolan d Cholle t e t Ren é Guis e dans l a "Bibliothèqu e d e la Pléiade", Œuvres 
diverses I, tomes XIII et XIV contenant le s ébauche s rattachée s à  La  Comédie  humaine, 
Paris :  Gallimar d 199 0 e t 1992 ; enfi n plusieur s chapitre s d e l'ouvrag e d e Roge r Pierrot , 
Honoré de  Balzac,  Pari s 1994 . 

86 L e héro s d'Illusions  Perdues  profess e un e indifférenc e aristocratiqu e à  l'égar d d e 
la signature . "L e temp s es t au x auteur s anonymes" , écri t Balza c dan s l e roman . E t H . 
Castille constat e :  "Cett e impersonnalit é étai t un e nécessit é d e l'époque. " (pp . 32-33) . 
Dans le s année s 1830 , cett e pratiqu e chang e :  l'insertio n de s nom s d'auteur s sou s le s 
articles d e journaux attest e alor s u n sen s nouvea u d e l a propriét é littéraire . Voi r auss i l e 
tableau au x page s 316-318 , qu i témoign e d'un e quasi-absenc e d e signature s d'artiste s su r 
les illustration s d u journa l dan s le s année s 181 9 à  1830 . 
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tion :  Léon Gozla n (1803-1866) , Jule s Jani n (1804-1874) , Charles-Augusti n 
Sainte-Beuve (1804-1869) , Eugèn e Su e (1804-1857) , Alphons e Kar r (1808 -
1890) o u Jule s Sandea u (1811-1883) . O r Balza c ajust e l'âg e appropri é ver s 
1820. Il est né en 1799, donc presqu'en même temps que le Journal des  Dames, 
précisément a u momen t o ù L a Mésangère e n assum e l'uniqu e responsabilité . 

Rares son t le s traces qu i subsisten t d e so n activit é d'alors . Le s quelque s 
documents disponibles - lettres, factures, manuscrits , témoignages de contem-
porains -  n e permetten t d'établi r qu'un e biographi e lacunaire , mai s bie n 
intéressante.87 L'anné e 181 9 fu t la  périod e o ù i l s e "libéra " d e s a famill e 
pour deveni r auteur . E n été , bien décidé à  suivre son propre chemin , i l aban-
donna l a profession d'avoca t choisi e pa r se s parents , malgr é se s troi s année s 
d'études universitaires , so n diplôme déjà obten u e t plu s de deux ans de stage 
comme cler c dan s deu x bureau x d e notaire . I l convin t ave c se s parent s d'u n 
délai de deux ans pour s'imposer comm e écrivain e t les quitta pour s'installe r 
dans u n pauvr e logi s sou s le s toit s dan s l e quartie r d u Marais , arrondisse -
ment défavoris é à  l'époque . Pendan t cett e périod e i l recevai t d e s a famill e 
une maigre somme qui lui permettait tou t juste d e survivre. I l composa alor s 
une tragédie , so n Cromwell,  jamai s joué e su r scèn e n i mêm e imprimé e d e 
son vivant , e t i l rédige a de s ébauche s pou r de s article s su r l a philosophi e 
et l a religion , enfi n i l esquissa quelque s fragment s d e roman s pou r Sténie  e t 
Falthurne, jamai s mené s à  terme . Mai s i l s e sentai t malheureu x à  caus e de s 
progrès lent s e t d e so n manqu e d e réussite . Quo i d e plu s facil e d'imagine r 
que Balza c fu t journalist e à  cett e époque , mêm e avan t d'êtr e auteur . 

Une activité journalistique d e Balzac dans ses années d'apprentissage au -
rait d û s e déroule r dan s l'anonymat . L a famill e avai t mi s d e grand s espoir s 
dans l e fils  unique . Madam e Mère , qui , selo n Maurois , "n e vi t qu e pou r 
l'opinion" ,88 jugeait ma l certain s journalistes . Quan d so n fils faisait quelqu e 
chose qu i n e lu i convenai t pas , ell e mentai t pou r masque r c e à  quo i i l occu -
pait so n temps . L a bonn e réputatio n d e l a famill e aurai t ma l support é qu e 
ce rejeto n égar é accept e u n travai l rémunér é pou r u n journa l féminin. 89 L a 
Mésangère auss i avait dissimulé à  son père ses activités auprès du périodique . 

87 Voi r le s archive s balzacienne s établie s pa r l e vicomt e Spoelberc h d e Lovenjoul , 
conservées à  l a bibliothèqu e d e l'Institu t d e France . Un e sourc e important e es t l a cor -
respondance d e Balza c publié e che z Garnier , e t l à surtou t l e premie r volum e de s lettre s 
couvrant l a périod e d e 180 9 à  1832 . L'ouvrag e d e l a sœu r d e Balzac , Laur e Survill e (Bal-
zac, sa  vie  et  ses  œuvres,  d'après  sa  correspondance,  Pari s 1856 ) présent e auss i u n intérê t 
à c e propos . 

88 Andr é Maurois , Prométhée  ou  la  vie  de  Balzac,  Pari s 1965 , p . 88 . 
89 Soucieus e d e n e pa s compromettr e l e no m d e l a famill e ave c de s production s don t 

elle contestai t l a qualité , ell e exige a plu s tard , e n 1822 , qu e Pollet , éditeu r d e Balzac , n e 
publiât qu e sou s u n pseudonym e le s roman s qu e l'auteu r lu i vendait . L a collaboratio n d e 
l'écrivain à  u n journa l d e mod e n'es t pa s no n plu s c e qu e le s grave s balzacien s auraien t 
attendu. 
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Il expliqu a à  son ami Desvignes encor e 8  ans après se s débuts comm e édi -
teur :  "Je n'irai pa s dire à  mon père , que je connais d'un e piét é scrupuleuse , 
que je rédige le « Journal des Dames >. Mais s'il voulait éclairci r ses doutes, 
je n e cacherais pa s la vérité. I l y a, dan s l e parti qu e j'ai pris , d e la singu-
larité, mai s rie n contr e le s mœurs; c e qui me suffit."90 Dan s un e lettre du 
24 janvier 1820 , le jeune Balza c suppli e s a sœur e t confident e Laure , d e ne 
rien dir e de ses "travau x nocturnes " à  ses parents parc e qu' "il s n'iraient pas 
avec le caractère de papa". Laur e se garde de citer un seul titre de s premier s 
ouvrages d e son frère, "voulan t obéi r à  sa volonté express e d e ne jamais les 
avouer" .91 I I écrit auss i à  sa sœur :  "Je ne fais qu'étudie r . . . e t me former 
le goût" . Cett e phras e a  été interprétée comm e un e allusion à  son nouvel 
apprentissage, mai s ell e peu t auss i insinue r qu'i l travaillai t pou r u n journal 
compétent e n matière de goût. 

Au débu t d e 1821 , le s mois d'essa i accordé s pa r se s parents touchen t 
à leu r fin. Mais le jeune homme ne renonce pas à son but de devenir écrivain , 
malgré l'éche c d e sa tragédi e e t l'abando n d e ses esquisses d e roman s e t 
autres manuscrits . L'enfan t prodigu e réintègr e s a famille e t rédig e enfi n un 
ouvrage qu'i l réussi t à  fair e imprime r e n janvier 1822 . "A quoi travaillai t 
Balzac vraiment de 1819 à 1822", se sont demandés Albert Prioul t et d'autres 
spécialistes.92 Prioul t constat e que cette période "demeur e . . . singulièremen t 
pauvre, surtout s i on la compare à l'intense production des années suivantes", 
qui compt e quatre-vingt-di x roman s e t de s centaines d e petit s essais . Le 
chercheur Joachi m Merlan t subodor e qu e la vie littéraire de ces années "doi t 
nous réserve r d e bien amusante s découvertes." 93 

Il fallai t accumule r tout e un e série d'indice s avan t d'avoi r l a certitud e 
qu'une "amusant e découverte " pourrai t êtr e l a collaboratio n d e Balzac au 
Journal des  Dames . . . L e premier indic e :  plusieurs article s de ce périodique 
expriment à  cett e époqu e de s préoccupations qu i correspondent à  ce qu'on 
sait d e la vie de Balzac. Certain s aborden t le s problèmes d'u n auteur san s 
expérience, san s relation s e t sans appui s pou r réalise r se s nombreux projets , 

90 Lettr e d u 5  mar s 1805 . Arch. Mun . de Baugé . L a lettr e poursui t :  "I l y  a  tro p 
longtemps qu e je ne suis plu s un jeune homme , pou r n e pas me sentir émancipé. " 

9 1 Laur e Surville , Balzac,  sa  vie . . ., p. 64 . 
92 Prioult , Balzac  avant  «  La  Comédie humaine  »  1818-1829,  Pari s 1936 , p. VII. Citons 

parmi le s autres enquête s sur ce moment d e la biographie de Balzac :  Louis-Jules Arrigon , 
Les débuts  littéraires  d'Honoré  de  Balzac, Pari s 1924 , et Roland Chollet , Balzac  journaliste. 
Le tournant  de  1830,  Paris 1983 . Cholle t a  soulign é l e besoi n d e ne pas négliger cett e 
période "su r laquelle i l reste encor e tan t à  apprendre" . 

9 3 BALZA C E N GUERR E AVE C LE S JOURNALISTES , La  Revue  de  Paris,  1 er avri l 1914 , p . 
642. Dan s Honoré  de  Balzac, Pari s 1994 , Roger Pierro t soupçonn e :  "Assez vit e i l (= Bal -
zac) compri t qu e ses recherches philosophique s n'étaien t pa s suffisantes pou r lu i apporte r 
la gloir e e t l e gagne-pain, e t qu'i l lu i fallai t s e tourner ver s de s entreprises littéraire s de 
plus grand e diffusion. " (p . 72) . 
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d'autres son t l e miroir fidèle de ses soucis quotidiens, et ceci par ordre chrono-
logique. Pa r exemple , l e 25 juillet 1819 , au momen t o ù le s Balzac projetten t 
un déménagemen t d e Pari s à  Villeparisis , à  vingt-cinq kilomètre s enviro n d e 
Paris, e t qu e l a famille lou e pour Honor é une chambre ru e Lesdiguières , prè s 
de la place de la Bastille, le journal publie un article intitulé Vente  de  meubles 
et effets,  peti t text e traitan t d'u n mobilie r vend u lor s d'u n déménagement . 
De même lorsque l'ambitieux jeune homm e prêt e quantit é d e livres à  un am i 
et qu'i l fréquent e l a bibliothèqu e Sainte-Genevièv e à  l a recherch e d e sujet s 
susceptibles d e servi r d e fondemen t à  s a renommée , l'illustr é présente , l e 5 
août 1819 , un essa i intitul é Ma  bibliothèque,  qui s'éten d su r l'utilit é de s lec-
tures e t su r l e désespoi r d'u n débutan t qu i crain t d e n e jamai s deveni r u n 
maître :  "Je voulois passer pour auteur , e t j'avois (sic) fai t provisio n de livres; 
mais quell e étoi t (sic ) mo n erreur ! Me s lectures on t tu é mo n imagination , e t 
je n e pui s plu s rie n compose r depui s qu e je devien s habile . Pa r malheur , j 'a i 
un jugemen t sain , e t d e plu s beaucou p d e modestie ; vou s alle z vraimen t e n 
juger :  mon jugement m e fai t admire r le s génies que j'ai là devant moi , relié s 
en vea u e t e n basane ; m a modesti e m e fai t désespére r d e le s égale r jamais , 
et s'i l fau t reste r dan s l e bas étage , s'i l fau t végéte r dan s la  foule, à  quoi ser t 
d'écrire? autan t voudroi t (sic ) tout-à-1'heure se noyer! . . . Livre s maudits que 
je recherche! livres chéri s que je déteste ! vous faites l e charme e t l e tourmen t 
de ma vie. Je me lève avant l'aub e pou r m'enfonce r dan s l'étude d e vos pages 
philosophiques, e t puis , dans certain s momen s (sic ) d e folie , je vous ferme e t 
vous déchir e pou r m'abandonne r à  mes propre s inspirations. " 

Le manque d'argent , l'u n de s problème s essentiel s dan s l a vie de Balzac , 
est décri t dan s u n texte par u l e 15 octobre 181 9 intitulé Passetems  parisien  : 
"Comment veux-tu , mo n ami , qu e j e vienn e vivr e dan s la  capital e ave c u n 
modique revenu?" Et la  réponse vient sans tarder :  "Il ne s'agit que de brocher 
une petit e comédi e e n u n act e o u u n vaudeville ; d e fair e u n articl e dan s le s 
journaux pou r l e directeur, o u d'adresser quelque s couplet s à  la première ac -
trice." O n ne sait pa s de quelle somme d'argen t Honor é disposai t à  l'époque . 
Les savant s balzacien s Hanotau x e t Vicair e parlen t d e 1  500 franc s annuel s 
envoyés pa r se s parents , alor s qu e s a sœu r Laur e me t e n dout e l e versemen t 
d'une quelconqu e pension. 94 Toujour s est-i l qu e l'adolescen t désargent é es t 
capable e n ce s moments difficile s d'achete r de s objets d e lux e :  un paravent , 
un deuxièm e miroir , un e gravure , e t i l envisag e mêm e d e s e fair e livre r u n 
piano. Aurait-i l p u agi r ains i s'i l n'avai t pa s e u u n moye n d e gagner quelqu e 
argent supplémentaire ? Parm i le s bibelots décrits par l'illustr é l e 15 mai 182 0 
figure un miroir . Le s mots "miroir " e t "piano " son t le s réponses d e charade s 

94 Gabrie l Hanotaux/Georges Vicaire, La Jeunesse de Balzac. Balzac imprimeur. Balzac 
et Mme de  Berny, Paris 1921 . Laure Surville , Balzac,  sa vie . . ., p . 75. Quant à  la somme 
nécessaire pour survivr e en 1834 , voir p. 424. 
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signées B  le s 2 5 novembr e e t 1 5 juin 1820 . U n articl e d u 5  févrie r 182 0 es t 
intitulé L'Art  de  se faire du  crédit.  U n autre sous le titre Mon  samedi  retien t 
le 1 0 févrie r 182 0 :  "I l fau t s e donne r d e l'importanc e dan s l e monde , san s 
cela, o n végèt e e t l'o n meur t comm e o n a  véc u :  méconn u e t dédaigné . A 
Paris, l a modesti e es t pris e a u mot . S i vous dite s qu e vo s vers son t mauvais , 
on le s siffle ; s i vous dite s qu e vou s n'ête s pa s riche , o n vou s fui t comm e u n 
pestiféré". Cett e philosophi e es t cell e de Balzac qu i n'hésitai t pa s à  exagére r 
ses dons toute s le s foi s qu e cel a étai t nécessaire . 

De même le 15 janvier 1820 , quand l e périodique présente une sorte d'apo-
logie du luxe : "Ce n'est poin t quand on a eu le bonheur de naître en France, et 
dans l e département d e l a Seine, qu'i l convien t d e déclamer contr e l'éléganc e 
et l e luxe . I l faut , a u contraire , e n fair e senti r l'utilité , e t surtout , comm e 
moi, prêche r d'exempl e . . . J'a i toujour s ressent i un e profond e estim e pou r 
ceux qui se ruinoient (sic ) honorablement , e t un e extrême aversio n pour ceu x 
qu'une passio n sordid e portoi t (sic ) à  entasser écu s sur écus. " I l est vra i qu e 
la pénuri e d'argen t n'empêchai t pa s Balza c d e cultive r l'ar t d e bie n vivr e 
et qu'i l a  toujour s admir é u n trai n d e vi e rég i pa r l e superflu . L e 2 5 févrie r 
1820, un article s'étend su r le fait qu e les moyens dont dispos e la majorité de s 
gens son t presqu e toujour s u n pe u e n dessou s d e l a limit e d e leur s besoins , 
indépendamment d e leur valeur. 95 Cett e vérit é tout e relativ e s'appliqu e bie n 
à u n dépensie r comm e Balzac . Enfin , l e cahie r d u 5  mars 182 0 présent e u n 
ménage où les dépenses sont réduites considérablement à  cause de la mise à la 
retraite prématuré e d u pèr e d e famill e :  "M . Darbe l . . . venai t d e perdr e u n 
emploi qu'il avoi t (sic ) cru sottement conserve r toute sa vie." C'es t justemen t 
ce qui étai t arriv é che z le s Balzac u n a n auparavan t :  son pèr e avai t ét é ren -
voyé du jour a u lendemain , provoquan t un e chut e d u reven u familia l d e sep t 
mille hui t cent s franc s annuel s enviro n à  mill e sep t cents , san s compte r l e 
modeste reven u d e la  locatio n d e deu x maisons . Voil à pourquo i le s parent s 
d'Honoré étaien t forcé s d e s'établi r à  l a campagne , aprè s l a décisio n d e leu r 
fils d'abandonner l e poste sûr e t bie n rémunéré qu'i l occupai t dan s l e cabinet 
de l'avocat . D e plus , c e dernie r avai t cherch é u n successeu r et , e n am i d e l a 
famille, avai t compt é su r Honoré . 

Les passages d e texte dan s l e Journal  des  Dames et  des  Modes  qui décri -
vent de s situations proche s d e ce que vivai t l e jeune Honor é metten t e n évi -
dence d'autres parallèles avec la vie du jeune homme :  dans ses lettres à Laure, 
Balzac invente l'expression "s'indépendantiser " pou r décrir e sa situation. U n 
petit poèm e d u journa l d e L a Mésangèr e intitul é Le  véritable  indépendant 
est publi é l e 31 mai 1819 , présentant un e personne qu i a  l'habitude d e "bra -
ver l'usag e quan d i l ne m'arrang e pas" . Deu x autre s article s pourraien t êtr e 
compris comme une allusion au x promenades d e Balzac au cimetièr e du Pèr e 

95 Voi r aussi l'article intitulé L'Art  de  bien vivre, paru antérieurement , l e 10 juin 1819 . 
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Lachaise, situé près de chez lui . Les 20 octobre e t 2 5 novembre 1819 , le jour-
nal consacre deux colonnes à ce lieu sacré. Deux articles des 5 et 1 0 novembre 
1819 on t pou r suje t L'homme  de  ménage  e t Le  mobilier  de  garçon-,  Balzac 
gère alors seul ses besoins quotidiens. Le cahier du 1 5 septembre 182 0 s'éten d 
sur le s problème s d'u n pèr e qu i mari e s a fille;  or , Balza c pèr e mari e Laur e 
et Laurenc e respectivemen t e n ma i 182 0 et septembr e 1821 . En ma i 1820 , le 
journal livr e de s réflexions su r le s conséquences d'un e grand e disparit é d'âg e 
entre deu x amants . C'es t a u momen t o ù Balza c s'épren d d e Mm e d e Bern y 
qui a  l'âg e d e s a mère . L e 3 1 janvier 1821 , le magazin e publi e un e énigm e 
signée B.  qu i a  pour solutio n "délice " ; Honoré est alor s torturé pa r le s délices 
de l'amou r pou r cett e dame . U n text e d u 2 0 avri l 182 2 intitul é Sur  le  mot 
bégueule met e n scène une dame qu i hésit e à  céder au x fièvres de son amant . 
Celle que Balza c ador e es t e n proi e à  ce genre d e problèmes . 

La chronologi e d e la  biographi e d e l'auteu r perme t d'établi r égalemen t 
des parallèles a u sujet d e son travail d'écrivain . Balza c a  failli tombe r malad e 
de surmenag e a u débu t d e 1820 , aprè s de s nuit s d e labeu r passée s dan s s a 
mansarde froide , san s repa s réguliers . L e trouvan t pâl e e t amaigri , se s pa -
rents l'envoien t à  l a campagn e che z u n ami . L e 1 5 mars 1820 , l e périodiqu e 
évoque l e sor t de s "petit s auteur s qu i viven t au x dépen s d e leur s protec -
teurs . . . o n remarqu e e n généra l qu e ce s écrivain s son t maigre s e t blêmes , 
ils on t de s mouvement s d e paupière s e t d e nerf s e t u n ai r trist e e t inquiet , 
comme des gens qui viennen t d e faire un e mauvaise action. " L e même cahie r 
juge le s collègue s d e Balza c :  "Depui s bie n de s années , notr e littératur e a 
pris l a couleur d e nos habits, elle est rembrunie ; on voit di x bonnes tragédie s 
pour un e comédie passable, et ving t romance s pour un e chanson. Cependant , 
il seroit (sic ) bie n temp s qu'i l parû t u n Molièr e pou r partage r le s lauriers d e 
nos jeunes Racines. " Su r l e point d e terminer s a tragédie , Balza c aurai t bie n 
pu compose r ce s lignes. 96 Présent é e n ma i 182 0 à  u n jury , so n opu s es t re -
fusé à  so n gran d regret . Lucie n d e Rubempré , portrai t d e l'auteur , constat e 
dans un e situatio n analogu e qu'i l a  san s dout e plu s d e talen t pou r d'autre s 
genres littéraires . C e be l optimism e s'expliqu e pa r l e fai t qu'i l a  déj à v u se s 
premières lignes imprimées dans plusieurs cahiers d'un <  petit journal » . Lu -
cien se rappelle e n ces moments d e déception l'inoubliabl e instan t o ù i l avai t 
tenu en main le s pages et éprouvé "cett e ineffable joi e des auteurs, ce premier 
plaisir d'amour-propr e . . . qu i caress e l'esprit " (Illusions  Perdues,  p . 453). 

On sai t qu e duran t l'anné e 182 0 Honor é continu e se s effort s pou r ap -
prendre l e métie r d e romancier . I l commenc e à  rédige r de s esquisse s pou r 

96 L'articl e caractérise bien la situation littéraire vers 1820. La même pensée est exprimé e 
le 5  juillet 182 9 pa r l e journal dan s u n extrai t de s Mémoires  d'une  femme  de  qualité  sur 
Louis XVIII, sa cour  et  son  règne  ( 4 volume s anonyme s d e fau x mémoire s rédigé s pa r 
Etienne-Léon d e Lamothe-Langon, Damas-Hinard , Pierre-Arman d Malitourn e e t Maxime -
Catherinet d e Villemarest) . 



240 4 L e décli n e t l a successio n d u périodiqu e aprè s 183 1 

Falthurne e t Sténie,  mai s abandonn e tro p tôt . Pou r justifie r c e nouvel échec , 
il s e di t qu e l e succè s tard e à  veni r parc e qu'i l rest e claquemur é che z lui , 
sans contac t ave c l e mond e littéraire . I l décid e don c d e prendr e u n autr e 
chemin, d e fréquente r le s homme s d e plume , le s libraires , le s éditeurs . San s 
doute n'est-c e pa s u n hasar d s i l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  publi e 
le 3 1 octobr e 182 0 u n articl e o ù i l es t questio n de s valeur s e t de s mœur s 
du mond e de s belles-lettre s :  "Le s auteur s d'aujourd'hu i n'on t guèr e moin s 
de coquetteri e qu e le s femmes ; j e n e parl e pa s d e l a coquetteri e qu i s e re -
marque dans le s vêtemens (sic) , quoique beaucoup d'entre eu x soient (sic ) d e 
véritables petits-maîtres , mai s d e cell e d e l'espri t e t de s manières . Ainsi , d e 
même qu'une élégante a  bien soin de vous dire qu'elle ne prend que des leçons 
à douze francs l e cachet, qu'ell e ne va qu'aux premières représentations , e t n e 
danse qu'au x bal s de s ministres , u n auteu r s'efforc e d e vou s persuade r qu'i l 
ne travaill e qu e pou r le s grand s théâtres , qu'i l n e li t se s ver s qu e che z le s 
princes e t le s ambassadeurs, e t n e vend qu' à u n pri x exorbitant se s moindre s 
ouvrages. Illustres auteurs de Phèdre,  de Cinna,  d e Mérope  et d e Gilblas  (sic) 
que diron t vo s ombre s étonnées , lorsqu'elle s apprendron t pa r no s journau x 
que tou t dram e bo n o u mauvai s s e pay e 400 0 franc s san s marchander , e t 
le moindr e roma n 3  000 francs ? n'auront-elle s pa s envi e d e quitte r l'autr e 
monde, pou r venir , dan s celui-c i exploite r l a générosité d e nos libraires? " 

Dans les dernières semaines de 1820 ou au début de 1821, Balzac rencontr e 
Auguste Lepoitevi n (di t d e l'Egreville) , journaliste , vaudevilliste , négocian t 
en manuscrit s e t gran d organisateu r d'un e sort e d e "fabrique " d u roman. 97 

Par l a suite , sou s s a directio n e t parfoi s e n collaboratio n ave c lui , Balza c 
publie alor s toute un e série d'ouvrages, broché s en peu d e temps e t colporté s 
à ba s prix . L a devise de cette équip e d e romanciers produisan t de s centaine s 
de page s es t égalemen t propagé e pa r l e magazin e d u 2 0 ma i 182 1 :  "i l fau t 
beaucoup écrire pour finir  par bie n écrire." Bie n que Corsino,  titr e initia l qu e 
Balzac esquiss e a u cour s de s premier s moi s d e 1821 , soit abandonn é comm e 
Sténie e t Falthurne,  le s quatr e volume s suivant s d e Y  Héritière de  Birague 
sont be l e t bie n imprimé s e n janvier 1822 . Dans un e lettre confidentiell e à  s a 
sœur envoyé e l e 2  avri l 1822 , Balza c avou e qu'i l s e ren d bie n compt e d e l a 
véritable valeu r d e ce roman :  "J e ne t'a i pa s envoyé Birague  parc e qu e c'es t 
une véritabl e cochonnerie  littérair e . . . cependan t l'amour-propr e m e souffl e 
qu'il est tout auss i bien que tout c e qui paraît."98 Un e allusion aux discussions 
de Balza c ave c so n imprimeu r sembl e s e trouve r dan s u n articl e d u journa l 
publié l e 2 0 juin 182 1 :  "U n jeun e poèt e écrivoi t (sic ) dernièremen t à  so n 
imprimeur, à  l'occasio n d'un e faut e typographiqu e qu i s'étoi t (sic ) glissé e 

97 D e 184 4 à  1847 , Lepoitevin deviendr a directeu r d u Corsaire,  pui s d u Cors  aire-Satan 
où Baudelair e fit  se s première s arme s d e journaliste . 

98 Correspondance,  vol . I, n° 51 , p. 158 . 
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dans un e d e se s ode s :  « I l n' y a  qu e le s bon s ouvrage s qu i puissen t brave r 
les faute s d'impression , comm e i l n' y a  qu e le s femme s vraimen t belle s qu i 
restent belle s e n dépi t d'u n fau x jou r o u d'un e toilett e san s élégance . » " 

On es t à  l'époqu e o ù l a remarquabl e machin e à  produir e de s roman s qu i 
s'appelle Balza c s e me t e n route . Commen t l'auteu r vit-i l l e momen t d e l a 
parution de ses premiers livres? Un article du périodique est là encore intéres-
sant. Dan s son numéro du 1 5 juin 1821 , un anonyme fai t l e portrait d'u n au -
teur qui vient de voir ses premiers ouvrages exposés. Il "quitt e peu la boutique 
de so n libraire , i l feuillett e d'u n œi l curieu x se s ver s o u s a prose , cherchan t 
à attire r l'attentio n de s amateurs . L e Parisien , blas é su r le s nouveautés , n e 
lui laiss e aucun e espérance , e t i l fond e s a réputatio n su r l e goû t moin s sû r 
de l'étranger . I l l'entoure , l'interpelle , l e flatte,  e t so n livr e à  l a main , i l lu i 
semble dir e à  so n tou r :  Etrennez-moi,  étrennez-moi?  O n pourrai t y  voi r 
encore l a projectio n de s vœux d e Balza c scrutan t se s nouveau x lecteur s un e 
fois l e livre paru . L e magazine repren d c e thème l e 1 0 novembre 182 1 :  "Au -
jourd'hui presqu e tou s no s jeune s gen s son t auteurs ; et , e n s'abordant , a u 
lieu d e parle r d e leur s amour s e t d e leur s chevaux , il s se demanden t :  As-tu 
un bo n imprimeur ? Es-t u sû r d e ton libraire ? Connais-t u quelqu'u n dan s le s 
journaux?" 

En novembr e 1821 , Honoré confess e à  s a sœur avoi r mêm e l'intentio n d e 
créer u n périodiqu e ave c Lepoitevin . E n fait , i l réalisera c e projet plu s tard , 
et san s collaboration , e n composan t plusieur s titre s :  son Album  historique 
et anecdotique,  d e janvie r à  jui n 1827; 99 s a Chronique  de  Paris,  d e 183 6 
à 1837 ; enfin , s a Revue  Parisienne,  d e juille t à  septembr e 1840 . I l n'aurai t 
probablement pa s envisag é d e deveni r éditeu r d e journal e n 182 1 s'il n'avai t 
pas e u déj à un e certain e expérienc e dan s l e journalisme . Dan s le s lettre s 
écrites à  se s deu x sœurs , Balza c utilis e notammen t u n langag e qu i montr e 
qu'il affectionnai t le s expression s e n usag e che z le s journalistes. L e 1 2 aoû t 
1819, il signale à Laurence qu'il veut fair e la  différence entr e la partie officiell e 
et l a parti e privé e d e s a lettr e :  "J e t'a i fini  l a gazett e officielle , voic i l e 
feuilleton". L e 2 3 novembr e 1821 , il sign e s a missiv e fraternell e :  "Ecrivai n 
public e t poèt e françai s à  2  franc s l a page. " E n juille t (o u août ) 1823 , i l 
termine :  "Mill e amitié s à  ton mari . L e reste a u prochai n numéro" . 

Dès 1822 , le s lettre s d e Balza c évoquen t ouvertemen t so n interventio n 
auprès de s journaux. I l écri t l e 1 4 août 182 2 dans un e lettr e à  Laur e :  "J'a i 
huit jour s pendan t lesquel s j e vai s fair e à  Pari s l e métie r d'u n cheva l d e 
poste pou r le s articles d e journaux". L e 20 août d e l a même anné e i l relate : 
"Je sui s e n c e momen t à  Paris , mai s j e retourn e demai n à  Villeparisis , j e 

99 Le s historiens son t incertain s quan t à  l'identité d e l'éditeur d e Y Album historique et 
anecdotique. Quelques-un s l'attribuent à  Balzac parce que, dans son œuvre, il a repris des 
anecdotes qu e l e journal contient . I l ne subsiste d e ce périodique mensue l qu e le numéro 
de janvier 1827 . 



242 4 L e déclin e t l a successio n d u périodiqu e aprè s 183 1 

suis ven u pou r le s journaux . . . Soigne z bie n l'affair e de s journaux , o n m' a 
vendu jusqu'à 2  fr. le s nos qu i me manquaient." Le s biographes de Balzac on t 
interprêté ce s allusions en y voyant l e signe que ses éditeurs l'auraient pri é de 
se rendre dans l a capitale "pou r qu'o n y  fasse d e bons comptes rendus de ses 
romans".100 I l es t plu s simpl e d' y voi r un e référenc e à  u n déplacemen t qu e 
Balzac devai t fair e pou r apporte r de s article s à  L a Mésangèr e e t régle r de s 
comptes ave c lui . 

A mesur e qu e s a nouvell e carrièr e d e romancie r l'accaparai t e t qu'i l s e 
mêlait à  l a bohème littéraire , Balza c avai t moin s d e temp s à  consacre r à  se s 
activités journalistiques . E n 182 2 i l écri t d'autre s roman s :  Jean  Louis  ou 
la Fille  trouvée;  Clotilde  de  Lusignan;  Le  Centenaire,  Le  Vicaire  des  Ar-
dennes. Le s articles qu e l'on pourrai t attribue r à  Balzac dans l'illustr é d e L a 
Mésangère s e fon t plu s rares . Cependant , l e jeune auteu r n' a probablemen t 
pas complètemen t abandonn é c e travail , n'ayan t touch é l'argen t pou r so n 
premier roma n qu'e n janvie r 1823 . 

Or e n 1822 , l e journa l publi e deu x article s décrivan t le s pratique s d u 
comité d e lectur e d'u n théâtre . Ce s texte s s'intègren t dan s l a biographi e d e 
l'auteur qu i écri t quatr e pièce s d e théâtre e n 1822 , dont Le  Nègre,  présenté e 
vers la fin de l'année, a u théâtr e d e la Gaîté sou s le pseudonyme d'Horac e d e 
Saint-Aubin. "Fair e un ouvrage dramatique, n'es t presqu e rien ; le difficile es t 
d'obtenir une  lecture,"  peut-o n lir e dan s l e journal à  la  dat e d u 5  décembr e 
1822. "Qu e de visites aux semainiers, que de lettres aux secrétaires-régisseurs , 
que de madrigaux au x actrice s influentes . I l y a  encore le copiste attitr é qu'i l 
faut paye r bie n chèrement , l e lecteu r privilégi é qu'i l fau t mene r dîne r che z 
le restaurateur , pui s un e foul e d e puissance s diverse s qu'i l fau t mettr e dan s 
ses intérêts . Aprè s tou s ce s soins , qu'obtenez-vou s l e plus souvent ? U n reje t 
cruel, opér é pa r l e moye n d e petit s billet s mi s dan s l'urne , pa r l e capric e 
ou l a légèret é qu i formen t votr e aréopage ! Mai s aussi , quan d l e scruti n es t 
favorable, que l triomphe , que l bonheur , quell e joie ! L'auteur , tout-à-1'heur e 
si morose, sauterai t volontier s au co u de ses juges. La vraie comédie es t dan s 
les coulisses." L a pièc e d e Balzac , préfiguratio n d u théâtr e libr e portan t su r 
le problème d e l'amou r d'u n Noi r pou r un e Blanch e e t e n cett e qualit é tro p 
hardie pou r l e comité d e lecture , es t refusé e catégoriquement . 

A l a dat e d u 2 0 décembre 1822 , l'illustr é publi e un e autr e satir e su r le s 
personnes responsable s d'u n ou i o u d'u n no n e n parei l cas . "I l n' y a  rie n d e 
plus plaisan t qu e l e comité d e lectur e d e certai n théâtr e :  une d e ce s dame s 
fait d e la dentelle dans un coin, une autre raccommode un peti t bonnet , celle -
ci marqu e de s fichus  d e batiste , celle-l à fai t de s yeux e t de s oreille s ave c u n 
crayon su r l e papie r qu i doi t servi r d e bulletin . A  côté , es t u n commissaire , 
qui dort ; prè s d u feu , l e Colin  fredonne ; l e rôle  prononcé  a  l a coliqu e e t 

100 A . Maurois, Prométhée  ou la vie de Balzac, Paris 1965 , p. 89. 
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sort . . . Cependan t la  lectur e v a toujour s so n train , l'arrê t es t prononc é e n 
parfaite connaissance  de  cause,  on me t accepté  ou refusé,  selo n l a lubi e d u 
moment, e t quoiqu'i l arrive , cel a es t sempre  bene"  C e text e pourrai t bie n 
constituer l a revanche d e Balza c journaliste s e réconfortant aprè s l e refus d e 
sa pièce . S i c e refu s dat e officiellemen t d u 2 4 janvie r 1823 , l a décisio n d u 
comité d e lectur e a  p u lu i êtr e notifié e quelque s semaine s plu s tôt . I l exist e 
également u n articl e d u 1 0 ma i 182 3 qu i fai t pense r à  Balzac , ca r celui-c i 
présente un e comparaison entr e l e sort d'u n scribouilleu r san s succès et celui 
d'un mauvai s peintre . "L e peintr e enten d a u salo n fair e l a critiqu e d e se s 
ouvrages, a u lie u qu e l'auteu r mépris é dan s l e silenc e d u cabinet , peu t s e 
relire avec complaisance e t s'applaudi r d'u n succè s qu'il présume." L e Balzac 
débutant avai t u n caractèr e suffisammen t optimist e pou r n e pa s s e laisse r 
décourager. 

La fin  de l a collaboratio n d e Balza c à  l'illustr é d e L a Mésangèr e es t dif -
ficile à  déterminer . O n sai t qu'aprè s avoi r touch é l'argen t d e Y  Héritière de 
Birague en janvier 1823 , Balzac a fait l a connaissance d'un autr e entrepreneu r 
en littératur e industrialisée , Horac e Raisson , influen t éditeu r d e roman s e t 
rédacteur du Diable  Boiteux, u n journal couvrant le s spectacles, les mœurs, la 
littérature, le s arts e t le s modes. 101 Che z lui , i l poursuit so n novicia t comm e 
auteur tou t e n rédigean t de s article s pou r d'autre s journaux , notammen t Le 
Feuilleton Littéraire,  Le  Corsaire,  La Lorgnette,  e t peut-êtr e auss i pour L  In-
discret, journal d e mode lu i aussi (voi r p . 254). C'est cett e occupation qu i l' a 
probablement amen é à cesser de travailler ave c l'ancien abbé . Mais on peut s e 
demander s i un compte rendu du 30 septembre 182 2 d'un ouvrag e intitulé Es-
sai sur  le  romantisme, ouvrag e écri t pa r u n certai n J.M.V . Audin , n'es t pa s 
de l a plum e d'u n jeun e écrivai n comm e Balza c qu i étai t prédestin é à  mettr e 
l'illustré a u goû t littérair e d u jour (voi r pp . 407-408) . 

L'hypothèse d e l a collaboratio n d e Balza c a u journa l d e mod e d e L a 
Mésangère es t auss i corroboré e pa r l e fai t que , dan s l e milie u familia l qu e 
Balzac venai t d e quitter , i l étai t norma l d e connaîtr e le s publications pério -
diques su r l a mod e actuelle . Outr e so n pèr e e t lui , s a famill e comprenai t 
quatre femme s :  sa mère , s a grand-mèr e e t se s deux sœur s adolescentes . D u 
côté maternel , o n avai t de s racines dan s l e commerce d e l a mode . L e grand -
père avait été passementier-drapier e t un cousin tenait un e boutique de mode. 
Bien qu'i l n e subsist e n i d e list e d'abonné s d u journal n i de trac e d'abonne -
ment au x périodique s lu s dan s cett e famille , i l es t vraisemblabl e qu'o n y 
connaissait l e Journal  des  Dames  . . . Le s Balza c avaien t un e haut e opinio n 
de la presse et passaient des heures à lire les feuilles du jour. Jusqu'aux année s 
1830, celu i d e l'ancie n abb é étai t un e de s publication s le s plus importantes . 

101 Au contraire du journal de La Mésangère, le Diable Boiteux ne publiait pas de gravures 
de mode. 
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Elle avai t u n tirag e san s parei l parm i tou s le s périodique s no n quotidiens . 
On peu t s e demande r s i Honor é a  entend u parle r de s Vêpres  siciliennes, 
tragédie d e Casimi r Delavigne , pa r u n compt e rend u publi é dan s l e Journal 
des Dames . . . l e 25 octobre 1819 , jour o ù i l écrit à  son ami Théodore Dabli n 
de lu i procure r l'ouvrage . O u s i u n articl e Sur  les  dents  e t su r le s diverse s 
façons d e le s réparer , sign é d'u n certai n A.D.M . l e 1 5 novembr e 1819 , fu t 
peut-être déj à l e résulta t d'u n entretie n d u journalist e ave c Balza c qui , e n 
cet automn e e t hive r 1819 , passait pa r "tou s le s enfers" à  cause de ses dents. 

En outre , tous les membres de la famille avaien t un e prédilection pou r le s 
vêtements à  la  mode . Quan d l a mèr e envisageai t d e rendr e visit e à  s a fill e 
Laure qu i habitai t Bayeu x aprè s so n mariage , Honor é s e demandait e n mar s 
1822 :  "Quelle est l e genre de toilette que comporte Bayeux? Maman doit-ell e 
emporter . . . de s diamants , dentelle s . . . , de s robe s colletée s o u décolletées , 
des robe s habillée s o u déshabillées , de s mérinos , o u de s cachemirs , d e l a 
bourre o u du calicot , des atours d e petite maîtress e ou des toilettes sévères. " 
A côté de la mère, les deux sœurs et l a grand'mère d u romancie r attribuaien t 
beaucoup d'importanc e à  l a mod e (voi r la  figur e e n couleu r 6.5) . E t l e fil s 
de l a famill e aussi , depui s u n âg e asse z tendre , étai t éduqu é te l qu'i l faisai t 
attention au x détail s d e s a toilett e (Fig . 4.12) . 

Figure 4.1 2 Portrai t d u jeun e Honor é d e Balzac . I l étai t d e coutum e dan s s a famill e 
d'apprécier l a mode . Honor é port e u n gile t roug e e t un e vest e e t un e cravat e ver t foncé . 
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Un autr e élémen t d e preuve de l'hypothèse d'u n Balzac journaliste dan s 
les première s année s de sa carrière littérair e es t le roman Illusions  Perdues, 
"l'œuvre capital e dans l'œuvre" , selo n une expression de l'auteur.102 Le s bal-
zaciens on t cherché à  deviner l'identit é d u « peti t journa l >  dans l e roman. 
Tous proposen t de s périodique s paru s aprè s 1823. 103 Un e telle hypothès e 
signifie qu e Balzac aurai t introdui t u n décalage temporel , ca r l'action prin -
cipale du roman couvr e précisémen t le s années 181 9 à 1822 . Pour évite r ces 
incohérences, i l suffit d e supposer qu e le < petit journa l »  du roman es t l'il -
lustré d e La Mésangère (pa r ailleurs, celui-c i appelai t so n périodique <  mo n 
petit journa l > 104). O n comprend alor s ave c un e clarté étonnant e pourquo i 
l'auteur, désireu x de garder l'anonyma t d e ses premières publications , dissi -
mule l e titre d u périodique d u roman, qu i offre u n gagne-pain opportu n a u 
héros et lui permet d e s'initier au x règles de la profession d'écrivain . 

Illusions Perdues  es t un livre si connu qu'o n peu t s e contenter d e rappe-
ler brièvemen t so n actio n central e :  l'inexpérienc e d'u n jeune poèt e plei n 
d'illusions qu i s'établit à  Paris pou r s'essaye r comm e écrivain et qui finit par 
devenir journaliste . D e l'aveu d e tous , l'ouvrag e es t autobiographique . L e 
héros Lucien de Rubempré a  les mêmes problèmes que Balzac :  pénurie d'ar -
gent, manqu e d e relations pou r fair e publie r se s écrits, u n goût inépuisabl e 
pour le s belles chose s de la vie. Quan d Lucie n compren d qu'i l n'avanc e pas, 
il cherche un débouché pou r s e faire un e réputation e t gagner quelque s sous . 
En devenan t rédacteu r dan s l'équip e d'u n < peti t journa l > , il ne s'éloign e 
pas de l'écriture qu i est son occupation préférée . L e journalisme es t pour lui 
le chemi n l e plus cour t pou r atteindr e à  la gloire, a u pouvoir , à  des tâches 
plus nobles , enfi n à  un e vie aisée . L'éditeu r lu i confie plusieur s rubriques , 
notamment l a critiqu e de s pièces jouée s dan s le s petits théâtre s parisiens , 
à l'Ambigu-Comique, a u Gymnase-Dramatique e t au Panorama-Dramatique. 
Il lui demande auss i des comptes rendu s de livres nouvellemen t paru s e t des 
articles su r les us et coutumes d e Paris. L e métier d e Lucien dan s l e roman 
correspond don c bie n à  celu i d'u n rédacteur d u Journal  des  Dames et  des 
Modes à cette époque . 

Entre 181 9 et 1822 , la revue de mode de l'ancien abb é publi e une dizaine 
d'articles su r les petits théâtre s parisiens . D u Panorama-Dramatique, don t 

102 Voi r H. de Balzac, Lettres  à  Mme Hanska, Paris , vol. 2, p. 172 (lettre du 2 mars 1843) . 
103 R . Chollet, auteu r du commentaire de l'édition d e la Pléiade, relève des ressemblances 

entre l a situation vécu e par Balzac en 1829-1830 e t la crise traversé e pa r Lucien en 1821-
1822. I l suggèr e comm e l'équivalen t d u «  peti t journa l »  l e Courrier  des  Théâtres,  Le 
Feuilleton Littéraire  o u La  Lorgnette.  D'autre s chercheur s on t propos é Le  Corsaire  e t 
Figaro (J . Merlant , BALZA C E N GUERR E AVE C LE S JOURNALISTES , La  Revue  de  Paris, 
avril 1914 , p. 642 et janvie r 1915 , p . 178 ; H. Bachelin/R . Dumesnil , JOURNALISTE S ET 
JOURNAUX A U TEMPS D E « L A COMÉDI E HUMAIN E » , Mercure  de  France,  CLVI , 1922 , 
pp. 343-372) . 

104 Pa r exemple dan s un e lettre écrit e l e 30 novembre 181 0 (Arch. Mun . de Baugé). 
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une premièr e fai t l'obje t d e l'articl e initia l rédig é pa r Lucien , l e magazin e 
décrit l e rideau de glaces construit e n 1820 , il évoque la spécialité de présenter 
avant tou t de s "tableau x e n action " e t i l ren d compt e de s pièce s Sydonie, 
L'Espiègle e t L'Enfant  de  la  Forêt.105 Tou t comm e certain s d e se s collègues , 
Lucien s'occup e d e critiqu e littéraire . L e Voyage  en  Egypte  e t Le  Solitaire 
sont parm i le s titres mentionné s dan s l e roman. L e premier ouvrage , qu i es t 
sans indicatio n d'auteur , es t l a traduction d'u n livr e de l'anglai s G . Belzoni , 
archéologue ayant découver t des objets d'ar t égyptiens . Malgré le faible tirag e 
de c e réci t d e voyag e obscur , l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  e n ren d 
longuement compt e l e 20 décembre 1820 , louant le s 44 gravures e n couleur s 
du volum e e t l a parti e rédigé e pa r l a femm e d e Belzoni . I l s'agi t l à d'u n 
ouvrage typiquemen t destin é à  êtr e recommand é pa r u n "véritabl e guid e 
touristique pour voyageuse en chambre", expression utilisée par Sullero t pou r 
les journaux féminin s romantique s (p . 135) . L'autr e titr e cité , Le  Solitaire, 
est l'œuvr e d'u n auteu r bie n connu , l e vicomte d'Arlincourt , don t l e nom es t 
souvent mentionn é par l e « peti t journal ». 106 Lor s de sa première visite dan s 
les bureau x d e la  rédaction , Lucie n aperçoi t su r u n secrétair e la  neuvièm e 
édition d u Solitaire,  "qu'u n succè s inou ï recommendai t alor s à  l'Europ e e t 
qui devai t fatigue r le s journalistes".107 E n effet , l e Journal  des  Dames et  des 
Modes mentionne c e roman e n 182 1 et 182 2 à  quatorze reprises . Aprè s avoi r 
donné l e détail de son contenu l e 25 mars 1821 , il souligne, dans treize autre s 
textes, qu e l e Solitaire  a  inspir é sep t pièce s d e théâtre , plusieur s tableaux , 
quelques accessoire s d e mode , e t qu'i l a  eu plusieur s réédition s dan s la  seul e 
année d e 1821. 108 

Lucien rédig e égalemen t de s article s su r le s mœur s parisiennes . Ce s es -
sais son t particulièremen t important s puisqu'il s fon t "l a fortun e d e c e peti t 
journal" (p . 446) . Dan s un e suit e d e texte s intitulé e Les  passants  de  Paris, 
"il peignait u n des menus détail s de la vie parisienne, un e figure,  un type , u n 
événement norma l ou quelque singularité". D e nombreux passages du journal 

105 Voi r le s article s de s 1 5 octobre 1820 , 2 0 avril , 3 1 mai , 2 0 juin e t 1 0 juillet 1821 , puis 
du 1 5 janvier 1822 . L e Gymnase-Dramatiqu e e t L'Ambigu-Comiqu e son t d'autre s petit s 
théâtres don t i l parl e au x date s de s 1 5 avril e t 3 1 octobre 182 0 e t 1 5 janvier 1822 . 

106 Ave c Cha r les-Victor Prévost , vicomt e d'Arlincour t (1789-1856) , "l e roma n d e sen -
timents e t d e grand s frissons , s i raill é e t s i parodié , s'impos e e t connaî t d e gro s succè s 
de librairie, " écri t J . Pouget-Brunerea u (p . 179) . Ell e cit e u n articl e d u Petit  Courrier 
des Dames  publi é l e 2 5 aoû t 182 5 :  "Tou t l e mond e li t se s ouvrages , depui s l a douairièr e 
du Faubour g Saint-Germai n jusqu' à l a lingèr e d u boulevar d de s Panoramas , depui s l e 
fashionable d e l a Chaussé e d'Anti n jusqu'a u garço n d'épicie r d e l a ru e Mouffetard. " 

107 H . d e Balzac , Illusions  Perdues,  dan s :  La Comédie  humaine,  Pari s :  Gallimard 1977 , 
p. 331 . Dans c e chapitre , no s citation s s e réfèren t à  cett e édition . 

108 p o u r p } u s dg détail s su r ce s citations , voi r Annemari e Kleinert , D I E REALE E N T-
SPRECHUNG DE S « PETI T JOURNAL »  I N BALZACS «  ILLUSION S PERDUES » , lendemains, 
cahier 43/44 , 1986 , pp . 70-90 . 
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sont e n effet consacré s à  ce sujet. C'es t c e thème mêm e qui fai t la  fortune d u 
journal réel . Un autre articl e "di t de mœurs" cit é sous le titre L'Ex-beau  dan s 
Illusions Perdues,  correspon d auss i à  la  thématique d u journal authentiqu e : 
"Le bea u d e l'Empir e es t toujour s u n homm e lon g e t mince , bie n conservé , 
qui port e u n corse t e t qu i a  l a croi x d e l a Légio n d'honneu r . . . " (p . 399) . 
Il en v a d e mêm e pou r un e catégori e d'article s su r le s "particularités " d e l a 
capitale intitulée Variétés  qui parait chaqu e mois sur une dizaine de colonnes. 
Grâce à  ces textes, l e < peti t journa l »  es t présent é comm e trouvant so n ins-
piration "dan s l a rue" (p . 333) . Cette expressio n n e pourrai t pa s s'applique r 
à u n journal littérair e o u à  une revue d e théâtre , mai s elle convient parfaite -
ment a u périodique de La Mésangère qui se sert évidemmen t d e Paris comm e 
d'une scène . D'autre s analogie s entr e le s deux journaux s e découvrent à  tra -
vers les anecdotes qui , pour cite r l e roman, "répèten t le s rumeurs qu i couren t 
les salons parisiens" . Or , s i le Journal  des  Dames et  des  Modes  n'a adopt é l e 
sous-titre de Gazette  des  salons qu'en 1837 , il est certain qu'i l méritait déj à de 
longue dat e cett e qualification . 

Nous avon s déj à analys é ce s analogies dan s deu x article s publié s e n 198 6 
et 1995. 109 Aussi pouvons-nou s nou s contente r d'e n résume r ic i quelques ob -
servations intéressante s :  Le tirage de s deux périodiques , qu i vari e entr e 80 0 
et 2  500 exemplaires, n'es t attein t pa r aucu n autr e magazin e propos é comm e 
modèle d u «  peti t journa l >  (tou s on t e n effe t de s tirage s moin s élevés) . L e 
prix d e l'abonnemen t annuel , d e "quarant e franc s environ " pou r l e «  pe -
tit journa l > , es t proch e de s 3 6 à  3 8 francs , selo n l a distance , d u Journal 
des Dames  et  des  Modes.  L e nombr e d e pages , huit , es t l e mêm e pou r le s 
deux journaux . L'agencemen t e t l e déco r d u burea u d u journa l rée l e t d u 
journal fictif  ains i qu e l'appartemen t d u directeu r son t semblables. 110 Enfin , 
l'adresse de s locau x "auprè s d u boulevar d Montmartre " (p . 329 ) offr e un e 
coïncidence d'autan t plu s frappant e qu e le s bureau x d u Journal  des  Dames 
et des  Modes  s e trouvaien t à  l'époqu e d e la  rédactio n d u roman , d e 183 6 
à 1839 , à  un e tou t autr e adresse , a u quartie r d e la  Chaussé e d'Anti n o ù l e 
titre avai t déménag é e n 1832 . S i Balza c a  mentionn é l'ancienn e adress e a u 
carrefour d e la rue e t d u boulevar d Montmartre , qu i étai t l'adress e d u Jour-
nal des  Dames  et  des  Modes  d e 181 9 à  1822 , c'es t san s dout e parc e qu'i l 
avait be l e t bie n franch i l a port e d e c e burea u dix-sep t an s plu s tôt . Le s 
historiens d e l a littératur e doiven t don c respecte r l'affirmatio n appuyé e d e 
Balzac e n 1839 , qu i s e trouv e dan s l a préfac e d u roma n :  "tou t es t d'un e 
réalité désespérant e . . . Répétons-le ! l e suje t a  l'étendu e d e l'époqu e elle -
même." Cett e déclaratio n es t repris e dan s un e lettr e d u 4  juin 183 9 écrit e 

109 Voi r l'articl e cit é à  l a note précédent e e t Annemari e Kleinert , D u «  JOURNA L DES 
DAMES E T DE S MODE S »  o u «  PETI T JOURNA L »  D ' « ILLUSION S PERDUE S » , L'Année 
balzacienne, 1995 , pp. 267-280. 

110 Pou r le s détails de ce dernier point , voi r pp. 82-84. 
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Figure 4.1 3 Lucie n d e Rubempr é arriv e a u burea u d u journal . Planch e exécuté e pa r 
Adrien Morea u illustran t u n épisod e d'Illusions  Perdues,  éditio n Ollendor f d e 1901 . 

à la  future épous e de Balzac :  "c'est l'audacieus e peintur e . . . d u journalism e 
parisien e t qu i es t d'un e effrayant e exactitude." 111 

Cinq autre passages du roman confirment encor e l'identification d u « peti t 
journal » . L e premier s e situe a u moment o ù Lucie n ose enfin s e rendre dan s 
les bureaux du magazine (Fig . 4.13). Il y rencontre une marchande d e modes, 
qui demand e à  l a rédaction , e n échang e d'u n abonnemen t d'u n an , d e fair e 
l'éloge d e ses créations e t no n de celles de Mlle Virginie, sa concurrente. Un e 
revue d e mode compt e évidemmen t plu s de marchandes d e mode s parm i se s 
abonnées qu e d'autre s périodiques . Or , le s cahier s de s 2 5 févrie r e t 1 5 avri l 
1821 du Journal  des  Dames  ...  présenten t le s chapeau x e t le s robe s d'un e 
certaine Mll e V., "fameuse couturière" . 

Un deuxièm e passag e d u roma n évoquan t u n illustr é d e mod e es t celui 
où l e rédacteu r e n che f reçoit , comm e "tribut s e n nature" , de s produit s d e 
toilette offert s gratuitemen t pa r le s industriel s pou r lesquel s i l lanc e de s ar -
ticles. L'équipe d'u n journal d e mode est plus habituée à  ce genre de cadeaux 
intéressés que celle d'autres journaux. Quan t au x noms des cosmétiques cité s 
par Balzac , il s son t presqu e identique s à  ceu x qu e mentionnen t plusieur s 

111 H . d e Balzac , Lettres  à  Mme  Hanska,  vol . 1 , 1967 , p . 643. 
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réclames d u journa l rée l :  Y Eau carminative,  l a Pâte  des  Sultanes  e t Y  Huile 
céphcdique ont de s analogie s ave c Y  Eau miraculeuse,  l e Rouge  des  Sultanes 
et Y  Huile de  coco  d'Amérique pour  les  cheveux,  présenté s pa r l e Journal  des 
Dames . . . l e 1 0 janvier 1817 , le 5 juillet 181 8 et l e 1 0 septembre 1822 . 

Un troisième passage du roman confirmant l'identificatio n d u «  peti t jour -
nal »  ave c un magazin e d e mode es t celu i où Lucien es t à  court d'idée s pou r 
ses articles . I l trouv e alor s u n soutie n financier  auprè s d'u n tailleur , d'un e 
marchande d e mode e t d'un e couturière , qu i "tou s tremblaient d e méconten -
ter u n journaliste capabl e d e tympaniser leur s établissements " (p . 495) . Qu i 
d'autre qu e de s homme s d e l a press e périodiqu e su r l a mod e peuven t avoi r 
ce pouvoir su r le s gens exerçan t ce s métiers ? 

Un quatrièm e passag e remarquabl e dan s c e context e es t celu i qu i décri t 
les rédacteurs lor s d'un dîner . Il s ironisent lucidemen t su r leu r métie r e t for -
mulent un e constatatio n amusant e :  "S'i l existai t u n journa l de s bossus , i l 
prouverait soi r et mati n l a beauté, l a bonté, la nécessité des bossus" (p . 404). 
Un journal pou r bossu s serai t e n effe t au x antipode s d'u n magazin e vou é a u 
culte de la beauté du corps humain. I l se trouve que quelques années plus tôt , 
le 5  septembre 1812 , un articl e d u Journal  des  Dames  . . . fu t intitul é "Viv e 
la bosse e t le s bossus", e t qu e quelques année s plu s tard , d e septembre à  oc-
tobre 1848 , u n périodiqu e satiriqu e intitul é Le  Bossu  allai t vraimen t êtr e 
édité à  Londre s pa r c e mêm e Gavarni , découver t pa r L a Mésangèr e e t am i 
de Balzac. 112 

Un dernier point de comparaison entre le « petit journal »  et un illustré de 
mode es t celui  o ù Etienn e Lousteau , rédacteu r e n che f d u <  peti t journa l » , 
se voit attaqué par ses collègues pour avoi r écrit six articles dans divers pério-
diques, fustigeant u n droguist e :  "On n e critique pa s u n droguist e comm e on 
critique des chapeaux, des choses de mode, des théâtres ou des affaires d'art" , 
observe-t-il alor s (p . 502) . N'est-c e pa s l a preuv e qu'i l es t bie n employ é pa r 
un journal qu i décri t le s chapeaux , le s modes , l a vi e théâtral e e t le s affaire s 
d'art? Balza c donn e auss i un e répons e quan t a u titr e d u périodique . Dan s 
cinq ligne s d'Illusions  Perdues  i l écrit l e mot "Journal " ave c une majuscule . 
L'allusion à  un titr e qu i commenc e pa r l e mot Journal  es t manifeste . 

La personn e d u directeu r d u <  peti t journa l >  es t u n facteu r significati f 
supplémentaire (Fig . 4.14). Dans le roman, l e directeur, fils de chapelier , "n e 
se nomme pa s Fino t pou r rien " (p . 381) . I l dirige un e publicatio n qu i prôn e 
les chose s fines  d e l a vi e quotidienne , tou t e n dissimulan t "sou s s a fauss e 
bonhomie . . . tout e l a finesse  d u marchan d d e chapeau x don t i l es t issu" . 
Dans l e Journal  des  Dames  et  des  Modes,  plusieur s article s d e 179 8 e t u n 
autre, d u 5  décembre 1810 , son t signé s Finot . Est-c e u n pseudonym e d e L a 

112 Le  Bossu  publi e 1 5 numéros . Le s dessin s son t d e Gavarn i e t d'"autre s artiste s 
éminents" (G . Vicaire, t. I, pp. 871-888). 
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Figure 4.14 Caricatur e présentant un jeune homme en train de solliciter un emploi comme 
journaliste. L'adolescent pourrai t être Balzac au début de sa carrière lorsqu'il a environ 20 
ans, et la personne âgée La Mésangère qui avait 58 ans en 1819 . Lithographie de l'alsacien 
Godefroi Engelman n (1788-1839 ) d'aprè s Ernes t Jaim e (1800-1884) . 
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Mésangère? L'ancie n abb é e t Fino t possèden t d'autre s trait s e n commun . Il s 
sont.tous deu x célibataires . Il s apprécien t l e taba c e t la  musique ; il s son t 
doués pou r le s affaires ; il s exercen t c e métie r depui s ving t an s e t éditen t 
en mêm e temp s plusieur s publication s périodiques ; il s concluent de s affaire s 
avec de s commerçant s e n textile ; il s doiven t affronte r u n procès , l'ét é 1822 , 
à l a suit e d'u n articl e par u dan s leu r journal ; il s régnen t e n maître s abso -
lus su r leu r spécialité , refusan t d e partage r leur s prérogative s e t s'efforçan t 
d'annexer d'autre s magazines ; enfin il s deviennent riche s grâce à  une réussit e 
exceptionnelle dan s cett e form e d e journalisme. 

En général , Balza c avai t u n certai n mépri s pou r l a gen t journalistique . 
Mais so n aversio n n e s'éten d pa s à  L a Mésangèr e (Fig . 4.15) . I l évoqu e 
maintes foi s l a mémoir e d e l'ancie n abbé , c e qu i es t d'autan t plu s étonnan t 
qu'il n' a jamai s discour u su r le s centaine s d'autre s directeur s d e journau x 
féminins qu i exerçaien t d e so n vivan t (quan d i l parl e d'Emil e d e Girardin , 
ce n'es t pa s pou r rappele r s a qualit é d'éditeu r d'un e revu e d e mode) . I l s e 
souvient encor e d e L a Mésangèr e troi s an s avan t s a propr e mort , alor s qu e 
celui-ci, décédé depui s seize ans , appartenai t déj à a u passé . 

Figure 4.1 5 Plusieur s caricature s s e moquent d e l'aversio n d e Balza c pou r l a plupar t de s 
feuilles périodique s e t pou r leur s éditeurs . L e Journal  des  Dames  . . . es t excl u d e cett e 
aversion. Ic i u n dessi n d e Bernar d d e 184 3 pou r l a Monographie  de  la  presse  parisienne, 
présentant Balza c e n conversatio n ave c l a personnificatio n d e l a press e périodique . 
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Pour approfondi r c e chapitre , i l faudrait , e n principe , écrir e tou t u n 
livre su r le s point s hypothétique s concernan t le s rapport s d e Balza c ave c 
La Mésangèr e e t so n périodiqu e d e mode . L a difficult é d'u n te l proje t résid e 
dans l a déterminatio n d u nombr e exac t d e texte s écrit s pa r Balza c pou r l e 
Journal des  Dames et  des  Modes  - tout comm e i l est impossibl e de connaîtr e 
le nombr e d e contribution s d e Lucie n a u «  peti t journa l »  dan s l e roman . 
A notr e avis , i l s'agi t d'enviro n deu x douzaine s d'article s écrit s pa r Balza c 
pour L a Mésangère . I l es t égalemen t for t difficil e d e date r ave c précisio n l e 
début d e cett e collaboration , tou t comm e i l es t impossibl e d'e n connaîtr e l a 
fin (voi r p . 243) . U n premie r contac t ver s l'ét é 181 9 paraî t plausible , mai s 
l'engagement d e Balzac dès 181 8 serait tou t auss i possible. I l était alor s clerc 
de notaire , prenai t quelque s note s su r la  philosophi e e t l a religio n e t rédi -
geait quelque s ébauche s d e poèmes . S'i l es t alor s déj à e n contac t ave c L a 
Mésangère, cel a l' a san s dout e encourag é à  prendr e s a fameus e décisio n d e 
"s'indépendantiser". Quelque s article s d u journa l d e 181 8 e t d u débu t 181 9 
pourraient bie n êtr e d e Balza c d e pa r leu r faço n d'avance r le s arguments. 113 

Cependant, un e identificatio n stylistiqu e es t difficile . L e jeune auteu r cher -
chait encor e so n style . O n peu t seulemen t y  décele r un e virulenc e d'écritur e 
bien connue . 

L'année 181 8 est précisémen t l'anné e d e la  fondation d u premie r concur -
rent d u périodique de La Mésangère sous le titre L'Observateur  des  Modes. 114 

L'éditeur cherchai t alor s de jeunes talents capable s d'enrichi r so n périodique . 
"Le voici obligé d'agrandir so n horizon littéraire" , écri t J . Pouget-Brunerea u 
(p. 380). Dans son étude su r Balza c journaliste en 1830 , Chollet constat e qu e 
le journalisme es t bie n e n effe t l a premièr e activit é qu i marqu e u n «  tour -
nant >  dan s l a vi e d e l'auteur . Vacho n remarqu e d e so n côt é :  "(L e journa -
lisme) oblige Balzac à une confrontation permanent e et essentielle à la société, 
aux mœurs , à  Y  événement, à  l a littératur e qu i s e fait." 115 C e tournan t s e 
serait-il produi t ver s 1818/1819 ? C e qui es t certain , c'es t qu e l'engagemen t 
d'une personnalit é comm e Balza c a  marqu é l'histoir e d e l'illustré . 

113 I I s'agit d e trois articles analysan t l a situation d e la femme (3 1 janvier 1818 , 15 février 
1818 e t 2 5 octobr e 1819) , pui s d e plusieur s compte s rendu s :  l'u n trait e d'un e petit e 
brochure d e 10 5 page s étalan t le s mémoire s d e Louis e Tardie u d'Esclavelle s d'Epinay , 
parues e n mar s 1818 ; plusieur s autre s s'occupen t de s Œuvres  (posthumes)  de  Mme  de 
Staël éditée s pa r le s soin s d e so n fil s August e (1 0 janvier 1819 , 1 0 octobre , 10 , 15 , e t 2 0 
décembre 1819) . 

114 Retenon s qu e nombr e d e point s qu i plaiden t e n faveu r d'un e collaboratio n d e Balza c 
au Journal  des  Dames  . . . n e pourraien t pa s êtr e appliqué s à  L'Observateur  des  Modes. 
Par exemple , l e burea u fu t situ é ru e Saint-Marti n n ° 228 , e t seulemen t à  parti r d e 182 0 
rue Feydea u n ° 20 , pui s à  parti r d u 1 er avri l 182 2 ru e Montmartr e n ° 179 . De mêm e pou r 
son éditeu r (voi r p . 166) . L'illustr é fu t achet é l e 5  décembr e 182 3 pa r L a Mésangèr e qu i 
cessa d e l e publier . 

115 S . Vachon , Les  Travaux  et  les  jours d'Honoré  de  Balzac,  p . 19 . 
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A la  recherch e d e Balzac rédacteu r dan s l'équip e d e la revu e d e L a 
Mésangère, une piste consistai t à suivre les articles et vers du journal portan t 
la lettre B.  comme signature . L'u n de s poèmes signés ainsi est extraordinair e 
par so n seul arrangement typographique . Il s'agit d'un e énigm e du 2 5 févrie r 
1819 signé e B.  dont le s lignes son t présentée s d e façon à  suggérer l a solu-
tion, un e gibecière . Deu x autre s petite s devinette s signée s B.,  parues le s 20 
août 182 0 et 20 févrie r 1821 , présentent quelqu e chos e d'exceptionne l parc e 
qu'elles < mettent e n abyme » les objets à deviner, l'un e ayan t pou r solutio n 
le mot <  Journal des  Dames et  des Modes  > , l'autr e l e mot «  énigme >. 

A tou s le s texte s anonyme s vraisemblablemen t écrit s pa r Balza c à  cette 
période de sa vie, on peut volontiers appliquer l a formule de Bruce Tolley qu'i l 
utilisa à propos de la collaboration d e Balzac à La Lorgnette, d e 182 3 à 1826 : 
"On peut lir e des milliers de pages d'autres périodique s . . . sans avoir une pa-
reille sensation d e déjà vu." 116 Cependant , toute s le s pistes n'on t pa s about i 
à l a confirmation d e notre conjecture . Pa r exempl e l a tentative d'identifie r 
la signatur e De  St.-A****  ave c cell e d'Horac e d e Saint-Aubin, pseudonym e 
utilisé pa r Balzac à  parti r d e 1822. I l s'est avér é qu e ce s initiale s n e me-
naient pa s au résultat pronostiqué . Elle s appartenaien t plutô t à  un certain 
Hugier d e Saint-Amand, ex-commissair e de s guerres , exper t dan s l'histoir e 
des monnaie s e t poète à  ses heures . Un e lettr e signé e De  St.-A...., publié e 
par l'illustr é l e 30 novembre 1823 , a permis d'identifier l e journaliste en ques-
tion. Ell e renvoi e à la troisième éditio n du Dictionnaire des  proverbes de L a 
Mésangère, pag e 25 , qui dévoil e l'identit é d e c e collaborateur. 117 Un e fauss e 
piste donc , mai s u n poin t d e dépar t décisi f pou r l'enquêt e mené e ici . 

Si quelque s piste s poursuivie s n e menaien t pa s à l a solutio n sou -
haitée, d'autres , e n revanche, étaient trè s encourageantes . Notammen t l e fai t 
qu'à un e époque bie n postérieure à la collaboration initial e de Balzac ave c le 
journal de La Mésangère, de 1827 à 1837, trois douzaines d'articles du Journal 
des Dames  .. . son t d e la plume de Balzac o u se réfèrent à  lui. Ayan t pu-
blié l'étude s e rapportant à  ces textes dans un article séparé,118 nous pouvons 

116 B . Tolley, BALZA C E T « L A LORGNETTE » , L'Année balzacienne,  1974 , pp. 219-226 . 
117 Nou s avon s consult é cett e 3 e édition à  l a BN : X 27051. Dan s l e journal d e L a 

Mésangère, Saint-Aman d publi e de s poème s d'amour , de s énigmes , de s logogryphes , des 
lettres sentimentales , de s essai s historiques , philosophiques , de s traité s su r l'architectur e 
et su r le s objet s antique s e t des explication s su r le s monnaies . Cett e dernièr e compétenc e 
pourrait s'explique r pa r so n travai l d e jeuness e dan s le s atelier s monétaire s d e Paris. En 
1826, i l édite un almanac h intitul é Hommage  aux  Demoiselles,  qu i présente 38 articles don t 
34 en vers. Voi r auss i la Bibliographie sommaire  des  keepsakes  et  autres recueils  collectifs 
de la  période romantique  1823-1848,  Pari s 1929 . 

1 1 8 Annemari e Kleinert , BALZA C E T LA PRESSE D E SON TEMPS . SE S ŒUVRES E T SO N 
ACTIVITÉ VUE S PA R L E « JOURNA L DE S DAME S E T DES M O D E S » , L'Année  balzacienne, 
1988, pp . 367-393 . 
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nous contente r ic i d'intégrer ce s observations dan s la biographie de l'auteur . 
Il s'agit de la décennie où la réputation de Balzac commençait à se consolider. 

De 1822 à 1825, Balzac a d'abord continu é à travailler comm e littérateu r 
"marchand" e n créant de s romans populaire s san s grand e prétentio n e t e n 
multipliant se s activités pou r le s journaux qu i continuent d e jouer u n rôle 
dans s a vie, don t ceu x de la presse féminine . Se s romans Le  Vicaire  des  Ar-
dennes et Annette et  le criminel, signé s Horace de Saint-Aubin, sont annoncé s 
dans l e Petit Courrier  des  Dames à  cinq reprises , entr e l e 31 octobre 1822 
et l e 20 mai 1824.119 Peut-êtr e a-t-i l auss i livré des articles anonyme s à  L'In-
discret, qui eut une courte duré e d'avri l à  décembre 182 3 et dont u n nombre 
important d e textes, signé s Mll e Furet , son t d'un e qualit é supérieure. 120 En 
1825, Balza c s'es t lanc é dan s le s affaires, devenan t librair e et éditeur. C'es t 
précisément l'anné e o ù il a revu L a Mésangère à  l'occasion de s funéraille s 
du pèr e Léonard , agen t d e théâtre influent . L a rencontre, san s grand e im-
portance apparente , laiss a à Balzac un e impression suffisammen t fort e pou r 
qu'il s e la rappelle vingt-deu x an s plus tard , dan s le Théâtre comme  il  est. 

En 1826 , Balzac a  ouvert un e imprimerie qu'i l a  gardée jusqu'e n 1828, 
où il publie en grande parti e des ouvrages rédigé s par d'autres. Beaucou p de 
titres de cette imprimerie étaient en relation avec le commerce de la mode tels 
que des catalogues pour cosmétique s et parfums, u n annuaire des perruquiers 
et coiffeur s d e Paris, enfi n de s réclames pou r de s produits d e beauté (Fig . 
4.16). Dix titres sorti s de cette imprimeri e on t été choisis par La Mésangère 
pour le s recommander à  ses lecteurs . L e premier, L'Art  de  mettre sa  cra-
vate, es t loué le 15 juillet 182 7 pour la précision d u langage, la clarté de son 
contenu et la beauté d e sa présentation . C e petit livre , illustr é de 32 dessins 
et sign é Baron  Emile  de  l'Empesé (qu i est probablement l'am i d e Balzac, 
Marco de Saint-Hilaire), connut rapidemen t onz e rééditions, puis des traduc-
tions en italien, anglai s et allemand, grâc e à des réclames comme celles faite s 
par L a Mésangère. Le s autres titres , mentionné s brièvemen t o u analysés sur 
plusieurs page s du Journal  des  Dames et  des Modes, son t quatr e romans, 121 

119 Pou r le s livres de Balzac cité s pa r le Petit Courrier  des  Dames d e 1822 à 1824, voir 
S. Vachon , D u NOUVEA U SU R BALZAC :  L'ÉCH O DE S ROMANS D E JEUNESSE , L'Année 
balzacienne, 1998 , pp. 121-154. Pou r le s citations d e Balzac dan s c e même journa l en 
1830, voi r J . Pouget-Brunereau , Presse  féminine  . . . , pp. 194-196. Vacho n not e aussi : 
"Nous ne doutons pa s qu'en ce s années 181 8 à 1824 se concentrent nombr e d'expérience s 
décisives." Dan s so n ouvrage Les  Travaux . . . , Paris 1992 , Vachon n' a pas tenu compt e 
des article s du Journal des  Dames . . . qu i mentionnent l e nom et les œuvres de Balzac. 

120 J . Pouget-Brunereau suggèr e qu e Stendhal "o u un autre gran d talent " on t écri t ces 
articles ( « L ' INDISCRE T » . U N PÉRIODIQUE QU I REST E DISCRET? , Stendhal  Club,  n°147 , 
1995, pp . 207-216). Balza c avait-i l tremp é dan s l'affaire ? 

121 Le  Duc de Guise à  Naples pa r Amédée de Pastoret; Véronique  ou  la Béguine d'Arauet 
Le Ménétrier,  le s deux par Henri Zschocke , traduit s d e l'allemand pa r A. Loewe-Weimar s; 
enfin Mémoires  sur  l'impératrice Joséphine,  anonym e (pa r une femme) . 
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Figure 4.1 6 Dan s so n imprimerie , e n 1826 , Balza c a  fabriqu é de s étiquette s pou r de s 
produits d e beauté . Ic i cell e pou r un e crèm e d e l a parfumeri e d e Louis-Toussain t Piver . 
Cette "Pât e de s Sultanes " s e retrouv e dan s Illusions  Perdues. 

deux recueil s d e vers 122 e t troi s essai s divers don t La  Chasse  au  tir  qui , sou s 
forme d e ver s anonymes , fai t allusio n a u journal d e L a Mésangère. 123 L e ca -
hier d u 1 0 septembre 182 7 cite quatr e ligne s tirées de ce dernier ouvrag e qu i 
est illustr é d e plusieurs gravure s d e mod e : 

"Adoptez mo n costume , i l est de s plu s commodes : 
Le dessin n'e n es t pa s dan s l e Journal  des  Modes; 
Mais i l est, je l e crois, assez origina l 
Pour qu'i l soi t insér é dans c e savant journal." 124 

122 Pou r l e premie r recuei l d e vers , qu i s'appell e Annales  romantiques,  Balza c a  aid é 
à réuni r le s diver s éléments . I l contien t quelque s poème s écrit s pa r lui . L e deuxièm e es t 
intitulé Tableaux  poétiques,  pa r l e comte Jule s d e Rességuier . 

123 Le s deu x autre s essai s son t :  Le  Gastronome  français  pa r le s ancien s auteur s d u 
Journal des  Gourmands,  e t Le  La  Bruyère  des  domestiques  pa r l a comtess e d e Genlis . 

124 E n cin q chants , l e petit opuscul e décri t cin q manière s d e chasser :  la chasse en plaine , 
au bois , à  l a hutte , à  l'affû t e t l a battu e e n plaine . L e quatrièm e chan t contien t le s ligne s 
citées qu i s e trouven t au-dessou s d'un e illustration . I l s e rapport e a u costum e d u chas -
seur d u Marais . E n novembr e 1836 , l'opuscul e es t encor e mentionn é dan s l e Journal  des 
Dames ...  Debucour t a  exposé a u Salo n d e 180 4 une gravur e intitulé e Le  Chasseur  au  tir, 
d'après Cari e Vernet . Pou r le s costume s d e chass e d u journal , voi r le s gr . 135 4 e t 3292 . 
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En 1828 , Balza c abandonn e l'imprimeri e pou r redeveni r écrivai n à  plei n 
temps. I l rédige alor s de s titres anonyme s dan s l e genre de s faux-mémoires ; 
écrivant ains i des livres d'histoire ou prêtant sa plume aux contemporains qui 
ne savent pas s'exprimer mai s qui veulent publie r leur s souvenirs.125 Dès 1827 
par exemple , i l fait offic e d e < nègre >  auprès de l'un des anciens préfet s du 
palais de Napoléon, L.F.J . de Bausset, en remplissant quatr e gros volumes in-
titulés Mémoires  anecdotiques  sur l'Intérieur du  Palais, depuis  1805  jusqu'en 
1816. Ces volumes, prêt s en 1829, sont vraisemblablemen t u n amalgame des 
notes e t récit s d e Bausse t mi s sur papie r pa r Balza c e t étoffé s d e mainte s 
anecdotes inventée s pa r lui. 126 L e Journal  des  Dames . . . e n ren d compt e 
dans deu x long s articles , l e premie r publi é l e 2 0 aoû t 1827 , peu aprè s l a 
réédition de s deux premier s volumes , e t l e deuxième l e 25 décembre 1828, 
peu aprè s l a sortie de s deux derniers. 127 Evidemment , l e journal pass e sou s 
silence le nom du « nègr e »  et indique comm e auteu r l e préfet "Beausset" . 

Au momen t d e la  publicatio n d e l'ouvrage , L a Mésangèr e découvr e l e 
jeune artist e Gavarn i qu'i l engag e pou r se s gravures d e mode (voi r p . 153) . 
A la recherche d'autre s talents , i l se peut qu'i l ai t également essay é d'attire r 
Balzac comm e rédacteur , tou t comm e Fino t s'évertu e à  réengage r Lucie n 
dans le passage correspondan t d u roman. La tentative es t vaine, car Honoré, 
tout comm e Lucien , préfère se lier à l'aube d e sa gloire à d'autres éditeur s de 
presse. L a Revue  de  Paris compt e Balza c parm i se s rédacteurs e n 1829 , e t 
Emile de Girardin, plu s jeune e t plus dynamique qu e l'ancien abbé , l'engag e 
en 183 0 pour La  Mode. Au moins seiz e article s d e La Mode sont d e Balzac, 
dont un qui dénigre la qualité des gravures et des costumes de La Mésangère 
pour mieu x loue r celle s que Gavarni a  dessinées pou r Girardin. 128 

125 L'illustr é annonc e pa r exemple l e 20 mai 1830 e t le 10 février 1831 , les Mémoires de 
Constant, premier  valet  de  chambre  de  l'empereur Napoléon,  qu i sont vraisemblablemen t 
de Balzac. L'époque es t aux faux-mémoires. A  part Balzac , les deux principaux auteur s du 
genre son t Marc o d e Saint-Hilaire e t Etienne-Léo n d e Lamothe-Langon (1786-1864) , qui 
se fai t publie r sou s diver s pseudonyme s :  La Mothe-Houdancourt, vicomt e de Varicléry ou 
Mme l a comtesse d'Adhémar . Su r le nombre impressionnan t de s faux o u vrais mémoire s 
recommandés pa r la presse féminine , voi r J . Pouget-Brunereau , pp . 206-211. 

126 Puisqu e l'attributio n à  Balzac d e ces mémoires n e fait pa s l'unanimité, l'ouvrag e n' a 
pas ét é cit é dan s notr e essa i d e 198 8 de L'Année  balzacienne.  Tolle y pens e qu e Balza c 
en es t l'auteu r ( U N OUVRAG E INCONN U D E B A L Z A C . . . , L'Année  balzacienne,  1962 , pp . 
35-49). Vachon (pp . 82 et 84) estime que le livre est "probablement " d e Balzac. L'ouvrage , 
dont l a 2e édition s e trouve à  la BN, ressembl e au x Mémoires qu e la duchesse d'Abrantès , 
amie d e Balzac publier a d e 183 1 à 1838 . 

127 Le s deux premier s volume s on t paru l e 23 juin 1827 , une deuxième éditio n l e 4 aoû t 
1827, le s deu x dernier s volume s l e 2 0 décembr e 1828 . Il exist e un e éditio n belge , un e 
traduction américain e e t deu x traduction s allemande s d e l'ensemble de s volumes. 

128 Ros e Fortassier e t Roland Chollet , deu x interprètes de Balzac, ne tiennent pa s compte 
du fai t qu e ce dernier text e étai t destin é à  paraître dan s une feuille luttan t contr e l'ancie n 
mentor d e la presse féminine . Voi r p . 162 . 
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La Mésangère a tenu rigueur à Balzac de son infidélité. Par la suite, plutô t 
que d e faire éta t de s publications d e l'écrivain, so n illustré s'enthousiasm e 
pour d'autre s auteurs , te l que Stendhal e t ses Promenades dans  Rome,  ou-
vrage auque l i l consacre cinq pages le 20 septembre 182 9 (pp . 411-415) , pui s 
pour Le  Rouge et  le Noir, ave c troi s page s d'u n compte rend u publi é l e 2 0 
novembre 183 0 (pp . 508-511),129 enfi n pou r Eugèn e Su e et son Plik et  Plok 
qu'il mentionn e le 25 février 1831 . Le Petit Courrier  des  Dames  profit e de la 
querelle entr e Balza c e t La Mésangère e t publi e de s extraits d e ses romans 
les 31 janvier e t 30 avril 1830 . 

Cependant, l a rupture ave c le Journal des  Dames  et  des Modes  n'est pas 
définitive. Quan d L a Mésangère meur t e n février 1831 , son successeur Alfre d 
Dufougerais repren d contac t ave c Balzac . Aprè s avoi r licenci é l e rédacteu r 
principal de l'illustré, Herbino t d e Mauchamps, i l compense par des passage s 
tirés de s œuvres d e Balzac en attendant qu e l'on trouve u n remplaçant, au 
printemps de 1832, en la personne d'Adolph e Bossange . Neu f de s quinz e ca-
hiers parus entre le 30 septembre et le 15 décembre 183 1 publient de s extrait s 
de romans de Balzac. Cette évolution de s relations trouve son écho dans Illu-
sions Perdues.  L e directeur d u < petit journa l »  se réconcilie ave c Lucie n et 
réengage ce dernier. Certes , à  mesure que sa réputation s'affirmai t e t vu ses 
autres engagement s ave c l a presse parisienne , Balza c n'avai t plu s vraimen t 
le temps de rédiger de s article s pou r l'ancie n journa l de La Mésangère. Mai s 
une reprise de passages de ses textes à  peine parus dan s un e revue à lectorat 
considérable ne pouvait êtr e qu'une bonne publicit é pour un auteur qu i avai t 
de l'ambition. 130 Le s passages qu e le Journal des  Dames  et  des Modes a dif-
fusés son t tiré s de La Peau de  chagrin et du Réquisitionnais, ouvrage s qu'i l 

129 I I faudrai t fair e un e recherche su r Stendha l e t l a press e féminine . Pou r le s année s 
1829 et 1830 , voir les résultats obtenu s par J. Pouget-Brunereau, pp . 171-172 e t 190-193 . 
Le Journal  des  Dames .. . avai t déj à publi é u n compt e rend u d u premie r roma n sign é 
Stendhal l e 20 octobre 181 7 (pp. 463-465), notammen t d e son Rome, Naples  et  Florence 
en 1817,  et l e 1 5 décembre 182 3 (p. 540) de sa Vie  de  Rossini.  O n peu t s e demande r 
si u n ouvrag e anonym e d'u n certai n S. , intitul é La  Rouge  et  la  Noire,  don t l e journa l 
rend compt e l e 1 er décembr e 180 0 (10 frimaire a n 9 , pp . 105-106) , a  e u un e certain e 
importance pou r l'adolescen t Stendhal , qu i avait alor s 1 7 ans. Plu s tard , Stendha l cit e le 
journal d e La Mésangère dans ses IDÉE S ITALIENNE S SU R QUELQUES TABLEAU X CÉLÈBRE S 
(dans Mélanges  III. Peinture, vol . 47 des Œuvres  complètes,  nouvell e éd. , Genèv e :  Edition 
Service 1972 , p . 230) . I l s'agi t d e la description de s tableaux exposé s dan s l a galerie de 
Saint Lu c près d e l'Arc d e Septime Sévèr e a u Forum d e Rome, plu s précisémen t d e celle 
d'"un Ange , sublime fresqu e d e Raphaël. Le s jambes son t grosse s . . . Qu e dir a à  cette vue 
l'amour d u svelte qu e nou s ont donné les gravures du Journal des  Modes. Un e figure svelte 
s'habille mieu x e t la façon d e porter le s habits dénot e l e rang des personnages." 

130 E n 1831, Balzac vendi t l a première éditio n d e ses ouvrages à  150 0 exemplaire s (J.A. 
Neret, Histoire  illustrée  de  la librairie, Pari s 1953 , p. 157). Il était don c encor e u n auteu r 
de deuxièm e catégorie , car les auteurs de première catégori e vendaien t leur s titre s jusqu' à 
2 000 exemplaire s pa r tirage. 
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venait d e publie r e n févrie r e t aoû t 1831 . Deux extrait s son t accompagné s 
de titre s :  Une  maison  de  jeu vue  le  matin  e t Les  suites  du  jeu. Le s autre s 
précisent seulemen t qu'il s fon t parti e de s uRomans et  contes  philosophiques 
par M . d e Balzac" . A  e n croir e un e lettr e publié e pa r l e journa l l e 3 0 no -
vembre 1831 , les lectrices appréciaien t "ce s excursions dan s l e domaine d e l a 
littérature (qui ) s e distinguent souven t pa r u n goû t sû r e t délicat. " 

En 183 3 et 1835 , le journal tien t encor e trois foi s compt e de s faits , geste s 
et publications de Balzac. Il signale sa participation, déguis é en Apollon, à  un 
bal masqu é che z Alexandr e Duma s qu i avai t réun i "tout e l a sect e frénético -
romantique d e Paris " (voi r pp . 206/207) . Puis , i l trait e Balza c d e mauvai s 
pourvoyeur d'article s à  l a Revue  de  Paris,  quan d celui-c i n' a pa s fourn i 
à temp s le s suite s promise s d'u n feuilleton . L e ton familie r d e cett e critiqu e 
témoigne d'u n resserremen t de s lien s entr e l e romancie r e t le s responsable s 
du périodique . D e 183 3 à  1835 , il s partagen t e n effe t l e mêm e imprimeur , 
Adolphe August e Everat , ave c leque l il s avaien t de s rapport s cordiaux . E n 
1834, Balza c envoi e l e manuscri t d e so n Père  Goriot  à  l a femm e d e l'impri -
meur. L e périodique annonc e l a publicatio n d e c e roman l e 1 5 août 1835 . A 
la mêm e date , l e magazin e fai t l a réclam e pou r la  premièr e d e l a Folle  de 
la Bérésina,  qu i me t e n scèn e u n épisod e de s Etudes  de  mœurs  d e Balzac , 
imprimé pa r l e même Everat . U n articl e intitul é Débuts  littéraires  d'un  per-
sonnage célèbre,  publié par l e journal l e 15 mai 1833 , n'est peut-êtr e pa s sans 
relation no n plu s ave c Balza c qu i rédigeai t à  cett e époqu e l e roman-cle f d e 
la carrière d e Lucie n d e Rubempré. 131 

Trois texte s signé s De  Balzac,  paru s dan s l'illustr é d e ma i à  juillet 1836 , 
peuvent donner à  penser que Balzac les a rédigés spécialement pou r le Journal 
des Dames  . . . N e faisan t aucun e référenc e au x ouvrage s récemmen t publié s 
dont il s sont tiré s (La  Fleur  des  pois et La  Fille aux  yeux d'or)  e t portan t de s 
titres composé s pou r un e revu e d e mode (Parallèle  entre  l'homme  élégant  et 
l'homme à  la  mode,  De  l'influence  qu'exerce  sur  les  femmes la  toilette  des 
hommes e t L'Intérieur  d'un  boudoir),  il s appliquen t un e méthod e qu i allai t 
devenir courante :  extraire un passage d'un roma n récent et lui donner l'appa -
rence d'un essai  nouveau. 132 L e premier titr e es t précéd é d'une préfac e su r l e 
thème < L'habit fai t l'homm e » . Il défend l a thèse selon laquelle les < hommes 
à l a mode »  on t besoi n d'un e certain e nonchalanc e tandi s qu'i l suffi t d'avoi r 
de l'argen t pou r deveni r u n «  homm e élégan t >. 133 L e second affirm e qu'u n 
homme qui se soigne lui-même soigne en même temps le bien d'autrui , e t qu e 
beaucoup d e femmes prisen t le s hommes bie n habillé s pou r cett e raison . En -

131 L e suje t d'un e carrièr e débutant e a  fascin é l a rédactio n à  plusieur s reprises . Voi r 
l'article reprodui t à  l a pag e 421. 

132 Voi r l a reproductio n d e l'articl e L ' INTÉRIEU R D'U N BOUDOI R à  l a pag e 418 . 
133 L'extrai t présent e quelque s omission s e t changement s pa r rappor t a u text e intégra l 

(pour c e dernie r texte , voi r le s Œuvres  complètes,  Pléiade , vol . 5 , 1977 , pp . 1071-1073) . 
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fin, le troisième articl e est la description d'un e chambr e décoré e qui a le but 
de réchauffe r "l'êtr e l e plus froid" , e n l'occurrence u n boudoir princie r sem -
blable à  celu i qu e l'auteur venai t d'installe r ru e des Batailles pou r recevoi r 
ses amies. Pour commander l'ouvertur e de la porte de ce boudoir réel , Balza c 
avait invent é un mot de passe issu du langage vestimentaire :  "J'apporte des 
dentelles de Belgique." I l était convainc u que l'amour s'épanoui t mieu x dan s 
le luxe . "Tout e notr e sociét é es t dans la  jupe," écrit-il . "Dan s l a jupe es t la 
toute puissanc e . . . l à où il n'y a que des pagnes, i l n'y a pas d'amour." 134 

Les autre s mention s d u nom de Balzac dan s le s cahiers d e 1836 et 1837 
sont de s réclames pou r troi s livre s traitan t d e la fameuse cann e à  pommea u 
d'or d e Balzac, 135 pui s pou r l e Livre  mystique  e t l e Lys  dans  la  vallée  de 
l'auteur,136 ensuit e pou r so n journal l a Chronique  de  Paris e t ses feuilletons 
de La Presse, enfin pou r La  Chasse au tir imprimé jadis chez lui. L'article sur 
la Chasse  au tir, présenté le 5 novembre 1836 , précise que La Mésangère avai t 
omis de mentionner dan s l a publicité pou r ce t ouvrage e n 1827 , que Balzac 
en étai t l'imprimeu r e t que la variété de s caractères  en faisai t u n véritabl e 
spécimen d'imprimerie . E t on ajoute :  "Depui s lors , M. Honoré de Balzac a 
mieux fait qu e d'imprimer lui-même , il a fait imprime r de nombreux ouvrage s 
qui ont , surtout parm i le s femmes, trouv é d e grands admirateurs ; toute s les 
femmes veulen t lir e le s œuvres d e M. de Balzac, e t s i leur appréciatio n es t 
comptée pour peu de chose dans le siècle où nous vivons, on leur permettra au 
moins de se sauver par le nombre." I l existe plusieurs caricatures qui montrent 
Balzac e n bourrea u de s cœurs (Fig . 4.17). Le s innombrables lettre s d e ses 
admiratrices attesten t égalemen t leu r reconnaissance . I l défendai t souven t 
leurs intérêts , surtou t celui  de s femmes mariée s o u âgée s don t le s avocat s 
étaient rares . 

Le dernier article du 20 novembre 183 7 citant le nom de Balzac le présente 
comme un expert e n matière de modes. En quelques ligne s le rédacteur not e 
que, d e l'avis de M. de Balzac, les plumes légère s et vaporeuses "von t s i bien 
aux brunes" . L e romancie r avai t alor s la  réputatio n d'êtr e u n arbitr e de s 
finesses de l'élégance, dign e des plus célèbres dandys. Malgré son embonpoin t 
et l e peu de temps qu'i l consacrai t à  son propre habillement , i l gardait cett e 
image parc e qu'i l se ruinait e n dépenses vestimentaires . Tou t comm e Lucie n 

134 Cit é pa r Octave Uzanne , Les  Parisiennes de  ce temps, Pari s 1910 , p. 59 . 
135 L e compte rend u d e Tanneguy Goulle t s e consacre au x trois ouvrage s écrit s pa r M. 

Huret, M . Dantan e t Mme de Girardin (l e compte rendu es t cité dans Annemarie Kleinert , 
BALZAC E T LA PRESS E D E SON TEMPS . . . , L'Année  balzacienne,  1988 , pp . 385-387) . L e 
cahier d u 1 5 juin 1836 , qui présente c e texte , publi e égalemen t De  l'influence  qu'exerce 
sur les  femmes la  toilette des  hommes. Don c une bonne moiti é des huit page s de ce cahier 
est occupé e pa r des textes s e rapportan t à  Balzac . A u même momen t l'auteu r trac e le s 
grandes ligne s d'Illusions  Perdues  c e qui l'amène à  se plonger dan s se s souvenirs. 

136 U n autre journa l d e mode, l e Petit  Courrier  des  Dames, reprodui t l e 15 février 1836 
deux extrait s d u Lys dans  la  vallée. 
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Figure 4.1 7 Balza c souten u e t couronn é pa r de s femmes . S a collaboratio n à  de s journau x 
féminins n e fu t pa s étrangèr e à  so n succè s qui , notammen t dan s le s première s année s d e 
sa carrière , étai t d û surtou t à  u n lectora t d e femme s d'u n âg e avancé . Ic i u n dessi n d e 
Granville pou r l e journal La  Caricature. 

de Rubempré , i l avai t pay é che r se s robe s d e chambr e e n étoff e précieuse , 
ses gilet s brodé s d'or , décoré s d e bouton s e n diamants , ains i qu e se s gant s 
et botte s e n cui r d e qualit é commandé s che z l e tailleur , l a lingère , l e gantie r 
et l e cordonnie r le s plu s célèbres . L e pri x d'un e seul e d e se s canne s s'étai t 
élevé à  mill e franc s environ . Plu s qu e se s collègues , i l avai t mi s e n pratiqu e 
le dicton propag é e n 183 3 par l e journal :  "U n poèt e san s mis e élégant e es t 
absolument dédaigné" . L'avant-propo s d e La  Comédie  humaine,  rédig é e n 
1842, exprime bie n s a philosophi e :  "L a vie es t notr e vêtement" . 

Balzac choisissai t auss i d e fréquente r de s femmes for t élégantes . So n pre -
mier amour , Mm e d e Berny, éduqué e à  la cour d e l a reine, lu i avai t parl é d u 
grand mond e e t donn é "d e fins conseil s su r la  manière d e s'y comporter". 137 

Par l a suite , plusieur s de s amie s d e l'auteu r furen t rédactrice s d e pério -

A. Maurois , Prométhée  ou  la  vie  de  Balzac,  Pari s 1965 , p. 111. 
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diques féminin s :  Marie-Caroline d e Saint-Surin a u Journal  des  Dames et 
des Modes, 138 Olymp e Pelissie r au Follet et la duchesse d'Abrantè s à  La Syl-
phide. Elle s lui firent connaître le s lectures préférées de s femmes. Nou s avon s 
déjà v u que l'auteur suggér a à  Gavarni, qu i envisageait d e fonder un e revue 
de mode, le 22 novembre 1832 , les titres Journal  de  luxe, Journal  des  salons, 
ou Journal  des  boudoirs,  propositions qu e le peintre refus a avan t d'appele r 
son illustr é Journal  des  Gens du  Monde. 

En 1836 , Balzac finit  par réaliser son rêve de devenir éditeur d'un journal, 
chose don t i l rêvai t depui s 182 1 et qu'i l avai t probablemen t déj à mi s e n 
pratique e n 1827 , mais san s gran d succè s (voi r p . 241). Sa Chronique  de 
Paris fu t publié e à  l a suit e d'u n événement for t intéressant , a u momen t 
même où Balzac désespérai t d e trouver l'argen t pou r lance r so n périodique. 
Un jeun e inconn u étai t ven u lu i proposer d e tenir l a rubrique «  Mode s et 
Théâtres » . Attiré pa r l'espoir qu e le jeune postulant , fils  d'un banquier, lui 
ouvre les portes des institutions de crédit, l'auteur décid a de donner un grand 
dîner en son honneur. La soirée fut splendide, mais le rêve caressé par Balzac 
resta illusoire . L e journaliste s'éclips a san s laisse r d e trace. Notr e auteu r se 
lança néanmoin s dan s l'entreprise , san s égar d pou r le s réalités économique s 
et en publiant une rubrique « Modes > tous les mois seulement, accompagné e 
d'une gravur e de mode dessinée par Gavarni.139 A la sortie du premier cahier , 
le Journal  des  Dames et  des Modes form a de s vœux pou r so n succès, dan s 
son numér o du 5 février 1836 . On sait qu e l'opération s e révéla rapidemen t 
un désastr e financier  pou r Balzac . 

Par ailleurs , le s liens étroit s qu i existent entr e l'œuvr e romanesqu e de 
Balzac e t la presse féminine , on t été pressentis pa r la Société de s Etudes 
balzaciennes qui , en publian t le s 24 volumes d e la deuxième éditio n des 
Œuvres complètes  d e Balzac (196 8 à 1971) , y  a  intégr é quantit é d e gra-
vures d e mode tirée s d e journaux féminins , don t l a majorité -  au nombre 
de sep t -  choisies dan s l'illustr é de La Mésangère (voi r plu s loi n Fig . 6.5).140 

D'autres chercheur s on t souligné l'importanc e d e la mode dan s s a biogra-
phie e t l'on t salu é comm e l'initiateu r d e "l'entré e triomphal e d e la mod e 
dans l e roman".141 S i Montaigne, Castiglion e ou Voltaire on t publi é en leur 

138 Voi r Antoine Adam et son introduction à  Illusions Perdues,  édité e à Paris chez Garnie r 
en 1961 , p. IX. 

139 y o i r Annemar i e Kleinert , L E P E I N T RE G A V A R N I , C E T A U T RE B A L Z A C , à  para î t re . 
140 Voi r le s volumes 1  (fig. 6), 3 (fig. 3 et 12), 5 (fig. 11 et 14), 7 (fig. 8) et 21 (fig. 4) . 
141 L a citation es t de L.-P . Fargue , De  la mode, Pari s 1945 , p. 34. Sur Balzac et la mode, 

citons d'autre s étude s :  J. Reboul, BALZA C E T LA « VESTIGNOMONI E » , Revue d'histoire 
littéraire de  la France, 1950 , pp. 210-233; R. Fortassier, Les  Mondains de  «c La Comédie 
humaine » , Pari s 197 4 e t U N PAP E D E LA MODIPHILIE :  L'AUTEU R D E « L A COMÉDI E 
HUMAINE » , Cahiers de  l'Association internationale  des  études françaises,  c . 38, mai 1986 , 
pp. 157-17 1 (ce dernier text e se retrouve en résumé dans Les  Ecrivains français  et  la mode. 
De Balzac  à  nos jours, Pari s :  PUF 1988, pp . 43-62); D. Dupuis, La  Mode féminine  dans 
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temps des réflexions théorique s sur l a mode,142 Balza c est pour l e XIXe siècl e 
1'"élégantologiste" l e plus averti. Sa Comédie  humaine  détaill e à  peu près 400 
vêtements, dont u n certain nombr e qui correspondent au x descriptions faite s 
dans le journal de l'ancien abbé . Quelques analogies entre les remarques faite s 
dans Illusions  Perdues  e t dan s l e périodique s e lisent ains i :  "Mme de Barge-
ton . . . portai t . . . plusieur s bracelets étages sur ses beaux bras blancs." (I.P., 
pp. 191/192 ) -  "Un e femme à  l a mode n e peut avoi r moin s de trois bracelet s 
à chaque bras; et comme ils sont presque toujours dépareillés , cela fait d e bon 
compte si x bracelets différents. " (Journal  des  Dames et  des  Modes,  1 5 juillet 
1823). E t ailleur s :  "ce s actrice s . . . montran t leur s jambe s e n ba s rouge s 
à coin s verts. " (I.P.,  p . 386 ) -  "O n a  fabriqu é depui s pe u . . . beaucou p d e 
bas de coton et de soie à coins de couleur." (Journal  des  Dames et  des Modes, 
15 mai 1821) . Un auteur qu i ne s'inspire pa s de la presse de mode pourrait-i l 
avoir un e connaissanc e auss i aiguisé e d e ces faits? Dan s le s rééditions d e se s 
romans, Balza c reprenai t le s descriptions d e vêtements, tan t étai t gran d so n 
désir d'être l e chroniqueur fidèle de la mode.143 Cela ne veut évidemmen t pa s 
dire qu e so n réalism e avai t seulemen t un e fonctio n historique . Le s élément s 
sociologiques e t psychologique s son t indéniables . A  son avis "l'homm e qu i ne 
voit qu e l a mode dan s l a mode es t u n sot " (Traité  de  la  vie élégante). 

Si l a "modiphilie " d e Balza c (ains i qualifi é pa r Ros e Fortassier ) es t un e 
constante d e sa carrière , l e romancier s e passionne plu s pour c e thème à  cer -
tains moment s qu e d'autres . E n particulier , l e suje t l e préoccup e autou r d e 
1820 et , à  nouveau , ver s 1830 , date s d'actio n d e roman s particulièremen t 
denses en descriptions d e vêtements (  César Birotteau,  Illusions  Perdues,  Ur-
sule Mirouet)  e t date s d e composition d e romans parlan t beaucou p d e mod e 
(Sténie, Le  Centenaire,  Le  Bal  de  Sceaux).144 Quan d o n tien t compt e d u fai t 
que ces deux périodes sont celles de son engagement comm e journaliste auprè s 
de deu x illustré s d e mod e :  celui d e L a Mésangèr e autou r d e 182 0 e t celui 
de Girardin e n 1830 , on peu t affirme r qu e sa connaissance s i approfondie de s 
détails vestimentaire s es t du e à  son travai l dan s l a presse d'alors . 

Plusieurs essai s théoriques e t œuvre s dramatiques d e l'auteur témoignen t 
aussi de son intérêt pou r l a mode. Ils ont des titres parlants :  Etude de  mœurs 
par les  gants; Traité  de  la  vie élégante;  Travestissements  pour  1832;  Théorie 

« Les  Etudes  de  Mœurs  »  d'Honoré  de  Balzac,  Paris , thès e 1987 ; R. Klein , Kostûme  und 
Karrieren. Zur  Kleidersprache  in  Balzacs  <  Comédie  humaine  » , Tubinge n 1990 . 

142 Voi r l e chapitr e L E VÊTEMEN T D E ROMA N dan s l'étud e d e D . Roch e su r l e 
XVIIIe siècle , pp . 381-411 . 

143 "D e l'édition original e au Furne , on voi t Charle s Grande t abandonne r se s gants jaunes 
pour de s gri s (Eugénie  Grandet);  e t Maximilie n d e Longuevill e (Brillât-Savarin)  porte r 
des gant s no n plu s d e daim , mai s d e chevreau , de s botte s no n plu s d e cui r mai s d e pea u 
d'Irlande." (R . Fortassier , Les  Mondains  ...,  p . 238) . 

144 Daniell e Dupui s not e qu'u n tier s de s description s d e mode s véridique s daten t de s 
années autou r d e 182 0 e t 1830 . 
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Figure 4.1 8 Honor é d e Balza c s'es t serv i d e poupée s d e mod e comm e aide-mémoire . Elle s 
sont témoin s d e so n souc i d'êtr e u n fidèle  chroniqueur . A  l'époqu e e t dan s le s siècle s 
précédents surtout , quan d le s journau x d e mod e n'existaien t pa s encore , le s poupée s 
jouaient u n trè s gran d rôl e pou r fair e connaîtr e le s nouveauté s e n fai t d e vêtement . Sou -
vent d e dimension s humaines , elle s furen t transportée s d e cou r e n cou r e t d e vill e e n ville , 
parfois escortée s e t munie s d e passeport s spéciaux . 

de la  démarche;  Une  marchande à  la  toilette.  C e mêm e intérê t s e manifest e 
dans s a bibliothèqu e qu i contenai t plusieur s histoire s d u costum e illustrée s 
de gravures, 145 ains i qu e dan s se s poupée s d e mode , aide-mémoir e e n troi s 
dimensions pou r l e grand auteu r (Fig . 4.18) . 

Le bu t d e Balza c d'écrir e pa r l'intermédiair e d e se s personnage s d e ro -
mans "un e histoir e d e Franc e pittoresque " o ù i l dépeindrai t "le s costumes , 
les meubles, les maisons, les intérieurs, la  vie privée,'tout e n donnan t l'espri t 

145 L a bibliothèqu e d e Balza c contenai t pa r exempl e l a Gallerie  (sic)  des  modes  et  cos-
tumes (1778-1787) , ave c 24 0 gravures , e t le s sep t volume s de s Costumes  et  annales  des 
grands théâtres  de  Paris  (1787-1789) . L e catalogu e d e l a bibliothèqu e d e Balza c étan t in -
complet, o n ignor e s'i l possédai t un e collectio n d u journa l d e L a Mésangère . Le s archive s 
balzaciennes d u vicomt e Spoelberc h d e Lovenjou l contiennen t l a collectio n d e plusieur s 
années d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  (juille t à  décembr e 183 2 e t févrie r 183 6 à 
décembre 1838) . L e premie r conservateu r d e ce s archives , George s Vicaire , a  dépouill é e n 
outre toutes le s livraisons du journal pou r établi r l a documentation l a plus complète sur le s 
gravures, avec dates e t légende s des illustrations parue s de 179 7 à 1831 , et ave c indication s 
sommaires su r le s année s 183 2 à  1839 . 
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du temps,"146 ressemble à l'objectif d e La Mésangère. Balzac a ainsi rendu u n 
hommage durabl e à  l'éditeur d u Journal  des  Dames et  des  Modes.  Si celui-ci 
a e u l a perspicacit é e t l e goû t d'ouvri r s a maiso n à  l'écrivai n débutant , i l a 
contribué à  l a consécratio n d e so n discipl e l e plu s illustr e e t témoign é un e 
fois d e plus d e son extraordinair e flair  pou r le s talents d e l'époque . 

4.4 L a même revue sous un nouveau titre : 
Gazette des  Salons 

Marie de l'Epinay n e réussit pas à s'assurer à  long terme l'aide des littérateur s 
les plu s distingué s d e l a capitale . Le s grands étan t engagé s pa r Girardi n o u 
d'autres éditeur s pour des périodiques à tirage plus important, seul s les moins 
célèbres restaien t à  l a dispositio n de s petit s organe s d e presse . Pou r n e pa s 
être à la merci de journalistes de seconde classe et de talents mineurs, il arriva 
à Marie de souhaiter êtr e capable de rédiger seule tous les articles de l'illustré . 
Mais son métier n e consistait pa s surtout à  écrire. I l fallait pousse r le s autre s 
à écrire , quitt e à  êtr e considéré e comm e u n "requi n qu i exploit e l e travai l 
d'autrui".147 D e plus , l a concurrenc e s e faisai t d e plu s e n plu s insolite . De s 
copies partielles ou entières du magazine apparaissaient ç a et là et menaçaien t 
de détourner le s lecteurs . Un e vingtaine d e revues d e mode, fondée s e n 183 6 
et 1837 , plagiaient le s information s lue s dan s l'ancie n journa l d e L a Mésan -
gère :  Le  Narcisse,  Paris  Elégant,  Le  Caprice,  Le  Bon  Ton,  Le  Confident 
des Dames,  Le  Musée  des  Modes  e t d'autres . L e <  contrefacteu r »  l e plu s 
impudent étai t l a Gazette  des  Salons. C e périodique allai t revêti r un e impor -
tance considérabl e pou r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes,  ca r i l fusionn a 
par la  suite ave c lu i e t finit  pa r lu i imposer so n titre . 

Le chemin parcouru pa r l a Gazette  des  Salons avan t cett e fusion es t com -
plexe. Fondé en janvier 183 5 par Charle s Soullie r e t achet é en avri l 183 5 par 
Paul Simon, cet hebdomadaire de seize pages avait au début un e double voca-
tion indiquée dans son sous-titre journal de  modes et  de musique :  i l présentait 
des gravure s d e mode s e t de s partition s d e musique . I l organisai t auss i de s 
concours pou r le s compositeurs , auteur s e t dessinateurs . Pau l Simo n décid a 
bientôt l a reprise des textes de la Gazette  des  Salons dans deux autres hebdo-
madaires :  Le Miroir des  Dames (aoû t 183 5 à août 183 7 : 8 pages de texte) e t 
le Journal  des  Femmes  (janvie r à  octobre 183 6 :  16 pages d e texte 148). E n y 

146 Illusions  Perdues,  p . 313. 
147 Cett e imag e d e l'éditeu r es t d e Balzac , Illusions  Perdues.  Selo n lui , u n bo n éditeu r 

voit dan s le s journalistes "un e min e à  exploiter" . 
148 L'histoir e d u Journal  des  Femmes  mérit e qu'o n s' y attarde . D e 183 2 à  octobr e 183 5 

périodique féminist e à  prétention s littéraire s dirig é pa r Fann y Richomme , c e magazin e 
n'accordait à  se s début s aucun e plac e à  l a mode . Suit e à  de s difficulté s financières , Fann y 
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regardant d e plus près, on remarque u n fai t intéressant . Except é le s titres et , 
pour Le  Miroir  des  Dames  l e nombre d e pages , le s hebdomadaires son t tou t 
à fai t identique s à  la  Gazette  des  Salons.  Pareill e pratique d e vente d'un seu l 
produit sou s différentes étiquette s ne s'était pa s encore vue dans ce secteur du 
journalisme. I l est vra i qu' à parti r d e 181 8 avaient ét é publié s de s magazine s 
de mod e partiellement  identiques. 149 Mai s de s feuille s tou t à  fai t jumelle s 
à titres distinct s étaien t un e innovation . Bientô t cett e méthode fréquemmen t 
imitée prêta au cynisme. "I l n'y a  guère qu'un seu l journal," écri t un moqueu r 
sur la  presse de mode en 1841 ; "tous s'écrivent ave c des ciseaux . . . L e style, 
qui pourrai t jete r quelqu e intérê t e t quelqu e amusemen t su r tou t ce t ennui , 
n'est n i changé n i remanié , l e plagiat es t textuel." 150 

Le 19 août 1836 , Didier Goisie r et Etienn e Champeaux achetèren t l'entre -
prise de Paul Simon . Dè s lors, la musique n'eu t plu s de place dans l a Gazette 
des Salons,  c e qu i es t reflét é dan s l e nouvea u sous-titr e journal  de  modes 
et de  littérature.  Comm e Simo n ouvert s au x innovations , le s propriétaire s 
fondèrent un e sociét é d'éditio n pou r le s troi s feuille s acquises , sou s l e titr e 
< Sociét é de s journaux d e mode s e t d e littératur e > . Jusqu'alors , seul s troi s 
journaux féminin s parm i l a trentaine qu i avaien t v u l e jour, étaien t organisé s 
selon c e princip e :  Le  Fashionable  e n 1828 , La  Mode  e n 1830 , e t L'Iris  e n 
1833/34.151 Plu s tard , cett e formul e d'organisatio n allai t êtr e imitée par plu -
sieurs maison s indépendante s dan s l e secteu r d e l a press e féminin e (voi r p . 
284). 

Au début , le s affaires d e Goisie r e t Champeau x s e portaient plutô t bien , 
atteignant pou r l a Gazette  des  Salons,  dan s le s départements , u n chiffr e 

négocia l e 1 6 octobre 183 5 avec J . d e Gaston , directeu r d u journa l d e mod e Le  Protée.  Il s 
convinrent d'édite r ensembl e un e fusio n d e leur s journaux sou s l e titr e La  Revue  Fashio-
nable. Mai s leu r entent e n e dur a qu e deu x moi s e t demi . Dè s janvie r 1836 , Le  Protée  e t 
le Journal  des  Femmes  reparuren t sou s leur s ancien s titres . L e premie r s'adressai t à  un e 
clientèle élégant e e t publiai t de s gravure s d e mode , l e dernier fu t achet é e t dirig é pa r Pau l 
Simon, déj à propriétair e d e l a Gazette  des  Salons.  Voi r Annemari e Kleinert , Die  frûhen 
Modejoumale . . . , p . 222 . 

149 D e 181 8 à 1823 , le système d e périodiques d e mode partiellement  identique s es t réalis é 
par L'Observateur  des  Modes  qui édite également Modes  Françaises  ou  Histoire Pittoresque 
du Costume  en  France,  destin é au x marchand s tailleurs , couturière s etc . e t qu i contien t 
la gravur e e t un e à  deu x page s d e text e d e L'Observateur  des  Modes.  L e Mercure  des 
Salons d e 183 0 es t partiellemen t identiqu e a u Petit  Courrier  des  Dames  e t a u Journal 
des Tailleurs.  Le  Petit  Messager  d e 183 3 e t 183 4 imit e u n numér o su r deu x d'abor d d e 
L'Iris, pui s dè s novembr e 1834 , du Messager  des  Salons  qu i a  remplac é L'Iris.  D e mar s à 
décembre 1838 , Le  Messager  des  Salons  publi e auss i un e feuill e jumell e à  demi-périodicit é 
intitulée Le  Monde  Elégant.  Voi r Annemari e Kleinert , op . cit. , pp . 213-225 . 

150 Le  Mercure  Galant,  1 er janvier 1841 . 
151 Le  Fashionable  fu t édit é à  l a mêm e adress e qu e L'Incorruptible,  Diogène  e t Cosaque. 

Les propriétaire s d e La  Mode  publièren t e n 1830/183 1 La  Silhouette,  Le  Voleur  e t La 
Vogue. Enfin, L'Iris  e t Le  Petit  Messager  euren t u n seu l éditeu r pou r le s deux journaux . 
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de vent e proch e d e 200 0 exemplaires , don c comparabl e a u tirag e d e 1834 . 
Mais à  la fin du troisième trimestre d e 1837 , les demandes de renouvellemen t 
d'abonnement baissèren t à  te l poin t qu'i l resta , e n province , tou t just e un e 
clientèle d e 11 5 abonnés, chiffr e insuffisan t pou r l a survi e d e l'entreprise . 

Le Journal  des  Dames  ...  connut , à  l a mêm e période , de s problème s 
analogues. Lorsqu e le s contrat s expirèren t fin  septembr e 1837 , so n nombr e 
total d'exemplaires vendus dépassait à  peine 900, alors qu'en 183 3 il comptait 
en moyenne 2 000 exemplaires. Le nombre d'abonnements souscrit s hors Paris 
avait chuté à 517 en septembre 1837 , alors qu'en 183 4 le magazine avait encore 
en provinc e quelqu e 76 0 abonné s (voi r Fig . 3.10) . Voyan t qu e le s titre s d e 
Goisier e t Champeau x subissaien t u n sor t semblabl e sino n pire , e t e u égar d 
à l'ampleu r de s copies  d'article s faite s pa r eux , Mari e d e l'Epina y entr a e n 
négociation ave c le s propriétaire s d e l a «  Sociét é de s journaux d e mode s e t 
de littératur e > . Ell e espérai t parveni r à  une fusion . 

Toujours aimabl e e t u n tantine t timide , ell e men a le s discussions , ar -
guant surtou t d e l'anciennet é d e so n journal , «  leade r »  d e l a press e d e 
mode pendan t de s dizaine s d'année s e t asse z for t pou r avoi r absorb é plu s 
d'une demi-douzain e d'autre s illustrés. 152 Goisie r ripost a qu'i l avait , lu i 
aussi, travaillé longtemp s dan s le s journaux, e t qu e son adjoint , Champeaux , 
doué d'un e grand e facilit é pou r l'écriture , avai t livr é de s textes a u Bon  Ton 
depuis novembre 183 4 et à  L'Aspic  depui s juillet 1837. 153 Marie fit encore sa-
voir que le Journal des  Dames et  des Modes possédait une feuille demi-jumell e 
ayant pou r titr e L'Union  des  Modes,  fondé e e n octobr e 183 6 pa r Tannegu y 
Goullet, ancien collaborateur d e La Mésangère, et que cette Union  des  Modes 
reproduisait tou s le s dix jours le s meilleurs article s e t gravure s des deux der -
niers cahier s d e l'ancien périodiqu e d e L a Mésangère . 

On finit  pa r trouve r u n accor d pou r fusionne r l a Gazette  des  Salons  ave c 
le Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Cel a impliquai t d e régle r l e sor t de s 
feuilles identique s o u partiellemen t identique s :  le Journal  des  Femmes,  de -
venu L'Estafette  des  Modes  e n novembr e 1836 , fu t vend u au x propriétaire s 
du Follet; 154 l e Miroir  des  Dames  fu t interrompu ; L'Union  des  Modes  fu t 
acceptée comm e deuxième feuill e d e la <  Société des journaux d e mode et d e 

152 Voi r l e répertoir e de s annexion s faite s pa r l e Journal  des  Dames  . . . à  l a pag e 353 . 
153 Selo n Villemessan t (Mémoires  d'un  journaliste,  pp . 94-95) , Champeau x étai t capabl e 

de griffonner , "entr e deu x verre s d e vi n . . . toute s le s semaines un e douzain e d'article s d e 
modes". Sullero t l e surestime quan d ell e écri t qu'i l fu t "partout , dirige a toute s le s petite s 
feuilles, e t sign a tou s le s échos" (p . 168) . Il dirigea seulemen t L'Oriflamme  des  Modes  (dè s 
1841), e t s a signatur e s e trouv e encor e dan s Le  Gant  Jaune,  La  Fashion  e t La  Sylphide. 

154 E n changean t d e titre , l a périodicit é d e L'Estafette  des  Modes  fu t réduit e à  quinz e 
jours (a u lie u d e tou s le s hui t jours) . Spécialis é à  l'origin e dan s l a mod e masculine , l e 
magazine tin t compt e d e l a mod e de s deu x sexe s aprè s s a repris e pa r le s propriétaire s 
du Follet.  I l publi a dè s lor s le s même s gravure s qu e Le  Follet.  A  l a mêm e date , Le  Follet 
annexa l a Théorie  de  l'Art  du  Tailleur,  qu i publi a dè s lor s auss i le s même s gravures . 
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littérature » . O n transfér a auss i l e siège d e cett e sociét é :  il fu t install é au x 
bureaux d u Journal  des  Dames  . . . , a u n ° 1 4 rue d u Helder , o ù étai t égale -
ment l e domicile de Marie de l'Epinay. Enfin , le s trois négociateurs décidèren t 
de partage r l a direction d e la  société , espéran t qu e peut-être , dan s u n aveni r 
meilleur, il s auraient d'autre s titre s su r l a list e de s périodique s leu r apparte -
nant. Pou r évite r d e disparaître , l e Journal  des  Dames  . . . e t l a Gazette  des 
Salons faisaien t don c de s manœuvre s compliquée s d'organisation , d'affilia -
tions, d e prise s d e contrôl e e t d e fusion s (pou r un e meilleur e compréhensio n 
de c e système complexe , voi r Fig . 4.19) . 

Dans le s mois qui suivirent octobr e 1837 , l'initiative s'avér a êtr e une sage 
décision. Le s chiffres d e vente du Journal  des  Dames ...  augmentèren t aprè s 
la fusio n ave c l a Gazette  des  Salons  d e 90 5 e n septembr e 183 7 à  1  090 e n 
novembre 1837 , pou r atteindr e 113 5 exemplaire s e n févrie r 1838 . Pou r la 
province uniquement, on vendit 614 abonnements en février 1838 . Les lecteurs 
n'apprirent l a fusio n qu e pa r de s allusion s discrètes . A  parti r d u 1 5 octobre 
1837, on ajouta a u titre principal, annoncé en grands caractères sur une partie 
de l a premièr e pag e d e chaqu e numéro , l e sous-titr e d e Gazette  des  Salons 
en lettre s plu s petites . O n pu t auss i y  lire que "le s abonnés qu i se réunissen t 
aux nôtres seront servi s proportionnellement a u prix de leur abonnement à  la 
Gazette des  Salons,  à  moin s qu'il s n e préfèren t adopte r l e pri x d u Journal 
des Dames".  L'abonnemen t annue l avai t coût é 3 6 franc s pou r chacu n de s 
deux journaux, mai s la  Gazette  . .. ayan t par u un e foi s pa r semaine , tou s le s 
jeudis, et l e Journal des  Dames . .. tou s les cinq jours, l e cahier individue l d e 
la Gazette  ...  avai t ét é plu s cher . Pou r quelque s moi s encore , jusqu'en ma i 
1838, le s livraison s continuaien t d e porte r su r l a dernièr e pag e l a signatur e 
habituelle :  "L a directrice , Mari e d e l'Epinay" . 

Dans u n prospectus , imprim é su r papie r ble u e t envoy é au x abonné s po -
tentiels pou r 1838 , o n annonç a d'autre s changement s e n préparatio n :  "E n 
sus d u Journa l . . . le s abonné s recevron t l a matièr e d e troi s fort s volume s 
in-8°, d e romans , poésie s nouvelles , biographie s ave c portrait s et c . . . Tou s 
les troi s mois , outr e l a couvertur e ordinaire , le s abonné s recevron t un e cou -
verture illustrée pour fair e brocher le s numéros du trimestre, et une deuxième 
couverture, illustré e aussi , à  l a fin  de chaqu e volum e d u roman." 155 Le s lec-
teurs avaien t égalemen t l a possibilit é d'achete r le s roman s séparémen t a u 
prix d e 2 5 centimes chacun . Ce t intérê t pou r l a littératur e s'expliqu e pa r l e 
goût prononc é pou r le s belles-lettre s de s éditeur s d e l'ancienn e Gazette  des 
Salons. "L a littérature . . . a  auss i se s modes e t se s caprices", s e justifient-il s 

155 L e prospectu s es t conserv é à  l a Réserv e d e l a BN , a u débu t d e l'anné e 183 8 d u 
journal. L e deuxièm e volum e d e cett e anné e contien t u n "Bulleti n d e Souscriptio n a u 
Journal". L'exemplair e d'un e couvertur e illustrée , égalemen t imprim é su r papie r bleu , s e 
trouve à  l a Bibliothèqu e d'Ar t e t d'Archéologie . 
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Figure 4.19 Systèm e de périodiques identiques ou partiellement identique s au Journal  des 
Dames et des Modes et à  la Gazette  des Salons avant e t après leur fusion e n octobre 1837. 

dans l e prospectus, e t :  "l e choix des pièces sera toujour s marqu é a u coi n d u 
bon goût , d e l a distinction e t d e l a convenance l a plus exquise" . 

En effet, dè s janvier 1838 , l'ancienne Gazette  des  Salons imposa peu à  peu 
au vétéra n d e l a press e féminin e d e Pari s le s habitude s pratiquée s dan s s a 
rédaction, e t c e e n plusieur s point s :  l e nombr e d e page s fu t port é d e hui t 
à seize ; l e forma t augment a d e 15 0 à  16 0 millimètre s e n largeu r e t d e 24 0 
à 24 5 en hauteur ; o n plaç a u n sommair e e n têt e d e chaque numéro ; l'articl e 
Modes, rédig é sou s form e épistolaire , fu t relégu é à  l a fin  d e chaqu e cahier , 
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Figure 4.2 0 Plusieur s patron s d e coutur e e n peti t forma t figurent  a u rect o de s gravure s 
de 1837/1838 . Ic i ceux d u rect o de s numéro s 348 2 e t 353 1 des 2 5 juillet 183 7 et 3 0 janvie r 
1838. D'autre s patron s s e trouven t a u rect o de s planche s 3490 , 3499 , 3509 , 3516 , 3531 , 
3538, 3547 , 3548 , 3555 , 3564 , 3569 , 357 0 e t 3572 . 

laissant l a place d e têt e à  l'articl e Chronique  des  Salons,  bie n à  propos dan s 
une Gazette  des  Salons.  O n dessin a auss i de s patron s e n peti t forma t a u 
recto de quelques gravures , accompagnés d e textes explicatif s (Fig . 4.20) . E t 
on imprim a de s patron s hors-text e grandeu r natur e su r d u fi n papie r jaun e 
plié e n quatre , qu i étaien t ajouté s à  certain s cahier s don t celui  d u 3 0 jui n 
1838. Enfin , a u frontispice , l e titr e e t l e sous-titre furen t intervertis , ave c l a 
mention Gazette  des  Salons  e n lettre s asse z grandes . L'illustr é s'appel a don c 
Gazette des  Salons. Journal  des  Dames et  des  Modes, et no n l'inverse comm e 
auparavant. Ce s nombreux changement s euren t u n effe t :  l'illustré d e Goisie r 
et Champeau x pri t pe u à  peu l e dessus sur celu i d e Marie d e l'Epina y e n lu i 
imposant se s pratiques . C e qu i expliqu e qu e plusieur s bibliothèque s classen t 
aujourd'hui tout e l a série des quarante-deux année s du magazin e sous le mot 
Gazette . . . , bie n qu'i l n e parût guèr e plus d'un a n sous ce titre e t qu'i l n'eû t 
jamais auparavan t ét é sou s l e joug d'un e influenc e extérieure . 

Quant au x autre s périodique s d e l a société , o n y  apport a égalemen t cer -
tains changements . E n janvier 1838 , L'Union des  Modes  changea d e titre , d e 
périodicité e t d e prix , devenan t La  Réunion  des  Modes  qui s e mit à  paraîtr e 
chaque quinzain e a u lie u d e tou s le s di x jour s pou r u n pri x modiqu e d e 1 4 
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francs. Dorénavan t c e journal présenta surtout de s informations destinée s au x 
gens d e métier , d'o ù so n sous-titr e d e journal des  modistes,  lingères,  chape-
liers, tailleurs.  O n cré a auss i u n mensuel , Le  Dandy,  spécialis é dan s l a mod e 
masculine, qu i utilisa le s gravures e t article s présentan t de s costumes mascu -
lins d e l a Gazette  des  Salons.  Journal  des  Dames  ...  Enfin , à  parti r d e juin 
1838, le s gravure s e t le s patron s furen t vendu s séparément , à  moiti é prix . 
Cette vent e d'exemplaire s tiré s à  par t a  amen é probablemen t bo n nombr e 
d'abonnés potentiel s à  n e plus souscrir e au x périodique s d e l a société . 

Après le s si x premier s moi s d e 1838 , l'évident e prééminenc e d e l a Ga-
zette des  Salons  s e confirma pa r d e nouvelle s mesure s prises . O n change a d e 
caractères typographique s pou r l e frontispice . Dè s lors , l e titr e Gazette  des 
Salons trôn a no n plu s e n lettre s plu s petite s qu e celle s pou r l e Journal  des 
Dames et  des  Modes  au-dessu s d e c e dernier , mai s e n lettre s criardes , souli -
gnant so n importance sans cesse croissante pour l e Journal  des  Dames . . . L e 
frontispice d u périodique , asse z stabl e d e 180 0 à  1831 , change a don c en -
core un e fois . I l avai t déj à e u différente s typographie s aprè s l a mor t d e L a 
Mésangère e t l a plac e qu'i l occupai t avai t augment é d'u n tier s à  plu s d e la 
moitié d e l a premièr e page . E n 1835 , on y  avai t mêm e ajout é un e vignett e 
présentant troi s style s d e costumes (Fig . 4.21) . 

La rédaction accept a d'autre s modifications . L a publicit é devin t plu s vo-
lumineuse e t plu s tapageuse . Ell e offri t au x lecteur s de s service s d e com -
missionnaire pou r leu r fair e parveni r le s produit s d u commerc e d u textile . 
Enfin, e n novembr e d e l a même année , ell e renonça à  une pratiqu e vieill e d e 
quarante ans , changeant l e rythme d e parution d u journal tou s le s cinq jours 
contre celui  d e l'ancienn e Gazette  . . . , qu i étai t hebdomadaire . 

Certains changement s rappelaien t le s première s année s d'existenc e d u 
Journal des  Dames  . . . I l avai t déj à ét é hebdomadair e d u 1 er avri l a u 7 
juillet 1797 , ainsi qu e d u 2 7 octobre 179 7 au 1 8 mars 1798 . Le titre change a 
comme e n aoû t 1797 . Le s gravure s présentaien t plusieur s modèles , comm e 
parfois d e 179 7 à  1805, 156 e t no n u n seul , comm e c e fu t l a formul e entr e 
1806 e t 1824 . Enfin , quelque s planche s proposaien t tout e sort e d e thèmes , 
par exempl e e n 183 8 deu x portrait s e n pie d d u nai n Giullia , attractio n d e 
l'époque. L a rédactio n revin t ains i à  un e pratiqu e employé e d e 179 7 à 1799 , 
quand ell e avai t incl u entr e autre s l a caricatur e d e Mm e Ango t (Fig . 3.6 ) e t 
la vue d e l'ascensio n e n montgolfièr e d u physicie n Garneri n (Fig . 4.7) . 

Quant a u conten u d u journal , o n observ e l à auss i de s point s commun s 
entre le s début s e t l a fin  d e so n existence . I l étai t alor s plutô t l'éch o de s 
salons e t u n journa l littérair e qu'u n illustr é d e mode , amusan t le s lecteur s 
de petit s poèmes , d e fait s divers , d'article s su r l a galanterie , su r l e bea u 

156 D e 179 7 à 1799 , les gravures présentan t plusieur s modèle s porten t le s numéros 32 , 38, 
55, 56 , 94 , 95 , 96, 103 , 120 , 155 , 156 , 160 , 164 , 168 , 174 , 179 . 
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Figure 4.2 1 Le s frontispice s d u Journal  des  Dames  . . . ,  qui pouvaien t occupe r l a moiti é 
d'une pag e (voi r p . 373) , e n disen t lon g su r so n histoire . Ceu x d e l a premièr e positio n 
verticale e t horizontal e attesten t un e asse z grand e stabilit é sou s l'égid e d e L a Mésangèr e 
(1797-1831), sau f le s changement s suivant s :  en aoû t 179 7 u n titr e plu s étoffé , e n 179 9 
une jolie bordur e encadran t l a premièr e pag e e t à  parti r d e 182 3 une indicatio n e n petite s 
lettres de s journau x annexé s à  l'entreprise . Dan s le s hui t dernière s année s (1831-1839) , 
quand plusieur s éditeur s s e succèden t à  l a direction , le s frontispice s subissen t un e séri e 
d'innovations. D'abord , l e no m d e l'ancie n éditeu r figure  comm e fondateu r e n ba s d u 
titre. Ensuite , e n 1835 , u n dessi n présent e le s troi s style s d e l'histoir e d u costum e qu i 
ont marqu é l e journa l :  l a mod e d u tournan t d u XVIIIe a u XIXe siècle , l e styl e empir e 
et l a mod e romantique . Enfin , dè s octobr e 1837 , dat e d e fusio n d e l a Gazette  des  Salons 
avec l e Journal  des  Dames  et  des  Modes,  l a typographi e e t l a mis e e n plac e de s titre s 
reflètent l'influenc e croissant e d e l'ancienn e Gazette  ...  su r l'ancie n Journal  . . . L e titr e 
de l a Gazette  . . . es t d'abor d ajout é a u titr e d u Journal  . . . , pui s i l trôn e au-dessu s d e 
ce dernier , d'abor d e n petites , pui s e n grande s lettre s (voi r l'avant-dernie r frontispic e d e 
la colonn e vertical e à  droite , l e frontispic e d u milie u e n ba s e t l e frontispic e à  droit e e n 
bas). L'en-têt e e n ba s à  gauch e montr e l a moiti é d'u n tampo n fiscal,  sign e d u paiemen t 
du papie r estampill é nécessair e pou r imprime r l e périodique . 
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et l e mauvais temp s o u su r de s événement s sensationnels . E n aoû t 179 8 pa r 
exemple, on avait rendu compte d'un événemen t remarquabl e :  une ascensio n 
en ballo n a u par c d e Mousseau x à  Paris ; e n aoû t 1836 , u n articl e décrivan t 
un physicie n françai s a u Mexiqu e rapport e u n événemen t comparable . 

Autre poin t commu n :  l e mêm e manqu e d e soi n dan s l a correctio n d u 
texte e t dan s l e numérotage des gravures. Pa r ailleurs , les patrons de coutur e 
de 183 8 permetten t d e fair e u n rapprochemen t ave c le s feuille s d e musiqu e 
présentées en 1799 . Enfin, dè s 183 1 on constate l a reprise du vagabondage d e 
la directio n e t d e l'adress e d u journal . U n seu l éditeur , L a Mésangère , avai t 
présidé à  la  destiné e d u magazin e entr e 180 1 e t 1831 , sans change r d e rue , 
tandis qu e cin q éditeur s furent , à  diver s moment s e t souven t séparément , 
responsables d u magazin e entr e 179 7 et 180 1 et si x entr e 183 1 et 1839 , avec 
huit adresse s dan s de s rues différente s pou r l e siège du périodique . 

On peu t auss i fair e un e comparaiso n d e l'équip e d e rédacteurs , dessina -
teurs, graveurs et imprimeurs . Avant 180 0 et aprè s 1836 , il y eut d e fréquent s 
changements d e personnel , tandi s qu e l'équip e étai t demeuré e asse z stabl e 
durant le s année s intermédiaires . Quan t au x signature s de s article s e t des -
sins des premières e t dernière s année s :  là encore des similitudes . Tandi s qu e 
la plupar t de s auteurs , dessinateur s e t graveur s restaien t dan s l'anonyma t 
ou préféraien t fair e usag e de pseudonymes dan s le s décennies intermédiaires , 
les signatures foisonnaien t dan s les cahiers des premières e t dernière s années . 
Enfin, l e nombre des exemplaires vendus est comparable , environ mille exem-
plaires, alor s qu e dan s l'époqu e intermédiair e c e chiffr e s'étai t élev é à  deu x 
mille cinq cents . Les critiques n'avaien t don c pa s tor t d e remarquer ave c iro-
nie qu e l e magazine , e n fin  d e carrière , retombai t e n enfance . Cett e raiso n 
n'est probablemen t pa s sans rapport ave c le fait qu'i l ne parvint pa s à raviver 
la flamme  d e son ancienn e popularité . 

4.5 <  L'Association universell e des journaux de modes, 
littérature, beaux-arts , théâtres , etc . > 

Pour connaîtr e le s cause s d e l a chut e de s abonnement s dè s octobr e 1838 , 
à pein e u n a n aprè s l a fusio n d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  ave c la 
Gazette des  Salons,  i l faut examine r l'évolutio n d e l a <  Sociét é de s journau x 
de mode s e t d e littératur e » . Créé e e n 183 6 pa r Goisie r e t Champeaux , 
elle fu t transformé e e n sociét é pa r action s l e 5  juille t 183 8 e t pri t l e no m 
d'< Associatio n universell e de s journau x d e modes , littérature , beaux-arts , 
théâtres, etc . > . E n ét é e t automn e 1838 , un e pag e d e publicit é pou r cett e 
association fu t publié e dan s plusieur s périodiques , y  compris , bie n sûr , dan s 
les journaux de la société, et ceci dans bon nombre de numéros. On y affirmai t 
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' » 

VEtranger, suivan t les pays. 

ASSOCIATION UNIVERSELL E DE S JOURNAUX » 

DE MODES , LITTÉRATURE , BEAUX-ARTS , THÉÂTRES , m J 
SOCIÉTÉ E N COMMANDIT E PA R ACTION S f  î 

Formée par  acte  passé  devant  M'  FREMYN , notaire  à  Paris,  5 3 , rue de Seine, 
POUR L'EXPLOITATIO N DE S JOURNAUX DE  LA SOCIÉT É S " 

ET POU R L'ACQUISITIO N DE S JOURNAUX QU I SERAIEN T D B L A MEM E SPÉCIALITÉ . 

1* GAZETT E DES SALONS, 

JOURNAL DE S DAME S E T DE S MODES , 
Fondé pa r M. D E L A MÉSANGÈRE , depui s 4 2 ans. 

SIX N" de SEIZE pages grand in-8, avec COÛT. (L E DOUBLE d e texte des Journaux au  même prix)  \ 
HUIT grav. , U N Patron et UNE PLANCHE D'ECHANTILLO N d'étoffes , ruban s ,  etc . ( La l " pa- ! par mois , 

ratura le 1 0 juillet. ) ) 
( pour Paris,  3  mois, 9  fr. ; 6 mois , 1 8 fr. ; 1 an , 36 fr. ) 

PRIX !  pour ta Province,  5 0 c d e plus par trimestre. J  L'Etranger, suivan t le s pays. 
{Annonces, 5 0 c. l a ligne. ,  ) 

V REUNION DE S MODES , 
Journal des  Modistes,  Ungères,  Chapeliers,  Tailleurs,  etc. 

DEUX N " d e 8  page s d e text e gran d in-8 , QUATR E grav. , 1  Patron sur grand oa petit modèle , 1 . 
ou UN E Planche d'échantillons  détone* . \  P* «ois . 

Spour Paris,  3  mois , a  fr. ; 6 mois , 7  fr. 6 0 c ;  1  an, 14 fr. ) 
pour la Province, 5 0 c. d e pins par trimestre. 
Annonces, 2 5 c. l a ligne . 

3 'DANDY, 
Journal des  Tailleurs. 

UN N' de 8 pages grand i n - 8 ,1 Patro n sur grand et petit modèle , 2  gravure s d 

iOn ne s'abonne pas pour moins de 6m. Para , 6 m., 5 t; 1 an, 9 f. ) 
La Province,  1  fr . en sus par chaque 6 mois . 
Annonces, 2 6 c l a ligne . 

L'ibonnement au x Gravures sans  le  texte,  mais  avec  patron,  es t de moiti é pri x pour chaqu e Journal . (On 
ne s'abonne pa s aux Gravures du DAND Y pou r moins d'un an.) 

ON S'ABONNE au x Bureaux de r  Administration, 14 , rue du Helder; eues tous les Directeurs de Poste o u de 
Messageries, san s augmentatio n de prix. {Affranchir.) 

FONDS SOCIA L : 160 actions de 1,000 fr.,  subdivisée s en 10 coupons de 100 fr. 
On peut  souscrire  pour  un  seul coupon.  O n ne peut êtr e soumis a  aucun appe l de fonds . O n a droit : 1* 1 

r«térêtd>5 p . 100; 2* à une part proportionnell e dai» les bénéfices, l e matérid et m propriété de l'entreprise. 
AVANTAGES ACCORDÉ S AU X SOUSCRIPTEURS. 

Les souscripteurs d e Coupon s d'action recevron t gratuitement  U N des Journaux de la société, savoi r :  pou r 
deux ceupon c pendant trois  mois ; pour quatre  coupon s pendant six mois ; pour huit  coupon s pendant un an. 

Les souscripteurs d'Action s recevron t gratuitement  DEU X Journau x de la société, savoi r :  pour une  action , 
pendant dix-huit mois ; pour deux  actions , pendan t trois  ans . I>e s souscripteur s de CIN Q action s recevron t 
gratuitement TOU S les Journaux de la société pendan t VING T ans. 

Les abonnemen s ou annonces pourront s e payer moiti é en argent , moiti é e n actions , qui seront amortie s au 
proat de la société . Un e remis e annuell e d e 5 0 pour 100 est accordée su r le prix des annonces ou insertion* 
faites dans tes Journaux de la société, a u porteur d'un e actio n o u coupon, e t c e Jusqu'à un e somme égal e à la 
moitié de cette actio n ou coupon. 

GARANTIE D E LA GESTION . 
Le directeur gérant es t soumi s à  la surveillance de  cinq  membres  nommé s par les actionnaires. I l affecte i 

la garantie de sa gestion VING T action s d e 1,000 fr. qui sont déposées chez l e notaire de l a société. I l ne peu t 
avoir dans la caisse sociale plu s de 10,000 fr. , le  reste  devant  être  versé  dans  les  mains  du  banquier  de  ta 
société. I L NE LUI EST POINT ALLOU É DE TRAITEMENT FIXE. 

AMORTISSEMENT. 
Sur les bénéfice» annuels , i l est prélevé 1 0 p. 10 0 destinés à amortir des actions , excepté  celles  affectées  à  la 

garantie de  la  gestion.  Ce s actions seron t remboursée s a u prix de DEUX MILL E FR . l'Action , e t de QUATR E 
CENTS FR . le Coupoil . 

MODE D E PAIEMENT . 
Les actions sont payables , l e premier coupo n comptant , e t ensuite de mois en mois, à raison d e 10 0 fr . pa r 

mois, Jusqu'à comple t acquittement du montant de la souscription, entr e le s mains o u sur les reçus d u banquier 
de l a société. (L'act e de société es t envoyé aux personnes qui voudraient en prendre connaissance. ) 

S'adresser, pou r le s renseignentens et les souscriptions d'actions : 
Au SIEG E D E L A SOCIÉTÉ , 1 4 . ru e du Helder ; 
Chez M . DE ROSTAING, banquie r d e la société, 13 , faubour g Montmartre , 
Et che z M . COURNOL , 26 , ru e Notre-Dame-des-Vittoires . 

> L'Etranger, suivan t les pays. 

Figure 4.22 Publicit é pour < L'Association universelle des journau x de modes, littérature, 
beaux-arts, théâtres , etc. », parue à  partir d e juin 183 8 dans plusieurs journaux. Cette 
société avait pour but de faire des lecteurs les co-propriétaires de l'illustré. 

entre autr e qu e L a Mésangèr e aurai t approuv é c e changement , qu'i l étai t 
temps de s'éloigner d e la tradition e t qu'o n étai t prê t à  accepter toute s sorte s 
de titres à  thème culturel 157 (Fig . 4.22) . 

157 L e Journal des Dames et des Modes publie cette réclame dans les cahiers des 20, 25 
et 3 0 juin, 15 août, 20 et 30 septembre et 5 octobre 1838, La Réunion des  Modes dans les 
livraisons des 6 et 22 juillet 1838 , le Dandy dans le numéro du 25 juillet 1838 . 
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La nouvell e form e juridiqu e promettai t de s facilité s d e trésorerie . L e ca -
pital d e 15000 0 francs s e décomposant e n actions de mill e francs chacune , le 
produit d e la vente allait rempli r le s caisses et éponger les dettes les plus pres-
santes. Pour trouver des actionnaires, les annonces mirent en avant l'avantag e 
financier accord é aux souscripteurs :  un abonnement gratui t au x journaux d e 
l'association pou r chaqu e actio n d e mill e franc s détenue , c e qu i correspon -
dait à  un e économi e d e 7 5 franc s ajouté e à  u n intérê t d e cin q pou r cen t 
versé à  parti r d'u n placemen t d e mill e francs . Chaqu e actio n d e mill e franc s 
étant divisibl e e n coupon s d e cen t francs , de s bourse s modeste s pouvaien t 
devenir actionnaires . C'étai t un e mai n tendu e ver s l'épargn e féminine . Pou r 
la première foi s depui s sa fondation, l e magazine se transformait jusqu e dan s 
son financement e n un véritabl e journal des  dames,  permettan t au x lectrice s 
assidues d e participe r a u processu s d e l a créatio n d u produi t fini , depui s l a 
souscription de s capitau x jusqu' à l a répartition de s perte s e t profits . 

Dans u n éla n d'optimisme , l a réclam e pou r l'associatio n e n fixa  l'exis -
tence à  vingt ans , promettan t au x détenteur s d e cinq action s d e mill e franc s 
chacune d e leu r envoye r tou s le s journau x publié s pa r l a sociét é jusqu'e n 
1858! De belle s lecture s e n perspective . Mai s était-c e u n par i possibl e à  te -
nir? Les débuts de l'association n e laissèrent rie n présager de bon. En effet, l a 
société n'allait dure r que quelques mois, malgré toutes les opérations réalisées. 
A la même époque , beaucou p d'entreprise s à  capita l priv é s e transformèren t 
en société s pa r action s -  et firent  faillit e pe u après . L a maiso n d'Everat , pa r 
exemple, qu i avai t imprim é l e journal d e mar s 183 3 à  janvier 183 5 (voi r p . 
352) e t don t l a capacit é d e productio n s'élevai t à  deu x million s d e feuille s 
imprimées pa r jou r e n 1836 , fit  faillit e e n 1839 , au mêm e momen t don c qu e 
l'association à  laquell e appartenai t l e Journal  des  Dames  . . . L'optimism e 
initial n'avai t pa s empêch é qu e l a situation s e détérior e rapidement . Quelle s 
étaient le s raisons d e cett e évolution ? 

D'abord, personn e a u sei n d e l'équip e n e s e senti t plu s responsabl e d u 
bon fonctionnement d e l'entreprise. Mari e de l'Epinay, Goisie r et Champeau x 
s'étaient lancé s dan s l'opératio n précisémen t pou r n e plu s assume r seul s l a 
responsabilité qu i avai t pes é sur eu x des mois durant quan d l'aveni r étai t in -
certain et peu prometteur. E n acceptant l a nouvelle organisation, il s n'avaient 
pas prév u l e désordre qu i e n résulterait . L e directeur e t le s cin q commandi -
taires nommé s pa r le s actionnaires s'occupèren t tou s s i mal de la gestion de s 
journaux qu e l a qualit é de s périodique s baiss a rapidement . Le s cahier s par -
venaient souven t au x abonné s ave c u n retar d considérable . Le s illustration s 
étaient fréquemmen t dessinée s e t gravée s ave c négligence , mise s e n couleur s 
de faço n arbitraire , munie s d e numéro s incorrect s e t publiée s à  intervalle s 
irréguliers. Gran d nombr e d'"avis " furen t avancé s pa r le s éditeur s pou r jus -
tifier cett e situatio n :  on invoquai t l e 10 juillet 183 8 les pierres su r lesquelle s 
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s'imprimaient le s planches, brisées à cause de l'inattention de s ouvriers, ou le 
15 août 183 8 un accident arriv é lors de la mise en couleurs, ou le 15 décembre 
1838 "de s cause s indépendante s d e la volonté de la Direction (qui ) on t mi s 
dans l e départ du Journal u n désordr e qu e l'o n veu t s'empresse r d e réparer . 
En conséquence , no s Abonné s recevron t jeud i 3  janvier (1839 ) au plus tar d 
les deu x numéro s réuni s d e samed i 2 2 et samedi 2 9 décembre , et samedi 12 
(janvier 1839 ) au plus tar d le s deu x premier s numéro s d e janvier". O n pro -
mit auss i qu'" à parti r d e ce jour , l'ordr e annonc é d e départ hebdomadair e 
sera tenu exactement" . Mai s cette dernièr e promess e n e put êtr e réalisé e pa r 
manque d e continuit é dan s la parution d u journal . 

Une autr e raiso n pou r laquell e l'illustr é cess a de répondre au x attente s 
des abonné s fidèles,  résid e dan s l e fait qu e le s meilleur s dessinateur s e t le s 
graveurs chevronnés avaien t quitt é l'équip e :  Gâtine en juin 1836 , Nargeot et 
Lanté respectivement e n mai et juillet 1837 . Leurs successeurs, parmi lesquel s 
Numa qu i sign a dix-neu f dessin s (voi r p . 205) , étaien t san s dout e conscient s 
de leu r infériorit é pa r rapport au x prédécesseur s ca r il était rar e qu'il s si-
gnassent leur s planches. Vers cette époque, les journaux françai s et étrangers 
cessèrent d e reproduire le s illustrations d u magazine , entr e autre s l e Journal 
des Dames  et  des Modes  d e Francfor t qu i préfér a s'inspire r d u Petit Cour-
rier des  Dames  o u du Follet158 I I arriva auss i qu e l'ancie n journa l d e L a 
Mésangère s e mit à  imiter à  son tou r le s gravure s d'autre s journau x fémi -
nins. L e 31 aoû t 1838 , par exemple, l a planche n ° 3586 es t empruntée au 
cahier d u 1 er juin 183 8 de Paris  Elégant,  magazin e publi é depui s septembr e 
1837. L'illustr é fémini n l e plus conn u de cette époqu e devin t La  Mode.  O n 
en a  pour preuv e un e caricatur e intitulé e "Le s journaux e t leurs lecteurs" , 
publiée dan s Le  Charivari e n 1838 . Victo r Ada m y  présente l e lecteur d'u n 
journal fémini n e n train d e lire La  Mode, et non l e Journal  des  Dames et  des 
Modes, qui , en 1814, avai t figuré  su r la caricature du Nain Jaune  (voi r Fig . 
3.7). 

Le text e accus a la  même dégradation , e t ceci pa s seulemen t parc e qu'i l 
était imprim é su r u n papier d e qualité inférieure . O n y  trouvait de s faute s 
d'impression e t une négligenc e au niveau du contenu e t du style. Le s nom s 
propres surtou t étaien t souven t écorchés . Bie n qu e le volume de s livraison s 
eût doublé , seule s quelque s page s traitaien t encor e d e la vie mondain e de 
l'époque. A u lieu des renseignements su r le s faits et gestes du Tout-Paris , su r 

158 L'éditio n d e Francfort s'éloign e d e son homonym e dè s 183 0 (voi r Annemari e Kleinert , 
ZWEI ZEITSCHRIFTE N MI T DE M GLEICHE N T I T E L . . . ,  Publizistik, 1990 , pp. 209-222). En 
Allemagne, l a fondation d u Journal  Allemand  de  Paris  l e 20 août 183 8 est un e autre caus e 
pour cett e pert e d'intérêt . Profitan t d e l'engouemen t de s esprit s allemand s pou r la culture 
française, i l propagea l a littérature français e e t les beaux-art s d e la France, l e commerce 
et l e luxe français , enfi n le s progrès d e l'industrie française , déroban t ains i le s abonnés 
potentiels du Journal des  Dames  . .. 
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les théâtres , concert s e t réunion s dan s le s grande s maison s parisiennes , le s 
cahiers étaient envahi s d'une publicit é criarde et encombrante , d'explication s 
concernant le s gravures , d e description s d e patron s e t d'historiette s toute s 
faites, faisan t d e l'illustr é un e compilatio n d e message s plutô t qu'un e véri -
table publicatio n d'information . O n avai t bea u embelli r u n text e san s écla t 
par un e typographi e moderne , composé e d e chapitre s au x titre s marquants , 
ornés d e fioritures,  d e caractère s varié s e t d e vignette s entr e le s article s d e 
fonds (voi r plus tard Fig . 4.25), l'absence d'une qualit é qui avait été l'apanag e 
de l'illustré a u sommet d e sa gloire, ne pouvait êtr e compensée pa r toute s ces 
innovations. 

La détérioratio n d u text e e t de s gravure s es t probablemen t l a raiso n 
pour laquell e le s collectionneur s n'attribuen t pa s aujourd'hu i au x cahier s 
parus e n 1838/183 9 un e auss i grand e valeu r qu'au x cahier s paru s dan s le s 
années précédentes . Pou r 183 8 e t 1839 , soi t le s numéro s manquen t dan s 
les bibliothèques , soi t le s spécimen s son t déchirés , découpé s o u griffonnés . 
Quelques bibliothèque s n e prennen t mêm e pa s l e soi n d e relie r le s cahier s 
de 183 8 en volume , comm e elle s l'on t fai t pou r le s années précédentes . Dan s 
d'autres, le s derniers cahier s son t dan s u n s i mauvais éta t qu'o n n e peut plu s 
les consulter . L e grand nombr e d e page s dédiée s à  l a publicit é es t sûremen t 
aussi responsabl e d e ce t éta t de s choses. 159 

Très discrèt e voir e absent e de s cahier s de s année s précédentes, 160 l a pu -
blicité, qu i étai t au x main s de s courtier s Sulo t e t Défos , n e cess a de prendr e 
de l'importanc e pou r représente r e n 183 8 jusqu' à quarant e pou r cen t de s 
seize pages d e certains cahiers . Le s vingt o u trente franc s payé s pou r chaqu e 
réclame ont permi s de prolonger a u moins provisoirement l'existenc e d u jour-
nal. "Aujourd'hu i qu e tout port e à  l'industrie , l'annonc e es t devenu e l a min e 
d'or, l e mon t Necla-Mull a d e l a press e périodique, " écri t la  rédactio n l e 2 0 

159 Dan s plusieur s collections , i l manqu e le s page s d e publicit é d e l'anné e 1838 . 
160 Le s quelque s annonce s publiée s avan t 1835 , consisten t e n quelque s ligne s ajoutée s 

aux article s o u mentionnée s e n ba s de s illustrations . Pa r exempl e l e 2 5 novembr e 1813 , 
le dernie r paragraph e d u journa l es t complét é pa r l a phras e :  "Cett e gravur e (i l s'agi t 
du numér o 1356 ) offr e l e modèl e d e l a lorgnette  à  bascules,  qu i s e ven d che z M . Derepas , 
au Palais-Royal , galeri e d e pierre , n ° 28 , prè s l e caf é Corazza. " O u l e 2 0 avri l 1815 , o n 
annonce l e Parfum  des  Rois  :  "C e parfum , invent é pa r M . Bès , chimiste , ru e d e Grenelle -
Saint-Honoré, n ° 34 , a u premier , es t destin é à  donne r au x appartemen s (sic ) un e odeu r 
suave; l e ga z qu i s'e n échapp e n e terni t aucun e couleu r d'étoffe , aucun e espèc e d e dorure ; 
et, loi n d'irrite r le s nerfs , i l calm e le s migraine s e t allèg e le s mau x d e têt e habituels . Pri x 
du flacon :  5  fr. , e t d u demi-flacon , 3  fr. " O u l e 5  octobr e 1817 , o n publi e un e réclam e 
pour un e Crème  dite  du  Sérail  :  "(elle ) adouci t e t blanchi t l a peau . Pri x :  6  fr. , à  l a 
Toilette de  Psyché,  ru e Coquillière , n ° 43. " Ou l e 20 septembre 182 1 :  "O n demande , pou r 
St.-Pétersbourg, un e Demoisell e qu i sach e bie n fair e le s mode s :  ses appointemen s seron t 
considérables. S'adresser , ru e Notre-Dam e d e Nazareth , n ° 18 , a u portier. " A  parti r d e 
1820 environ , le s nom s de s coiffeurs , couturières , tailleurs , modiste s etc . étaien t indiqué s 
au ba s de s illustrations . 
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juin 1838 . "Mais , pou r qu e cett e min e d'o r soi t inépuisable , i l ne suffi t plu s 
à l'annonc e d e s e produir e sou s form e d'u n simpl e avis , d'u n modest e aver -
tissement. A  l'heur e qu'i l est , l'allianc e d e la  littératur e e t d e l'annonc e es t 
plus qu e jamais un e conditio n d e succès . . . "161 

Dès 1837, les réclames furent regroupée s en fin de cahier sous une rubriqu e 
spéciale, muni e d u titr e adéqua t d' Annonces. Réparti e souven t su r deu x co-
lonnes, ave c un e typographi e spécial e e t orné e d e petite s vignette s noire s e t 
blanches présentan t toute s sorte s d'objet s utile s comm e lunettes , bandages , 
corsets e t autre s produits , cett e rubriqu e étai t destiné e à  attire r l'attentio n 
des lecteurs . Certaine s annonce s vantaien t de s boutique s au x nom s sonores , 
par exempl e " A l a Barb e d'Or" , d'autre s de s produit s comm e l e "Chocolat -
Ménier" o u la "Pommad e de Lion"162, d'autre s encor e certaines catégories de 
produits, comm e le s "semelle s e n caoutchouc" , le s "bretelle s élastiques " e t 
les "oignon s de tulipe". Une manufacture d e tissus de J. Abollard , appel é "d e 
l'Hermitage", fit  mêm e dessine r de s échantillon s d'étoffe s su r troi s planche s 
hors-texte d e publicité e n couleur (voi r Fig . 4.23 et l a figure  en couleu r 6.6) . 
Concernant ce s dernières annonces , o n peut raconte r u n fai t diver s amusant . 
Le premier cahie r publian t cett e publicit é fu t sais i pa r l a régie des postes e n 
province parc e qu e l e journal n'avai t pa s pay é u n timbr e fiscal  supplémen -
taire, redevabl e à  l'Etat e n cas de réclames illustrées en couleur. Pa r l a suite, 
l'éditeur us a d e ruse . Afi n d'évite r l e paiement d û pou r le s annonces e n cou -
leur dan s le s cahiers suivants , i l ne mentionna pa s l e nom d e l a manufactur e 
sur le s deu x autre s planche s d'échantillon , e t prétendi t qu'i l s'agissai t d e 
simples gravure s d e mod e e t no n d e réclame s e n couleur . 

Parmi le s annonces , o n remarqu e d e nombreuse s réclame s pou r d'autre s 
périodiques parisien s o u provinciaux . Parfoi s l e magazine all a jusqu'à exhor -
ter l e lecteu r su r de s page s entière s à  s'abonne r à  La  Presse,  a u Bon  Sens, 
au Charivari,  a u Bal,  à  La  Gazette  des  Enfants,  a u Catholicisme,  à  La  Bro-
deuse, au Courrier  de  VAin,  à  La  Sentinelle  Picarde,  au Phare  de  la Manche 
et à  tan t d'autres. 163 Un e tell e politique , consistan t à  ouvri r le s colonnes d e 
publicité à  ses confrères, apportai t d e l'eau a u moulin des concurrents suscep-
tibles d e dérobe r de s lecteur s a u Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Nombr e 

161 U n autr e text e allan t dan s l e même sen s est publi é l e 25 juin 183 8 :  "Aujourd'hui plu s 
que jamai s l'industri e a  besoi n d e s e place r sou s l e patronnag e d e Mercur e . . . L e gran d 
mouvement d'affaire s auque l nous assistons, cette fièvre ardente de produire . . . deviendrai t 
une grande plaie sociale, si des débouchés sufïisans (sic ) ne venaient e n aide à la production . 
Les débouchés , le s feuille s publique s son t surtou t destinée s à  le s crée r à  l'industrie. " 

162 L a mêm e publicit é anti-calviti e avai t ét é présenté e plusieur s foi s pa r l a Gazette  des 
Salons avan t s a fusio n ave c l e Journal  des  Dames  et  des  Modes. 

163 E n tou t un e cinquantaine d e titres es t annoncée . Il s se lisent comm e une bibliographi e 
de l a presse périodique d e l'époque . Entr e autr e l e journal fai t encor e de la réclame pour l a 
Revue de  VOuest, l e Courrier  de  Bordeaux,  l a Gazette  du  Berry,  l e Franc-Parleur,  Y  Office 
de Publicité,  l e Journal  de  L  Indre . . . 
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Figure 4.2 3 Deu x réclame s en couleu r publiée s pa r l e journal le s 31 juillet e t 5  octobre 
1838. Elles présentent des échantillons d'étoffes e t de rubans ainsi qu'un tambour à  broder. 
Voir aussi l a figure e n couleur 6.6 . 

d'abonnés risquaien t tô t o u tar d d e résilie r leu r abonnemen t aprè s avoi r l u 
l'éloge d'autre s titres , accompagné de tous le s détails indispensable s pou r s' y 
abonner. 

Dans cette phase de détérioration, l e journal prit auss i la mauvaise décison 
de s'adresse r à  un e catégori e moin s exclusiv e e t moin s fortuné e d'abonnés , 
publiant de s conseils sur l'endroit o ù acheter l e bois à brûler le moins cher, sur 
les possibilités d e fair e teindr e le s étoffes pou r le s réutiliser o u su r l a confec -
tion de s vêtements . I l s e mi t ains i a u nivea u de s feuille s destinée s à  un e 
autre clientèle , à  la petite bourgeoisie , a u men u peupl e e t au x gens de métie r 
comme couturières , modistes , lingère s e t ouvrière s en textile . Le s patrons d e 
couture e n peti t forma t a u rect o de s planche s (voi r plu s hau t Fig . 4.20 ) e t 
en grandeu r natur e hors-text e satisfaisaien t au x exigence s de s nouveau x lec -
teurs. Pou r donne r u n maximu m d'informations , l'éditeu r fourni t davantag e 
de description s su r le s couleurs , l e matériel , l a coupe e t l a coutur e de s vête -
ments e t i l regroupa plu s d e troi s personne s su r u n seu l dessin (pa r exempl e 
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sur la  planche 360 8 du 2 4 novembre 1838). 164 "Nou s complétons l'œuvr e (d e 
La Mésangère), " écrit-i l l e 1 0 juillet 1838 , "e n y  joignant tou s le s renseigne-
ments techniques. " C e changemen t d'orientatio n a  d û décourage r l a femm e 
élégante et cultivée, dépourvue de soucis techniques et financiers,  qu i lui avait 
fait fidèlement  confiance . I l eu t pou r conséquenc e l a désaffectio n d e "cett e 
grande famill e d'abonnés " qu i avai t val u a u magazin e d e n e pa s ferme r se s 
portes e n de s temps difficiles . Selo n un e annonc e publié e l e 20 octobre 1838 , 
une de s lectrice s déçue s fu t mêm e amené e à  vendr e un e collectio n complèt e 
des cahiers , partiellemen t reliés , parus d e 181 8 à septembre 1838 . 

Une autr e raiso n d e déserte r l e journa l étai t probablemen t l a parti e 
littéraire. I l es t vra i qu'ell e étai t volumineuse , occupan t jusqu' à treiz e de s 
seize page s d'u n cahier , pa r exempl e l e 5  mar s 1838 . Mai s s a qualit é avai t 
baissé considérablemen t parc e qu e l e journal bénéficiai t d e moin s e n moin s 
de l a collaboratio n de s tête s brillante s don t i l avai t p u s'enorgueilli r e n de s 
temps plu s heureux . Certaine s sommité s littéraire s avaien t promi s d e rédi -
ger de s article s pou r l e trimestr e d'octobr e à  décembr e 1838 , telle s Mme s 
Desbordes-Valmore, Amable Tastu, Alexandre-Sophie de Bawr, ou le vicomte 
d'Arlincourt e t Jubinal . Mai s leur s papier s n'arrivèren t jamais . Elle s étaien t 
accaparées pa r d'autre s journau x concurrents . Le s articles littéraire s d e 183 8 
et 183 9 portent plutô t l a signature d'auteur s pe u connu s aujourd'hui . Parm i 
eux figurent  Victo r Doinet , Sophi e Conrad, Chrestie n Pierre , Edouard Colin , 
Elzéar Pin , le baron A. de Bornstedt, Edouar d Monnais , Pierre Aubry, Lacre-
telle, L . Roux, Achill e Galle t e t Eugèn e Guinot. 165 L e magazine publi a auss i 
des essais envoyés par de s lecteurs. Cett e méthode , égalemen t utilisé e duran t 
ses premières années de parution, n'étai t pa s difficile à  mettre en pratique ca r 
tout l e monde à  l'époqu e voulai t fair e imprime r se s pensées . "Ecrir e es t un e 
mode, une fièvre,  un délire" , remarque l e cahier d u 1 3 septembre 1837 . Dans 
les année s intermédiaires , l e magazin e avai t publi é tou t a u plu s de s poésie s 
ou lettres d e ses lectrices. En 1838 , il ouvrit se s pages à  toutes sorte s de pro-
ductions littéraire s envoyées par le s adoratrices "d'un e muse encore ignorée" , 
comme l'avai t fait , e n 1836 , la Gazette  des  Salons  avan t d e fusionner ave c le 
Journal des  Dames et  des  Modes. 

Une autre erreur à  ce stade de son histoire fut l'abando n d e l'engagement , 
professé e n 1834 , de n e publie r qu e des textes inédits , promess e à  laquelle l e 

164 Auparavant , seule s les gravures présentan t de s modèles d'enfant s avaien t réun i quatr e 
figures su r l a mêm e planch e (l e n ° 323 3 de 1834 , par exemple) . 

165 Citon s comm e exempl e l a carrièr e d'u n d e ce s écrivains-journalistes , Eugèn e Guino t 
(1805-1861). I l avai t fai t se s début s à  L'Europe  Littéraire  avan t d'écrir e pou r l e Journal 
des Dames  et  des  Modes.  I l pass a ensuit e a u Siècle  o ù i l publia , ave c succès , u n feuilleto n 
hebdomadaire. Se s nombreuses pièce s de théâtre furen t jouée s dans le s années 1840 . On lu i 
doit encor e plusieur s manuel s d e physiologi e e t de s guide s d e tourism e publié s sou s diver s 
pseudonymes. 
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journal avai t rarement manqué . En 183 8 et 1839 , la partie littéraire consistai t 
souvent e n d e petit s essai s attendrissant s o u mélodramatique s puisé s direc -
tement dan s de s livre s o u organe s d e l a press e français e o u étrangère . D e 
juillet à  décembr e 183 8 pa r exemple , o n reproduisi t un e douzain e d'article s 
empruntés à  L'Univers  Religieux,  a u Morning  Chronicles  o u à  la Gazette  de 
Sidney. Fréquemment , ce s essais se suivaient su r plusieur s numéros , donnan t 
ainsi à  l a revu e l e caractèr e d e plaquett e littérair e autan t qu e d'hebdoma -
daire d e mode . L'illustr é particip a ains i à  un e innovatio n e n usag e dan s le s 
journaux d e l'époqu e :  le roman-feuilleton édit é pa r fragments , qu i publiai t 
les ouvrages épiques parus ailleurs . La source d'inspiration s'étai t tarie , mai s 
l'encre continuai t d e coule r pendan t quelque s temp s encore . 

Marie d e l'Epina y elle-même , écrivai n d e talent , n e fit  plu s paraîtr e qu e 
peu d'essais littéraire s dans le journal. Son optimisme des années précédente s 
s'étant estompé , ell e abandonn a so n post e d e directeur-géran t d e l'Associa -
tion l e 1 5 ma i 183 8 pou r s e concentre r su r se s roman s e t comédies . Dè s 
lors, s a signatur e n e figura  plu s à  l a fin  de s cahiers . S a tristess e transpa -
rut dan s le s quelques texte s qu'ell e rédige a encore , surtou t dan s l a rubriqu e 
< Mode s »  qu'ell e signa toujours d'u n simpl e "M" . Sa dernière nouvell e inti -
tulée "Marie " paru t sou s forme d e feuilleton le s 10 , 15 et 3 1 juillet 1838 . Son 
bilan étai t désastreux . No n seulemen t ell e n'avai t pa s gagn é d'argen t ave c le 
journal, mai s ell e y  avai t perd u un e fortune ! E n cela , ell e partag e l e sor t d e 
beaucoup d'éditeur s d e petit s journaux . L'u n d'entr e eux , Charle s Philipo n 
de La Caricature,  constate après trente ans de travail :  "J'ai poétisé la profes-
sion d'éditeur . C e n'es t qu e justice qu e j'aie gagn é comme éditeu r l a fortun e 
d'un poète." 166 Fi n septembr e 1838 , alors qu e so n énergi e s'étai t dissipé e a u 
fur e t à  mesur e d e se s échecs , Mari e d e l'Epina y tomb a gravemen t malade . 
"Le monde n'encense qu e la prospérité e t flétrit  d'un e piti é dédaigneuse tou s 
les effort s qu i n'on t poin t ét é couronné s d e succès, " écrit-ell e dan s cett e ru -
brique <  Modes > le 5 octobre 1838 . En fin d'année, l e 29 décembre 1838 , elle 
se résigne ave c amertum e :  "O n maudir a ce t a n . . . qu i a  détrui t d e douce s 
illusions, brisé les liens qui promettaient d e durer de s siècles, fait évanoui r d e 
beaux rêve s . . . hélas ! . . . tou t . . . apparaî t sou s u n crépuscul e d u soir. " N e 
pouvant dissimule r s a déception , ell e parl e "d'ami s qu i l a quittent" , d'un e 
vie qu'ell e n e peu t plu s voi r "e n rose " e t d e "l'impossibilit é d e rempli r la 
mission qu'ell e s'est imposée" . Ell e n'avait plu s d'idées pou r tente r d e sauver 
son journal . 

Les imprimeurs abandonnèren t auss i le magazine, les uns après les autres. 
Edouard Proux , imprimeu r depui s novembr e 1835 , l e quitt a e n jui n 1838 , 
après avoi r abandonn é l'espoi r d'un e rémunératio n pou r le s dernier s mois . 

166 Cit é dan s U.E . Koch , <  Le  Charivari  ». Die  Geschichte  einer  Pariser  Tageszei-
tung . .. (1832  bis 1882), Berlin 1984 , p. 385. 
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Gratiot, qu i lui succéda, parti t aprè s troi s petit s moi s d e service. Mevrel , 
entré en fonction e n septembre 1838 , ne tint qu e deux mois . Appert , qu i ac-
cepta alor s le poste, l'abandonn a u n mois plus tard. Le s cahiers de décembre 
1838 furen t à  nouvea u imprimé s pa r Proux , qu i avait sûremen t touch é ses 
appointements pou r l e premier semestr e d e l'année. N'étan t pa s payé dere -
chef, il se retira un mois plus tard. Enfin , un e certaine Mm e Lacombe assur a 
l'impression de s numéros de janvier 1839 . Les fréquents changement s d'impri -
meur confirment l a décadence d'un journal qui avait toujours été imprimé sur 
les mêmes presse s de 1800 à 183 2 :  celles de François Nicolas-Vaucluse , pui s 
de so n successeur Carpentier-Méricourt . L'illustr é n'étai t plu s qu e l'ombre 
de ce qu'il avai t ét é auparavant, sou s l'égid e de La Mésangère. 

Tout e n priant instammen t le s lecteurs d e bien vouloi r renouvele r leur s 
abonnements, le s responsables euren t recour s à  de s mesures d e sauvetag e 
pour pare r à  la faillite. Il s firent une offre d'annonce s gratuite s aux abonnés, 
ce qui signifait 7 5 et. d'économie pa r ligne.167 Il s leur présentèrent , à  Paris , 
leurs service s de commissionnaires d e marchandises décrite s dan s l e journal, 
et il s proposèrent mêm e des facilités d'acha t au x lecteurs habitan t loi n de la 
capitale. Compt e ten u de s liens organique s inévitable s e t continu s entr e le 
commerce d e la mode e t le journalisme d e mode, un e coopération entr e les 
deux secteur s est , notamment e n période d e difficultés, un e constante dan s 
l'histoire de la presse féminine. Dè s août 1792 , les éditeurs du premier journa l 
de mod e avaien t e u recours à  la vente pa r correspondance d e vêtements ou 
d'objets d e luxe pou r évite r l a faillite d e leur entreprise . Mai s forc e leu r fut 
de constate r e n mars 179 3 que cette mesur e n e parvenait pa s à endiguer le 
processus qui allait mene r l e journal à  sa perte.168 

Une autr e constant e e n ces temps difficile s es t l'évocation d e la longu e 
tradition de la revue. Elle fait pense r à la recherche d'une formule incantatoir e 
susceptible d'évite r l e naufrage. Enfin , un e tentative d e faire de s économies 
consista en un changement de l'intervalle de parution. L'illustr é passa de cinq 
à hui t jours en novembre 1838 , revenant ains i aux sources des années 179 7 et 
1798, quan d o n avait déj à pratiqu é ce mode de parution. Autr e mesur e pou r 
attirer plu s de lecteurs :  l'augmentation d u nombre des pages par cahier, qui 
doubla d e 8 à 16 , comme d'octobr e 179 7 à aoû t 1799. 169 Dernièr e mesur e 
drastique :  l'abandon de s magazines identique s ou très similaire s au Journal 
des Dames et  des Modes publiés au n° 14 de la rue du Helder. Le 25 septembre 
1838, Le  Dandy  cess a d e paraître , l e 22 novembre 1838 , La Réunion  des 

167 L a ligne d'un e annonc e coûtai t l'équivalen t d'un e coup e de cheveux. 
1 6 8 Voi r Annemarie Kleinert , L A RÉVOLUTIO N VU E PA R L E PREMIER JOURNA L ILLUSTR É 

PARU E N FRANCE, Dix-huitième  siècle,  1989 , pp. 285-309. 
169 Le s années 179 8 et 183 8 sont le s plus volumineuses , ave c plus de mille pages chacune , 

tandis qu e la plupart de s autres année s avaien t seulemen t 57 6 pages. Voi r p . 316 . 
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Figure 4.24 Graphiqu e illustran t l e déclin des abonnements envoyés en province dans les 
dernières années de parution du journal, de 1836 à 1839. Le grand diagramme présente les 
moyennes annuelles, la petite courbe les moyennes mensuelles pour les mois de juillet 183 8 
à janvier 1839 . Ces chiffres son t tiré s de documents de la poste (Arch . Nat. , cot e BB17 A 
86, 8; 99, 14; 109, 2). Pour d'autre s chiffre s d e vente, voir Fig . 3.10. 

Modes. Il s furen t absorbé s pa r Le  Capricieux  e t La  Capricieuse  qu i euren t 
753 abonnés dans les départements en janvier 183 9 (voir plus haut Fig . 4.19). 

Mais ce s mesure s draconienne s n e puren t préveni r l'atrophi e d e l'ancie n 
périodique d e L a Mésangère . I l n e vendi t e n décembr e 183 8 qu e 42 9 exem -
plaires dan s le s département s e t 31 0 e n janvie r 183 9 (Fig . 4.24) . L e tota l 
vendu n'étan t pa s connu , o n peu t calculer , e n partan t d'un e moyenn e d e 
quelque soixant e pou r cen t vendu s dan s le s départements , qu e so n tirag e 
était tomb é à  quelques cinq cents exemplaires en janvier 1839 . Pareil résulta t 
s'avérait insuffisan t pou r couvri r le s frai s d e production . Quan t au x autre s 
sources d e revenu s -  annonces , vent e séparé e d e gravure s e t patrons , com -
mandes d e vêtements -  elles n'étaien t pa s e n mesur e d e comble r l e déficit . 

La maiso n d'éditio n s e résign a don c à  ferme r le s porte s d u Journal  des 
Dames et  des  Modes  ains i qu e celle s d u Capricieux  e t d e La  Capricieuse  fin 
janvier 1839 , et à  prononcer e n même temps l a dissolution d e l'« Associatio n 
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universelle . . . >. 170 L a dernière illustration d u journal de La Mésangère, sous 
le chiffre 362 4 du 1 9 janvier 1839 , présente un couple en costume romantique , 
à taille de guêpe, coiffé de boucles. L'homme est en frac et pantalon, tenant u n 
chapeau-claque en main, la femme en robe à manches à gigot, grand décolleté , 
jupe au x dimensions démesurée s e t boucle s tire-bouchon. 171 L a gravure n'es t 
guère réussie , tou t comm e l a première d u débu t avri l 1797 , que les amateur s 
de planche s d e mode n e s'arrachen t pa s no n plus . 

La disparition du journal aurai t ét é impossible à imaginer quelques années 
auparavant. L e 5  juin 1833 , on avai t encor e prédi t qu e l'illustr é occuperai t 
"une positio n qu'i l es t deven u pou r ains i dir e impossibl e d e lu i enlever" , 
proclamant dan s u n éla n d'optimism e qu'i l survivrai t " à tous le s recueils d e 
modes qu i essaieraien t d e s'établi r e n concurrenc e ave c lui" . Fanfaronnad e 
commerciale, mai s surtou t incapacit é à  fair e fac e au x réalités , refu s auss i 
de reconnaîtr e qu e le s institution s mêm e le s plu s vénérable s n e son t pa s 
éternelles.172 Ce s propo s traduisen t e n mêm e temp s l a fierté  d u Journal  des 
Dames et  des  Modes.  E n fin  de parcours , i l ne pouvai t admettr e l a fin  de s a 
longue e t brillant e carrière . Si c transit glori a mundi . 

4.6 Le s successeurs du célèbre pionnier 
de la presse de mode 

Tout a u long de son existence couvrant prè s de quarante-deux ans , le Journal 
des Dames  et  des  Modes  avai t trac é l a voie à  suivre pou r l a plupar t de s ma -
gazines féminins . Se s premier s concurrent s apportaien t comm e lu i u n gran d 
soin au x gravure s e t présentaien t u n nombr e considérabl e d e sujet s variés , 
sur hui t page s d e text e eux-aussi . Le s rivau x de s dernière s année s s e son t 
inspirés d e se s effort s pou r atteindr e u n publi c plu s vaste . Il s imitèren t so n 
organisation e n associatio n éditan t plusieur s périodique s e t s a form e d e fi-

170 Au x Archive s d e Paris , l e documen t D 3 2 U 3 2 0 n ° 14 4 attest e l a dissolutio n d'un e 
« Sociét é d e journaux réuni s »  l e 2 6 janvier 183 9 pa r l e Tribuna l d e Commerce . I l y  es t 
question d'u n act e pass é devan t l e notaire Godot , l e 1 3 octobre 1838 , et d e deu x homme s 
de lettres, alors en charge de la société :  Louis François Auguste Lireux et Auguste Françoi s 
Morel. Le document n e permet pa s de savoir s i cette société est identiqu e à  P < Associatio n 
universelle de s journaux d e mode s . . . » . 

171 Le s dernier s numéro s d u journa l son t rares . L e Rijksmuseu m d'Amsterda m e t l a 
bibliothèque d u Musé e de s Art s Déc o à  Copenhagu e possèden t l e dernie r cahie r d u 1 9 
janvier 1839 , donc l e numéro 3  de l a 43 e année contenan t le s pages 3 3 à 4 8 et le s gravure s 
3623 et 3624 , ainsi que le cahier précédent qu i est u n cahier double comportant le s numéros 
1 et 2  des 5 et 1 2 janvier 183 9 et le s gravures 3619 à 3622. L'avant dernie r cahie r es t encor e 
à l a BN, à  l a Bibl . d'Ar t e t d'Archéologi e e t a u Musé e de la Mode e t d u Costum e d e Paris . 

172 So n confrère d e Weimar, l e Journal des  Luxus und  der  Moden,  avai t également dispar u 
après 4 2 année s d e publication . 
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nancement e n sociét é pa r actions . Enfin , il s prirent modèl e su r se s différent s 
formats, s a typographie , se s pages d e publicit é e t se s illustrations . 

Arrêtons-nous quelqu e pe u su r so n rôl e de pionnier , notammen t dan s le s 
dernières année s d e so n existence . Pa r un e démocratisatio n toujour s crois -
sante d u contenu , l e Journal  des  Dames  . .. os a répondr e au x aspiration s 
du lecteu r iss u d e l a moyenn e e t petit e bourgeoisie , mettan t à  s a porté e de s 
indications su r l a coupe e t l a confection de s vêtements o u su r le s ingrédient s 
à utilise r pou r un e bonn e recett e d e cuisine . Comptan t su r u n publi c don t 
l'alphabétisation avançai t à  pas d e géant , plusieur s magazine s d e mode s'en-
gagèrent pa r l a suit e dan s cett e voi e don t Le  Journal  de  VOuvrière en  Robe 
(1838); Modes  Vraies  -  Travail  en  Famille  (1850-84 ) e t Journal  de  la  Fille 
Laborieuse (1854) . Quelques-uns s e spécialisèrent dan s l a présentation d e pa-
trons d e couture o u d e modèle s d e travaux à  l'aiguill e :  les Patrons  Modèles 
Parisiens (1850) ; Le  Guide-Sajou,  journal  complet  des  ouvrages  de  dames 
(1851-1854); Les  Patrons  Mensuels  (1853-65) ; Les  Patrons  Découpés  (1861 -
70); Les  Patrons  Illustrés  (1864-70) ; Les  Patrons  Nouveaux  (1870) . D'autre s 
publièrent plusieur s édition s s'adressan t chacun e à  u n publi c différent , au x 
maîtresses d e maison , au x tailleur s o u au x "fashionables " censé s s'intéresse r 
exclusivement à  la parti e "modes" . Parm i eu x compte La  Fashion  (1839/40 ) 
qui eu t un e éditio n pou r tou t l e monde e t un e autr e pou r le s gen s d u com -
merce. De même en 184 0 L'Oriflamme des  Modes, qui sortit un e édition pou r 
un publi c plu s large , un e autr e pou r le s "fashionables " e t un e dernièr e pou r 
les tailleurs . Ce s journau x reflèten t un e tendanc e d e l a press e féminin e ty -
pique d e l a deuxièm e moiti é d u siècl e o ù un e séparatio n nett e exist e entr e 
les périodique s visan t u n publi c constitu é d e toute s le s classe s sociale s e t 
ceux s'adressan t à  un e petit e couch e fortunée . Cett e distinctio n correspon d 
à un e restructuratio n d e l'industri e textile . Ver s 1860 , quand l a Haut e Cou -
ture pren d so n esso r ave c Charle s Frédéri c Worth , l a confectio n n'es t plu s 
le domain e réserv é d e quelques-uns . O n distingu e alor s l a branch e d u lux e 
démocratisé d e cell e de l'élégance élitiste . 

Le processu s d e concentratio n d e l a press e d e mod e dan s de s organisa -
tions éditan t plusieur s revue s féminine s fu t auss i un e innovatio n don t le s 
éditeurs d u Journal  des  Dames  . . . on t ét é le s initiateurs . S a forme d'entre -
prise appelé e «  Sociét é de s journaux d e modes e t d e littérature »  fu t imité e 
d'abord pa r le s propriétaire s d u Bon  Ton  e t d u Confident  des  Dames,  troi s 
anciens coiffeur s rompu s au x affaires. 173 Dè s 184 5 il s élargiren t leu r cham p 
d'action e n publian t no n plu s deu x mai s plusieur s journau x féminin s dan s 
une « Sociét é des journaux d e mode réunis » . Devenu e société par action s en 
janvier 1847 , cette organisatio n devin t l'un e de s plus puissante s d e l a press e 

173 Il s avaient fond é Le  Bon Ton  en 183 4 et u n journal à  demi-périodicité présentan t l a 
moitié du contenu sou s le titre Le  Confident  des Dames en 1837. 
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féminine d u XIXe siècle . Elle eut jusqu'à trente-cinq titres sur la liste de jour-
naux lu i appartenan t don t neu f e n 1847 , onze e n 185 2 e t douz e e n 1866. 174 

D'autres homme s d'affaire s imitèren t à  leu r tou r ce s structures . E n 1845 , 
un certai n A . Alber t fond a l a «  Sociét é français e de s journaux d e mode s » . 
Enfin e n 1885 , Pari s vi t naîtr e l a <  Sociét é de s journaux professionnel s au x 
couturières e t confectionneuse s »  qu i publiait La  Couturière  (1885-1914) , Le 
Luxe (1885-1904 ) e t L'Elégance  (1889-1909) . 

Le fait d e partager l a propriété du journal entre différents actionnaire s fu t 
une autr e idé e introduit e pa r l e Journal  des  Dames  .. . pou r l a press e fémi -
nine. Parm i le s périodiques qu i on t suiv i l'exempl e d e 183 4 figure  Le  Psyché 
qui pri t e n 183 6 l'initiativ e d e fair e achete r de s action s à  se s lecteurs , pui s 
La Sylphide  organisé e ains i e n 184 1 pa r so n éditeu r Villemessant . D'autre s 
sociétés se lancèrent dan s la même forme de financement,  comm e les trois as-
sociations aux titres sonores déjà mentionnées ainsi que la « Société Littéraire 
Universelle »  qu i s'organis a d e cett e faço n e n 1847 , ave c se s magazine s d e 
mode Le  Sylphe  (1847-50) , Le  Magasin  des  Dames  (1847-50 ) e t Le  Moni-
teur des  Demoiselles  (1851-54) . Le s grands centre s d e l a presse féminin e d u 
XIXe siècl e trouvaien t leu r pendan t dan s d'autre s secteur s industriels . Dan s 
le Journal  des  Dames  et  des  Modes  o n voi t de s annonce s pou r de s société s 
par action s pou r l e charbon, l e bitume , l'ébénisterie , l a banqu e o u l e textil e 
qui s e créèren t toute s à  cett e époqu e a u risqu e d e devoi r disparaîtr e e n ca s 
d'échec (voi r auss i p . 274) . Parm i le s nouvelle s firmes  d u textil e e n figurent 
deux intitulées <  Société des Modes Parisiennes »  e t <  Société La Mode » . I l 
ne fau t pa s confondre ce s sociétés créée s pour l a propagation des  modes  ves-
timentaires ave c les entreprises éditant  des  journaux de  mode.  Les première s 
proposaient à  leur s souscripteur s de s vêtement s à  de s pri x avantageux , le s 
dernières de s périodique s souven t partiellemen t identiques . C e fu t un e poli -
tique d'achat , d e fabricatio n e t d e vent e e n gro s qu i contribu a ains i à  fair e 
baisser l e prix des produits, resté élevé dans les siècles précédents par rappor t 
aux autre s coût s d e l a vi e quotidienne . 

Le Journal  des  Dames  et  des  Modes  s'essay a égalemen t à  u n nouvea u 
format, passan t lentemen t d e se s 1 2 c m su r 2 0 initiau x a u forma t 1 6 c m 
sur 24, 5 d e l a dernièr e anné e (voi r p . 314) . Nombr e d e journau x d e mod e 
agrandirent à  leur tour leu r format ; quelques-un s n'hésitèren t pa s à exagérer , 
voulant impressionne r pa r leu r taill e e t devenan t ains i moin s aisé s à  teni r 
en main . Le s plu s grand s s'approchaien t de s dimension s d e certain s d e no s 
quotidiens :  Le Panorama  Fashionable  (1839/40 ) avai t u n forma t d e 2 3 cm 
sur 31,3 ; Mercredi.  La  Mode  Parisienne  (1840/41 ) s'étalai t su r 25, 5 c m x 
33,7; La  Gazette  des  Modes (1841/42) proposai t 2 5 cm sur 36,5 , le Musée des 
Modes Parisiennes  (1843/44 ) 2 5 cm sur 35,9, La Pie Voleuse  (1843/44) 25 cm 

Sur l'histoir e d e cett e société , voi r B N 4 ° Le 14 94 . 
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sur 37,5 ; enfin Le  Follet  de 187 2 faisai t mêm e 26, 5 c m su r 37 . Les journau x 
de mod e perdiren t ains i leu r aspec t d e <  petit s journau x » . Toutefois , l e 
gigantisme e n journalisme comm e ailleur s n'es t pa s un e garantie d e qualité . 

Vers 1837 , l'illustr é montr a égalemen t l e chemi n e n expérimentan t d e 
nouvelles typographies . L e texte d e certaines page s fu t subdivis é en colonne s 
verticales, le s article s séparé s pa r de s vignette s intermédiaire s (Fig . 4.25) . 
D'autres éditeur s de journaux féminins imitèren t ce s changements. "L e siècle, 
qui es t à  l'élégance, " écri t Paris  Elégant  e n décembr e 1844 , "exig e che z le s 
journaux d e luxe , de s vignettes." 175 

Un autr e domain e o ù l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  innov a pou r 
la press e féminin e fu t celu i d e l a publicité . Nou s avon s v u au x page s 27 6 e t 
277 qu'il renonç a e n fin d'existence à  l'opinion d e ses premières année s selo n 
laquelle un e publicatio n pou r élégant s perdrai t s a valeu r e n acceptan t tro p 
d'annonces. Autou r d e 183 7 i l évolua ver s un e politiqu e qu i allai t annonce r 
les siècle s suivant s o ù cett e réclam e e n vin t à  êtr e considéré e comm e u n ar t 
intéressant e n soi . Ceci , nous l'avon s vu , effray a bo n nombr e de s abonné s d e 
la class e cultivé e qu i s e retirèren t d u journa l dè s qu e l a parti e d e l'espac e 
publicitaire devin t volumineus e e t criarde , estiman t qu e leu r périodiqu e de -
vait êtr e bas é su r un e form e d e journalism e artistiqu e e t littérair e presqu e 
exempt d e réclame. Mais l'illustré pressenti t qu e cette voie allai t marque r u n 
tournant dan s l e journalisme. Dan s le s derniers cahier s de 183 8 et e n janvier 
1839, o n trouv e mêm e l'annonc e d'un e agenc e d e publicit é qu i affirmai t qu e 
ses service s étaien t disponible s auprè s d u burea u d u magazine . Quantit é d e 
journaux féminin s entreviren t bientô t l a possibilité de se financer  en majeur e 
partie pa r le s recette s publicitaires . L'u n d'entr e eu x fu t l e périodique Nou-
veautés (1839-1843) , titr e fond é à  l'initiativ e d e l a grand e maiso n d e mod e 
Popelin-Ducarre dan s l e but d' y vante r se s marchandises. 176 E n 1861 , E. d e 
Grenville critique cette orientation d e certains journaux d e mode, leur repro -
chant d'avoi r condui t "l a press e à  un e situatio n san s indépendanc e comm e 
sans dignité." 177 

Enfin, le s journaux succédan t a u célèbr e pionnie r suiviren t s a tendanc e 
à présente r u n nombr e croissan t d e modèles sur un e seule gravure (voi r auss i 
p. 279) . Un e planch e supplémentair e d e 1836 , exécuté e pa r Lant é e t Nar -
geot, a  pou r suje t u n "Ba l Travesti " o ù gran d nombr e d e personne s porten t 

175 Concernan t l'importanc e de s vignette s pou r l a press e d e l'époque , voi r Ségolèn e L e 
Men, L A V I G N E T TE E T LA LETTRE, Histoire  de  l'édition  française,  Pari s 1985 , pp . 314 -
327. 

176 D'abor d insignifiante , l a maison Popelin-Ducarre gagna bientôt e n renommée. Frédéri c 
Worth y  fi t so n apprentissag e e t l e couturie r Gageli n y  install a l e sièg e d e s a maiso n d e 
Haute Couture . L e Journal  des  Dames  . . . a  présent é de s modèle s d e cett e maiso n dè s 
1834. 

177 E . d e Grenville , Histoire  du  journal <  La  Mode  » , Pari s 1861 , p. 464 . 
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Figure 4.25 L e Journal  des  Dames et  des  Modes  innova dans beaucoup de secteurs. Dans la 
typographie d e la presse féminine , i l introduisit de s vignettes intercalée s entre le s passage s 
de texte , ic i tirée s d e livraison s d e l a deuxièm e moiti é d e 1838 . Réalisée s à  l'imprimeri e 
Aubert e t Compagnie , elle s attesten t d'un e mai n artistique . 
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les vêtement s décrit s pa r l e journal. 178 Dan s la  deuxièm e moiti é d u siècle , 
cela devin t presqu e un e obsessio n d e l a par t d e la  press e féminin e qu e d e 
montrer no n pa s u n o u deu x mannequin s su r le s illustration s mai s tou t u n 
petit peupl e affairé . Ains i le s planche s ressemblèren t plutô t à  de s scène s d e 
genre, n'invitan t plu s à  s e perdre dan s la  contemplation d'u n vêtemen t bie n 
distinct. 

Qui étaien t le s magazine s prétendan t êtr e le s successeur s immédiat s d u 
journal? I l faut surtou t mentionne r parm i eux deux périodiques :  La Sylphide 
et Le  Caprice.  La Sylphide, fondée en novembre 1839 , neuf mois après la dispa-
rition d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  engage a plusieur s collaborateur s 
de l'ancien magazin e de La Mésangère :  le dessinateur Pierr e Numa Bassaget , 
ainsi que les journalistes Agathe-Paulin e d e Bradi, Mme Desbordes-Valmore , 
Hermance Lesguillo n e t Mari e d e l'Epinay . A  propo s d e cett e dernière , l e 
directeur d e Sylphide  écri t :  "Mm e l a baronn e Mari e d e l'Epina y traiter a l a 
mode avec ce goût, cett e grâce et ce t espri t qu e l'on aim e tant dan s ses livres, 
et qu'o n a  tan t regrett é quan d cess a d e paraître la  Gazette  des  Salons,  jour -
nal d e modes , don t Mm e Mari e d e l'Epina y avai t fai t un e adorabl e causeri e 
de femm e élégant e e t d e femm e d u monde . La  Sylphide,  aidé e d e tou s le s 
charmes du style et d e toute l a finesse des aperçus de sa noble collaboratrice , 
va ressuscite r e t continue r la  Gazette  des  Salons,  e t ell e espèr e qu' à c e titr e 
les haut s e t puissant s abonné s d e Mm e Mari e d e l'Epina y deviendron t le s 
siens."179 Annonc e plein e d'espoi r e t e n mêm e temp s remarqu e intéressant e 
dans l e contexte d e l'histoir e d e l'ancie n journa l d e L a Mésangère . 

L'autre successeu r a u titr e Le  Caprice  s e servi t d u sous-titr e Journal 
des Dames  et  des  Modes  dan s se s gravure s (Fig . 4.26) . Fond é e n 1841 , i l 
avait succéd é au x deu x titre s d u Capricieux  e t d e La  Capricieuse. 180 Ce s 
dernières avaien t eux-même s absorb é e n septembr e 183 8 Le  Dandy,  feuill e 
jumelle d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  e t e n novembr e 183 8 un autr e 
titre partiellemen t identique , La  Réunion  des  Modes.  Le  Caprice,  portan t 
plus tar d l e sous-titr e journal  de  la  lingerie,  fu t bientô t e n têt e d e tou s le s 

178 L a gravur e no n daté e es t relié e a u cahie r d u 5  janvier 183 6 dan s l'exemplair e d e l a 
Bibliothèque d'Ar t e t d'Archéologi e d e Paris , à  celu i d u 1 0 février 183 6 dans l'exemplair e 
de l a Bibliothèqu e Historiqu e d e l a Vill e d e Paris . 

179 J.-H . d e Villemessant , Mémoires  d'un  journaliste,  Pari s 1867 , introduction. Villemes -
sant a  pa r ailleur s e u l'idé e d'édite r encor e un e foi s l e mêm e titr e Gazette  des  Salons  e n 
janvier 1847 , mai s san s réalise r plu s qu'un e déclaratio n annonçan t l a prochain e parutio n 
de c e titr e (Arch . Nat . F 1 8 355 , 94) . 

180 I I n'exist e pa s d'étud e d e l'histoir e d u Caprice.  I l sembl e qu'e n 1843 , i l repren d l a 
numérotation d'anné e d u Caprice,  journal  des  modes  qu i avai t exist é d e novembr e 183 6 à 
octobre 183 7 et qu i changea e n octobre 183 7 son titre e n Le  Caprice  Parisien.  Pa r l a suite , 
ce journal paru t précisémen t sou s le s titres respectif s d u Capricieux  e t d e La  Capricieuse, 
pour redeveni r Le  Caprice  e n 1841 . 
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Figure 4.2 6 Gravur e d u 1 5 juin 184 5 présenté e pa r l e périodiqu e L e Caprice  qu i voulai t 
être l e successeu r d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  c e qu i es t indiqu é dan s so n sous -
titre. Le s deux modèle s son t e n trai n d e lir e le journal qu e l e lecteur tien t entr e se s mains . 
La planch e fu t dessiné e pa r Héloïs e Leloir , membr e d'un e famill e qu i fit  carrièr e dan s l a 
gravure d e mode , e t ell e fut gravé e pa r G.X.G . d e Montau t d'Oloro n qu i collabora à  gran d 
nombre d e magazine s d e mode . 
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périodiques d e mode , vendan t 5  168 exemplaires e n 184 5 et 6  265 en 1846. 181 

Ce succè s étai t probablemen t d û à  l'érotism e d e so n sujet . Auparavant , le s 
journaux d e mod e n'avaien t présent é l a lingeri e qu e d e temp s à  autr e (voi r 
Fig. E.10) . En en faisant so n sujet principal , on comptait attire r de s abonné s 
curieux. "San s nouveauté , l a créatio n d'u n nouvea u Journa l d e Modes , à  l a 
suite de tous ceux que nous avons déjà, serai t une véritable superfétation, un e 
folle entreprise, . . . un e mauvaise spéculation," écrivait-i l en mars 1841 . Dans 
ce Caprice,  qu i exist a jusqu'e n 1905 , la  gravur e e n couleur s rest a d'abor d 
hors texte , e n fin  d e cahier , comm e cel a avai t ét é l'usag e dan s l e Journal 
des Dames  . . . C e n'est qu e dans le s dernières décennie s d u siècl e qu'elle fu t 
placée à  l a même page qu e l'articl e qu i parlai t d e mode . 

Pourquoi le s autre s éditeur s réussirent-il s l à o ù l e Journal  des  Dames  et 
des Modes  avait échoué ? U n novateur essui e souvent le s plâtres e t prépar e l a 
voie au x changement s d e l'opinio n publique . Le s abonné s d e l a vieill e revu e 
de L a Mésangèr e viren t qu e toute cett e innovatio n allai t s e faire au x dépen s 
de l a qualité , qu i diminu a effectivemen t ave c l e changement rédactionne l e t 
administratif e t le s modifications dan s sa présentation. Depui s des décennies, 
ils avaien t reç u u n périodiqu e culturel , e t no n pa s u n magazin e d'informa -
tion su r l a coup e e t l a confection , o u u n périodiqu e à  sensatio n ave c un e 
typographie agressive , un e publicit é criard e e t de s illustrations surchargées . 

En fin d'existence d e l'ancien illustr é de La Mésangère , beaucou p d'inno -
vations technologique s importante s bouleversèren t l e journalisme e n généra l 
et l a press e d e mod e e n particulie r :  le s kiosque s à  journaux , le s presse s 
à méta l fonctionnan t à  l a vapeur , le s machine s d'assemblag e mécanique , le s 
automates pou r produir e d u papie r continu , l'imprimeri e e n couleurs , le s 
voitures à  machin e à  vapeur , su r rai l appelée s chemi n d e fe r e t san s rai l 
appelées automobiles , l a photographie, enfi n le s machines plus raffinées à  tis -
ser e t à  coudre . Certaine s d e ce s invention s avaien t encor e trouv é u n éch o 
dans l'ancie n journa l d e L a Mésangère . Le s voiture s à  machin e à  vapeur , 
par exemple , qu i allaien t permettr e un e distributio n plu s rapid e de s jour -
naux féminins , fascinaien t l a rédactio n dè s l e 1 0 juille t 183 1 :  "O n a  fai t 
récemment, e n Angleterre , su r l a rout e e n fe r d e Boston , l'essa i d'u n nouve l 
appareil appel é le  Phénix," écrivit-il ; "c'es t un e machin e à  vapeur a u moye n 
de laquell e douz e charriot s (sic ) e t troi s cent s personne s on t parcour u dix -
huit mille s dans l'espac e d'un e heure . A  l'aide d'un e autr e machin e nouvell e 
une voiture , o ù s e trouvaien t quarant e personnes , a  franch i l a distanc e d e 
quarante mill e (sic ) en une heure également." O n parla des automobiles dan s 

i8i Arch . Nat . BB 1 7 A  145 . Le fondateur es t l e négociant A . Bazille , son directeur-géran t 
en 1845 , Martial Merlin , se s illustrateurs Tavernier , Gouttièr e e t Héloïs e Leloir , né e Colin . 
Cette dernière , pui s se s troi s sœurs , emporten t toute s trè s jeune s de s médaille s pou r leu r 
collaboration à  de s revue s d e mode . Leu r productio n es t immens e (voi r Andr é Dupuis , 
Une famille d'artistes,  les  Toudouze-Colin-Leloir  (1690-1957),  Pari s :  Griïnd 1957) . 
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les cahier s de s 5  octobr e 183 2 e t 3 0 septembr e 1834 , pui s d e l a statistiqu e 
des voyageur s su r l e chemin d e fe r d e Saint-Germai n le s 31 juillet e t 3 0 sep-
tembre 183 7 (voi r p . 400) . U n de s premier s accident s ferroviaire s es t encor e 
relaté pa r l'éditio n parisienn e l e 1 5 août 1838 , peu avan t s a faillite. 182 

Une autr e invention , cell e d e la  photographi e appelé e "daguerréotypie " 
d'après so n inventeur Daguerre , qu i devait bientô t entraîne r l e remplacemen t 
des gravure s d e mod e pa r de s photo s d e mode , n'eu t plu s l'occasio n d'êtr e 
annoncée pa r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Mai s l e périodiqu e avai t 
contribué à  l a célébrit é d e Daguerr e avan t cett e inventio n e n décrivan t s a 
première découvert e d u diorama , pa r exempl e dan s l e cahie r d u 1 5 juille t 
1838 (voi r p . 400) . L'homonym e d e Francfor t d u Journal  des  Dames  et  des 
Modes publia à  partir d u mois qui suivi t la  disparition d e l'édition parisienn e 
de l'illustr é e n 1839 , sep t article s su r "l a miraculeus e invention" . Ca r c e fu t 
l'année d e la reconnaissance mondial e de la  photographie. Plu s tard, d e 185 7 
à 1859 , un autr e éditeu r présent a à  Pari s l e premier journa l ave c des photo s 
de mod e :  Le Stéréoscope,  journal  des  modes  stéréoscopiques. 183 

Nous avons déjà parl é des autres inventions , celle des kiosques à  journaux 
page 117 , celle des machines utile s pour l'imprimeri e pag e 196 . L'imprimeri e 
en couleur s fu t commenté e brièvemen t dan s l'u n de s dernier s article s d u 
Journal des  Dames et  des  Modes  qui s e réfère à  l'expositio n de s produit s d e 
l'industrie d e 1839 . Une médaille d'argen t fu t alor s décernée à  ses inventeur s 
qui, parm i le s premier s e n France , avaien t réuss i à  imprime r e n couleurs , a u 
moyen de rentrés, et en or et argent sur papier de couleur. Enfin , le s machines 
raffinées à  tisser e t à  coudre , inventions faite s pe u aprè s que le périodique d e 
La Mésangèr e cess a d e paraître , furen t d'un e importanc e indirect e pou r la 
presse d e mode , ca r le s suite s d e ce s découverte s étaien t considérable s pou r 
la confectio n de s vêtements , suje t principa l de s journaux d e mode . 

Quels son t le s autre s feuille s d e mod e prenan t l a relèv e d u Journal  des 
Dames et  des  Modes? Aux cinq illustrés de modes fondés e n 183 9 :  Le Propa-
gateur des  Modes,  Paris  à  la  Mode, La  Fashion,  Nouveautés  e t La  Sylphide, 
qui portaien t leu r nombr e tota l à  trente-deux (Fig . 2.1) , s'en ajoutèren t un e 
dizaine en 1840 et 1841 . Dix se vendaient moin s de dix francs, tandi s que l'an -
cien journal d e L a Mésangèr e n'avai t pa s baiss é so n pri x :  trente-six franc s 
depuis 1799 . E n 1860 , l e lecteu r avai t l e choi x entr e un e soixantain e d e re -
vues d e mode s diverses . Pari s lu i e n offrai t enviro n 7 5 vers 1875 , y compri s 
les magazine s spécialisé s dan s l e domain e d e l a mod e masculine , pou r ado -
lescents, pou r enfant s o u pou r l a famille . O n s e demande commen t tou s ce s 

182 Su r l e rôl e de s chemin s d e fe r d e l'époque , e n Franc e e t e n Allemagne , voi r Alla n 
Mitchell, The  Great  Train  Race  . . . 1815-1914,  Ne w York , Oxfor d 2000 . 

183 Su r c e périodique , voi r Annemari e Kleinert , FRANZÔSISCH E MoDEFOTOGRAFl E IM 
19. JAHRHUNDERT , lendemains,  cah . 23 , 1981 , pp. 21-51 . 
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périodiques pouvaien t espére r fair e fortun e su r l e march é instabl e d e cett e 
presse spécialisée. 184 

L'existence d'u n s i gran d nombr e d e journau x n'étai t possibl e qu e pa r 
une lutt e qu i mobilisai t tou s le s moyens d'une âpr e concurrence . Pa s d e ma -
nifestation d'amiti é o u d e piti é quan d l'u n d'entr e eu x faisai t faillite . E n 
1836 encore, lors de la disparition d'u n quotidie n parisie n ayan t pou r titr e La 
Quotidienne, l a Gazette  des  Salons s'étai t lamenté e :  "Le journal se périt . . . , 
décrépite. Se s derniers abonné s l e délaissent comm e le s médecins u n malad e 
qui n'a plu s de chance de salut . . . . D e quoi se meurt-il? D u désabonnement , 
cet inévitabl e cholér a qu i frapp e san s distinctio n d'âg e . . . toute s le s exis -
tences d e l a presse. " Pa r contre , quan d l e mêm e désastr e frapp a l e Journal 
des Dames et  des  Modes  en 1839 , à une époque o ù l e créneau de s magazine s 
de mod e étai t déj à for t saturé , le s concurrents restèren t muets . Aucun e fan -
fare, pa s l a moindre oraison funèbre . O n du t s e féliciter d'apprendr e l a chut e 
d'un riva l a u pass é prestigieux . S a banquerout e n e pouvai t qu e soulage r le s 
publications qu i parvenaien t encor e à  subsister . 

Même si bon nombre des anciens concurrents e t de s successeurs du maga -
zine de La Mésangère sont trop insignifiants pou r être cités en détail, plusieurs 
doivent êtr e nommé s pou r leu r longévit é exceptionnelle . Pou r l a premièr e 
période aprè s 1839 , le s plu s important s sont , pa r ordr e chronologiqu e :  l e 
Petit Courrier  des  Dames  (4 7 an s d'existence) , Le  Follet  (5 2 ans) , Le  Bon 
Ton (5 0 ans) , Paris  Elégant  (4 4 ans) , La  Sylphide  (4 6 ans ) e t Le  Moniteur 
de la Mode (70 ans); pour le s années 186 0 :  le Musée  des  Modes  Parisiennes 
(53 ans) e t La  Mode  Illustrée  (7 7 ans); pour l a fin du siècl e :  La Mode Artis-
tique (3 7 ans) , L'Art  et  la  Mode  (8 7 ans ) e t La  Vie  Parisienne  (7 6 ans). 185 

D'autres son t remarquable s pou r leu r qualité , pa r exempl e l e Journal  des 
Gens du  Monde  d e Gavarn i (1833/34) , qu i offr e d e trè s belle s illustrations , 
ou La  Dernière Mode  (1874/75) d e Stéphane Mallarmé , poète symboliste qu i 
n'hésita pa s à  édite r e t écrir e presqu e tou s le s article s d e c e magazin e d e 
mode.186 

184 Voi r l'énumératio n de s journaux d e mod e publié s e n 187 5 dan s Annemari e Kleinert , 
« L A DERNIÈR E M O D E »  :  UN E TENTATIV E D E MALLARM É DAN S L A PRESS E FÉMININE , 
lendemains, 1980 , pp. 167-178 . La guerr e d e 1870/7 1 avai t provoqu é l'arrê t d e l a parutio n 
de nombreux titres . Pour un e bibliographie sommair e des journaux de mode parus jusqu'e n 
1926, voi r Annemari e Kleinert , Die  frûhen  Modejoumale  in  Frankreich,  surtou t pp . 308 -
319, e t R . Gaudriault , La  Gravure  de  mode  . . . , pp . 158-198 . 

185 jsj' y figurent  pa s le s j ou rnau x destiné s au x gen s d e métie r comm e tailleur s o u mo -
distes qu i on t égal é o u dépass é e n longévit é l e journa l d e L a Mésangère , pa r exempl e 
L'Observateur et  le  Narcisse  réunis  (4 2 ans ) e t l e Journal  des  Marchands  Tailleurs  (7 3 
ans). 

186 A  tort, Bérald i a  contesté l'intérê t artistiqu e des publications de mode de cette époqu e 
{Les Graveurs  du  XIXe siècle,  vol . VI, p. 230) . Sur l'histoir e d u journal d e Mallarmé , voi r 
Annemarie Kleinert , l'essa i cit é à  l a not e 184 . 
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Dans un e histoir e de s successeurs , le s titre s homonyme s d u Journal  des 
Dames . .. occupen t un e place à part. E n décembre 1845 , Charles Richomm e 
fonda un Journal  des  Dames qui évoquait la tradition du magazine de l'ancien 
abbé. C e titr e présent a surtou t de s gravure s dessinée s pa r l'artist e Anaï s 
Toudouze, "qu i ne cessera de produire régulièrement se s œuvres dans presqu e 
tous le s journau x d e mod e d e so n temps". 187 Ell e étai t l a sœu r d'Héloïs e 
Leloir qui travaillait pou r Le  Caprice.  Les articles de cet illustr é s'adressaien t 
à l'élit e intellectuelle . Il s étaien t rédigé s pa r Fann y Richomme , féminist e e t 
ancienne éditrice du Journal  des  Femmes. A u rythme d'une livraiso n tous les 
dix jours, l e périodique perdur a jusqu'en janvie r 1863 , après avoi r chang é d e 
titre e n 185 6 et pri s l e nom de Journal  des  Dames et  le  Messager des  Dames 
et des  Demoiselles. 188 

Un secon d périodiqu e intitul é Journal  des  Dames  paru t e n 185 1 à  Bru -
xelles comme édition jumelle du Moniteur  de  la Mode de Paris. I l changea de 
titre en 185 4 pour deveni r jusqu'en 190 2 le Journal  des  Dames et  des  Demoi-
selles, guide  complet  de  tous  les  travaux  de  dames.  Pendan t trè s longtemps , 
ce magazine fu t l a propriété d e l a «  Sociét é de s journaux d e modes réuni s » 
dirigée pa r C.A . Goubau d qu i éditai t à  Pari s e t à  Bruxelles . 

En 1876 , l a fondatio n d'u n Journal  des  Dames  fu t envisagé e pa r Alfre d 
Pierre Françoi s Poulin , ancie n employ é comptabl e à  l'imprimeri e Pau l Du -
pont, qu i voulai t engage r s a femme e t un e certaine Mll e Jousseaumé comm e 
rédactrices. Ce t hebdomadair e "no n politique " n' a probablemen t jamai s 
paru. O n a  seulement l a déclaration d e Poulin auprè s du bureau d e la Librai-
rie e t l'accor d d u préfe t d e police vu l'intégrit é d u demandeur. 189 

Un homonym e d u titr e entie r Journal  des  Dames  et  des  Modes  parut a u 
XXe siècle , d e 191 2 à  1914 , a u momen t mêm e o ù l'o n commençai t à  évo -
quer l a séri e Modes  et  Manières  du  Jour  (1798-1808 ) d e L a Mésangèr e sou s 
le titre d e Modes  et  manières  d'aujourd'hui  (1912-192 0 e t 1922). 190 Ce t ho -
monyme, publi é a u 62 , ru e d e l a Boétie , cherch a à  fair e revivr e la  phas e 
de grandeu r d u magazin e d e l'ancie n abbé . I l imit a no n seulemen t so n titr e 

187 Né e de la famille Colin , célèbre dans la gravure de l'époque, ell e a exécuté des planche s 
de 184 0 à  1899 . Voir R . Gaudriault , La  Gravure  de  mode  . . . , p . 78 ; deux d e se s planche s 
sont reproduite s dan s c e dernie r ouvrage . 

188 p e u a p r e s l 'absorpt io n de s 60 0 souscripteur s d e c e périodiqu e pa r l e Messager  des 
Dames et  des  Demoiselles,  mensue l fond é pa r Féli x Théodor e Ducessoi s e n octobr e 185 4 
(Arch. Nat . F 1 8 36 8 -  56) , Richomm e publi e quelque s page s su r l 'histoir e d u Journal  des 
Dames d e 175 9 e t su r cell e d u Journal  des  Dames  d e L a Mésangèr e (articl e cit é à  l a p . 
12). 

189 Arch . Nat . F 1 8 36 8 - 54 , 1 2 juillet 1876 . 
190 Le s illustration s d e Modes  et  manières  d'aujourd'hui  furen t dessinée s pa r George s 

Lepape, Charles Martin, Georges Barbier, A . Marty, R. Bonfils e t Siméon, les commentaire s 
écrits pa r G . d'Houville . Tiré s à  30 0 exemplaires , le s cahiers d e chaqu e anné e furen t relié s 
et pourvu s d'un e couvertur e illustrée . O n a  7  albums d e 8 4 planches . 
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Figure 4.27 A u XXe siècle , un autr e Journal  des  Dames  et  des  Modes  évoqu e l'ancien ma -
gazine d e L a Mésangère . D e 191 2 à  1914 , i l calque jusqu'au moindr e détai l l a présentatio n 
de son homonyme d u XIXe siècle . Ses planches sont d e très bonne qualité et s e vendent au -
jourd'hui à  un prix tout auss i élevé que les meilleures gravures de mode du siècle précédent . 
Ici un e planch e exécuté e pa r l'artist e danoi s Gerd a Wegene r (1885-1940) . 



4.6 Le s successeurs du célèbre pionnier d e la presse de mode 29 5 

mais auss i so n peti t format , s a typographie , s a mis e e n pag e e t so n papie r 
vélin.191 Presqu'exempt s d e publicit é e t d e vignettes , se s hui t feuillets , so n 
tirage d e mill e deu x cent s cinquant e exemplaires , so n évocatio n varié e d e l a 
société d e l'époqu e e t se s petite s eaux-forte s précieuse s rappelèren t sciem -
ment l a première phas e d e grandeur d e son modèl e publi é u n siècl e plus tôt . 
On calqua d e la reliure annuell e en maroquin fin , identiqu e à  celui  de l'origi -
nal, jusqu'à l a légende des planches qui portent égalemen t e n haut de s feuille s 
Costumes Parisiens  (Fig . 4.27) . 

Tout comm e au XIXe siècl e on engagea pour c e Journal  des  Dames et  des 
Modes d e grand s artiste s pou r exécute r le s illustrations , comm e Pau l Iribe , 
Georges Barbie r e t Gerd a Wegener . C e fu t e n quelqu e sort e l a réalisatio n 
d'un vieu x rêv e d e L a Mésangère , qu i avai t écri t l e 5  août 181 8 :  "Peut-êtr e 
un jour, dan s de s siècles à  venir , quelqu e grand écrivai n sera-t-i l bie n ais e de 
trouver no s gazettes. " Anatol e Franc e fu t l'un e de s personne s y  engagée . L e 
journal fu t fond é grâc e à  l'initiativ e d e To m Antongini , secrétair e e t am i d e 
Gabriele D'Annunzi o e t écrivai n lui-aussi , qu i réalis a cett e réincarnatio n d e 
l'illustré d e L a Mésangère , aid é pa r u n certai n Jacque s d e Nouvion , journa -
liste et co-directeur de la feuille. Ce dernier écrivi t l a préface de ce trésor pou r 
bibliophiles :  "I l renaî t pou r le s curieu x . . . qu e n e contenten t pa s le s jour -
naux de modes tirés à  plusieurs milliers et illustré s par l a photographie . . . l e 
vieux classique des modes d'autrefois." Le s deux journaux diffèren t toutefoi s 
sur u n point . L a versio n modern e fu t loi n d'atteindr e la  pérennit é d e so n 
illustre prédécesseu r :  elle cessa d e paraîtr e a u débu t d e la  Premièr e Guerr e 
mondiale.192 Trè s recherchée s pa r le s collectionneurs , se s illustration s attei -
gnent aujourd'hu i d e bons prix. Une partie d'entr e elles , au nombre de 186 , a 
été publiée en fac-similé de deux volumes par l'éditeur Ricc i de Milan en 1979, 
avec un e introductio n d e Cristin a Nuzzi , sou s l e titr e Costumes  Parisiens. 
Journal des  Dames  et  des  Modes.  1912-1914-

Plus nombreuses que les tentatives de faire reparaître un homonyme entier 
furent le s contrefaçon s isolée s d e certaine s gravures . E n 1864 , Hippolyt e e t 
Polidor Pauque t on t dessin é e t grav é un e suit e d'estampe s su r le s Modes  et 
costumes historiques,  don t le s numéros 88 à 93 furent inspiré s des illustrations 
de L a Mésangère . Françoi s Courboi n a  fai t d e mêm e e n 1898 , dessinan t 5 0 

191 A  propo s d u u n papie r véli n appel é "papie r d e Hollande" , marqu e d e papie r parti -
culièrement appréciée , fabriqué e à  l'origin e e n Holland e e t imité e e n France , o n appren d 
par Cola s (n ° 1567 ) que la plupart de s exemplaires de ce journal étaien t tiré s sur c e papier . 
Une petit e quantit é d'exemplaires , cin q numéros , étaien t tiré s su r u n papie r appel é "an -
cien Japon" , vingt-cin q exemplaire s su r "Japo n impérial" . I l s e peu t qu e so n homonym e 
du XIXe siècl e ai t égalemen t e u de s tirage s su r ce s papiers . 

192 I I se présente dans les bibliothèques comme reliés en cinq volumes :  1er volume :  1er juin 
au 2 0 décembre 1912 ; 2 e volum e :  1 er janvier a u 2 0 juin 1913 ; 3e volume :  1 er juillet a u 2 0 
déc. 1913 ; 4e volum e :  1er janvier a u 2 0 juin 1914 ; 5 e volume :  1 er juillet a u 1 er aoû t 1914 . 



296 4 L e décli n e t l a successio n d u périodiqu e aprè s 183 1 

Figure 4.2 8 A  l a fin  d u XIXe siècle , certain s dessinateur s s'inspiren t de s gravure s d u 
Journal des  Dames  et  des  Modes  pou r illustre r l'histoir e d u costume . Ic i à  gauch e l a 
gravure 128 6 d u périodiqu e d e L a Mésangère , dessiné e pa r Horac e Verne t e t gravé e pa r 
Baquoy l e 2 5 janvie r 1813 , imité e à  droit e pa r un e aquarell e d e Françoi s Courboi n qu i 
invente u n autr e arrière-pla n e n 1898 . 

aquarelles sur le s modèles de l'ancien périodiqu e (Fig . 4.28).193 Henri Boute t 
s'inspira e n 190 2 des planches d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  dans so n 
ouvrage su r Les  Modes  féminines du  XIXe siècle,  ave c un e préfac e d e Jule s 
Claretie. Se s contrefaçons son t moin s proches d e leur s modèle s qu e celle s d e 
Courboin. C e mêm e Henr i Boute t a  chois i l e pseudonym e d e L a Mésangèr e 
dans u n peti t ouvrag e d e 12 6 page s intitul é Physiologie  des  gens  de  Paris, 
ouvrage qui figure sous le nom de La Mésangère dans le catalogue des auteur s 

193 Se s dernière s aquarelle s son t publiée s dan s u n ouvrag e édit é pa r Octav e Uzanne , 
intitulé Les  Modes  de  Paris  ...  1797  à  1897.  Courboi n a  combin é pou r s a planch e 1  le s 
gravures 5  et 15 5 de l'ancien journa l d e L a Mésangère . Pou r le s illustrations 95 , 96, 382 e t 
1286, i l a  invent é u n autr e arrière-plan . 
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de la BN. En choisissan t c e pseudonyme, i l a profité d e la renommée d'un de s 
plus grands expert s e n la  matière . Mai s son livr e ne rappell e qu e vaguemen t 
les publications d e l'ancien abbé . Son texte es t plutô t proch e des nombreuse s 
chroniques su r le s Parisien s parue s a u XIXe siècle , e t le s dessin s d u livr e 
rappellent plutô t le s illustrations d e Daumier . 

Les multiple s contrefaçons , au x XIXe e t XXe siècles , témoignen t d u fai t 
que l e journal d e L a Mésangèr e es t vraimen t deven u u n «  classiqu e »  parm i 
les journau x d e mode . O n n e cesser a d e l e copier , d e s'inspire r d e se s fi -
gures, de les reproduire pou r illustre r certain s aspect s de la  vie des XVIIIe e t 
XIXe siècles , et d'y recouri r pour découvrir des faits historiques ignorés. Peut -
être fera-t-o n renaîtr e so n souveni r a u XX P siècle , soi t dan s de s ouvrage s 
présentant de s reproduction s d'année s complète s d u journal , soi t dan s u n 
périodique à  l'imag e d e celu i d e L a Mésangèr e qu i retiendr a comm e celui-c i 
ce que l a civilisation français e peu t avoi r d'admirabl e e t d'irremplaçable . 



Les travau x d e L a Mésangèr e "seron t u n jou r plu s apprécié s 
que leur frivolité apparente ne semble le faire présumer.. . (Le ) 
Journal des  Dames  et  des  Modes  ser a consult é comm e le s 
archives les plus intéressantes et le s plus pittoresques , pa r tous 
ceux qu i voudron t connaîtr e le s mœur s françaises" . 
Mongin d e Mon t roi, Mémoires  . . . sur  les  Antiquités,  t . 10 , 
1834, pp . X L I V / X L V . 

Chapitre 5 

Conclusion 
Le Journal  des  Dames  et  des  Modes  es t susceptibl e d'intéresse r aujourd'hu i 
des public s représentan t le s discipline s le s plu s diverse s :  antiquaires , bib -
liothécaires e t archivistes ; bibliophile s e t iconophiles ; historien s d e la  press e 
périodique, de s lettre s e t de s Beaux-Arts ; expert s de s sujet s traité s pa r l'il -
lustré, don t l a mode , le s coutume s anciennes , l e commerce , l a galanteri e e t 
l'émancipation de s femmes; enfin tou t êtr e curieux de la civilisation française . 
Cette étud e es t destiné e à  servi r l'ensembl e d e ce s catégories . 

Les antiquaires , bibliothécaire s e t archiviste s y  trouveron t un e sort e d e 
guide leu r permettan t d e mieu x s e familiarise r ave c le s gravures , numéro s 
et document s d'u n journa l qu i constitu e souven t u n tréso r bie n gardé , en -
foui dan s le s casiers le s plu s reculés . E n ca s d e confrontatio n ave c le s seule s 
gravures, don t l a plupart n e porten t pa s l e titre d e l'illustré , ce t ouvrag e de -
vrait le s aide r à  le s attribue r plu s facilemen t a u magazin e d e L a Mésangèr e 
et à  le s distingue r de s imitation s faite s u n pe u partou t e n Europe . Il s pren -
dront conscienc e d u fai t qu e page s d e text e e t image s formaien t à  l'origin e 
un ensembl e e t que , faut e capitale , il s on t souven t ét é séparé s pou r forme r 
des albums d'ar t o u pour satisfaire l a demande de collectionneurs désireux de 
décorer vestibules , entrées , chambre s d'ami s o u maison s d e campagne . Bref , 
ils seront à  même d e mieu x appréhende r c e périodique dan s s a globalité . 

Les bibliophiles et iconophiles qui n'ont pa s encore eu cette publication d e 
luxe en main , auron t l'occasio n d e faire l a connaissance d'u n produi t deven u 
rare qui contraste avec les journaux publié s plus tard, tiré s à  des centaines de 
milliers d'exemplaires e t envahis par la publicité et la photographie. J'a i voulu 
faire renaîtr e pou r eu x une revue qui procure l e plaisir de s yeux et qu i sédui t 
par so n engouemen t pou r de s forme s d'un e beaut é exceptionnelle . Ceu x qu i 
la voient pou r l a première fois, auront probablemen t tendanc e à  feuilleter soi -
gneusement le s petite s page s d e vieu x papie r verg é o u vélin , souven t reliée s 
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en volume s annuel s o u de six moi s de parution, protégée s pa r une épaiss e 
couverture d e cuir o u de carton. I l y a comme une espèce d'odeur d e lavand e 
qui flotte  autou r d e cett e créatio n dédié e à la mise en scèn e trè s varié e d e la 
vie quotidienne . Le s autre s personnes , amateur s o u spécialistes, qu i collec -
tionnent le s cahier s entier s o u le s gravures y trouveront l a confirmation qu e 
l'objet d e leur admiration a tendance à être prisé de plus en plus par l e public 
qui se l'arrache à  prix d'or . Un e collection complèt e des délicates eaux-forte s 
coloriées à  la main, vendu e cinquante-sep t mill e franc s e n 1980, trouverai t 
aujourd'hui preneu r à  dix foi s c e prix, à  en juge r pa r l'accuei l réserv é au x 
pièces disponibles su r l e marché. Qu e coûterai t don c une collection complèt e 
de tous le s cahiers d u magazine! 1 

Quant au x historien s d e la presse périodique , il s pourront corrige r et 
compléter le s quelques faits établi s à ce jour sur la chronologie du journal, su r 
La Mésangèr e e t sur se s collaborateur s e n lisant cett e étude . Deu x source s 
surtout son t responsables des distorsions et erreurs. La première est un articl e 
publié en 1830 , dans La  Mode,  par u n journaliste (probablemen t Jule s Janin ) 
qui a lancé plusieurs diffamations , notammen t l a thèse selon laquell e l e jour-
nal serai t désue t et sans vie , et son éditeu r u n homm e d u dix-huitièm e siècl e 
qui ne connaîtrait rie n à la mode (voi r pp. 163-164) . La deuxième source d'er-
reur es t l'esquisse historiqu e du journal dans l'ouvrage d'Evelyn e Sullero t su r 
la presse féminine. Sullero t énumèr e non seulement certain s détails inexacts, 2 

1 Le s marchand s e t promoteurs d e l'art on t redécouvert leu r intérê t pou r l a gravure 
de mod e comm e valeu r potentiell e (voi r M . Mewshaw , A R T NOTEBOOK :  FASHIO N IL -
LUSTRATION, A  RISING M A R K E T FO R STYLIS H W O R K S A N PAPER, Architectural  Digest, 
octobre 1994) . Le s gravure s son t précieuse s rie n qu e pa r l e fait qu'elle s on t ornée s un des 
premiers périodique s illustrés . "Bie n de s gen s s'imaginen t qu e le s premières gravure s à 
l'eau-forte . . . son t postérieure s à  1830 ; ce n'est pa s tou t à  fait exact, " rappell e Françoi s 
Courboin. "Le s survivant s d u XVII F siècl e on t fai t d e l'eau-fort e aprè s 180 0 . . . L e Jour-
nal des  dames  d e La Mésangère , fond é e n 1797 , a paru pendan t si x années encor e aprè s la 
fondation d e VArtiste." (Histoire  illustrée  de  la gravure  en  France, Pari s 1926 , 3e partie, 
p. XIII. Voir auss i Jea n Watelet , L A PRESS E ILLUSTRÉE , Histoire  de  l'édition française, 
Paris 1985 , t . 3 , pp. 328-341) . Pa r rapport au x planche s d u premier journa l d e mode, 
publié de 1785 à 1793 , le s illustration s d u Journal des  Dames  son t e n grande parti e plu s 
élégantes et légères. S i quelques illustration s son t jaunies a u cour s des années ou marquée s 
de taches brunes , c'es t l'effe t d u temps . Les taches brunes se trouvent souven t au x endroit s 
coloriés jadis d e couleu r blanche . Délicatemen t traité s à  l'acide, elle s disparaissent . 

2 E . Sullerot écri t pp . 87-11 4 qu e L a Mésangère es t né à Baugé (alor s qu'i l es t né à 
Pontigné), qu'i l a  publi é so n Voyageur  à  Paris e n 1797 (l'ouvrag e fu t publié e n 1790), 
qu'il dessinai t lui-mêm e le s planches d u magazin e (i l ne donnai t qu e des conseil s pour leu r 
exécution et rédigeait le s légendes), qu'i l écrivai t seu l tous le s articles d u journal (i l dispo-
sait d'u n gran d nombr e d e collaborateurs) e t qu'il étai t propriétair e d e so n appartemen t 
boulevard Montmartr e n ° 1  (il y était locatair e seulement) . Ell e n'es t pa s no n plu s tou t à 
fait correct e en disant qu e l'illustr é subi t un e rud e concurrenc e dè s 181 5 (l a concurrenc e 
se créa aprè s 1818) , que Lanté dessinai t pou r l e journal aprè s 182 0 seulement (i l travaillai t 
pour L a Mésangère dès 1814) , que la plupart de s gravures étaien t d u burin d e Baquoy (un e 
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mais so n analys e d e l'ensembl e es t fauss e :  l'illustré n e peu t pa s êtr e tax é a 
priori d e conservatisme , n i L a Mésangèr e d e misogynie . Ayan t appuy é so n 
étude surtou t su r le s année s napoléoniennes , ell e es t responsabl e d e l'imag e 
injuste qu i se perpétue (voi r auss i pp. 214-224). Les historiographes d u fémi -
nisme ont depui s lor s dédaigné l e magazine, l'accusan t d e vide intellectuel e t 
disant qu e l e lectora t es t iss u de s classe s privilégiée s seulement , alor s qu'i l 
développa un programme trè s riche et trè s ambitieux . Il s répètent à  tort qu'i l 
favorisait l'irresponsabilit é d e la lectrice et véhiculai t un e image de la femm e 
soumise, alor s qu'i l a  fai t bie n plu s pou r l a cause d u féminism e qu e mainte s 
autres publication s d e so n époque. 3 

Les addition s e t correction s son t importantes , surtou t pou r l'histoir e 
littéraire. O n dégag e ic i de s fait s nouveau x a u suje t d e Balzac , don t notr e 
thèse d'un e collaboratio n anonym e ave c L a Mésangère , a u débu t d e s a 
carrière, - u n défi pour tout balzacien . La même démarche biographique pour -
rait s'applique r à  grand nombr e d'auteurs plu s ou moins liés à ce journal, no-
tamment pou r connaîtr e l'opinion d e l'époque su r leurs ouvrages. Nous avons 
fait quelque s esquisse s su r Mm e d e Staël , Jule s Jani n e t Stendha l (pp . 104 , 
162 et 257). Il faudrait e n étudier d'autres comm e Chateaubriand, Lamartine , 
Victor Hugo , George Sand, Eugène Sue, ainsi que beaucoup d'écrivains moin s 
appréciés aujourd'hui comm e le vicomte d'Arlincourt, Pau l de Kock, Elisa de 
Mercœur ou Mme Clément-Hémery. A  ne pas oublier le s célébrités étrangère s 

partie seulement) , qu e l e journal consacr a u n lon g articl e à  Sellèqu e e n 181 8 (i l ne l e men -
tionne e n un e lign e e n passant ) e t qu e l'éditoria l étai t souven t écri t sou s form e épistolair e 
(rarement seulement) . C e n'es t pa s e n mar s mai s e n juille t 183 1 qu e Dufougerai s achet a 
le journal . L'illustr é n e publi e pa s deu x mai s troi s planche s supplémentaire s e n 1838 . L e 
changement d e titr e n e dat e pa s d e 183 8 mai s d'octobr e 1837 . Cinquante-quatr e e t no n 
quatre-vingt-dix pou r cen t de s abonnement s provenaien t de s départements . E n plus , l e 
plan de s lieu x d'abonnemen t trac é pa r Sullero t p . 10 0 ne perme t pa s d e vérifie r certaine s 
indications, don t celle s des abonnement s provenan t d e Tonneins , Bour g e t Alençon . Enfin , 
il faut s e méfier d e son affirmatio n (pp . 76 , 77 et 94 ) que parmi le s femmes engagée s pa r L a 
Mésangère figurait  Carolin e Wuïe t (17667-1834) . Ell e cit e comm e sourc e Emil e Souvestr e 
(un feuilleton dan s le Siècle  de s 9 au 1 5 avril 184 1 et so n étude intitulé e Drames  parisiens). 
En vérité , aucune mention n'es t faite , dan s ces publications, d'une collaboratio n a u Journal 
des Dames.  Souvestr e mentionn e seulemen t so n "travai l dan s le s journaux . . . à  diverse s 
reprises". Le s dictionnaire s (F . Briquet , p . 346 , Quérard , t . X, pp. 538/539 , l a Biographie 
universelle, t . 45 , p. 110 , le Dictionnaire  du  XIXe siècle,  t . XV, p. 138 2 et Tourneux , t . 3 , 
p. 931 ) n e tiennen t pa s no n plu s compt e d e ce t engagemen t (su r Mm e Wuïet , voi r auss i J . 
Pouget-Brunereau, pp . 91-102) . 

3 Parm i le s publications qu i s'appuien t su r Sullero t compt e cell e de R . Chollet . Cholle t 
prétend pp . 223-23 1 qu e l e journa l avai t peu r d u présent , gommai t l a vi e politiqu e d e 
ses pages e t reléguai t le s femmes dan s u n univer s clo s e t restreint , alor s qu e l e périodiqu e 
parlait souven t de s événement s d e l a haut e politiqu e e t qu'i l contribuai t autan t qu'i l l e 
pouvait à  libére r l a femm e d u foye r domestique . Pou r u n compt e rend u d e l'ouvrag e d e 
Chollet, voi r Annemari e Kleinert , dan s Germanisch-Romanische  Monatszeitschrift,  1986 , 
II, pp. 244-247 . 
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comme Goethe , Schiller , Walte r Scot t e t lor d Byron , don t le s ouvrages son t 
commentés o u cité s e t de s détail s biographique s présenté s à  diverse s occa -
sions. O n devr a égalemen t fair e un e étud e plu s détaillé e s e rapportan t au x 
femmes collaboratrices et leur part exacte des apports à l'illustré, par exemple 
en précisant le s dates de s comptes rendus e t extrait s de s œuvres d e Madam e 
de Genli s o u d e Mm e Desbordes-Valmor e dan s l e périodique , pui s d e leur s 
articles journalistiques inédites . Puisqu e l e magazin e es t rich e e n texte s su r 
les mouvements littéraire s du classicisme et du romantisme, i l faurait précise r 
aussi leurs manifestations dan s l'illustré, très marginalement traitée s dans cet 
ouvrage. Rien qu'en analysan t l e vocabulaire de quelques essais littéraires o n 
pourrait devine r quell e es t l a contributio n d u journa l à  la  promotio n d e la 
nouvelle écol e littéraire d u romantisme. 4 

Il e n es t d e mêm e pou r l'histoir e d e l a musique , d e l a dans e o u d e l'art . 
Nous espérons qu e de s chercheurs s e trouveront prêt s à  disséquer le s article s 
sur le s musiciens , compositeurs , danseurs , chorégraphe s e t artiste s e t leur s 
œuvres. L e domain e néglig é de s planche s d e mod e surtou t devr a recueilli r 
plus d'attentio n pou r recherche r de s détail s inconnu s su r certain s dessina -
teurs ou graveurs, comme nous l'avons fai t pou r Gavarni . Les grands maître s 
dessinateurs e t graveur s d u périodiqu e son t insuffisammen t connu s e t le s ar -
tistes d e second e lign e à  pe u prè s ignorés . D e nombreuses gravure s d u jour -
nal n'étan t pa s signées , un e analys e d e styl e ser a nécessair e pou r attribue r 
quelques noms aux planches anonymes. 5 Pa r exemple , on pourrait s e deman-
der s i Dominiqu e Ingre s (1780-1867 ) n' a pa s dessin é quelque s planche s d u 
journal lorsqu'i l passai t se s année s d'apprentissag e à  l'écol e d e Davi d avan t 
de parti r e n 180 6 pour Rome. 6 I l serai t auss i intéressan t d e savoi r commen t 
les talent s le s plus affirmé s on t réuss i à  combine r l e besoin d e décrir e o u d e 
peindre l e costume modern e rée l e t celu i d e crée r un e œuvr e d'ar t idéalisée , 
car o n a  longtemps ét é persuad é qu e c'étai t impossible. 7 

Les experts d'u n suje t particulie r trait é pa r l e journal, pa r exempl e l'his -
toire de s femme s o u l'histoir e d u folklore , peuven t tire r d e cett e étud e de s 
indications qu'i l conviendr a d'approfondi r pa r un e analys e quantitativ e d e 
tous les articles du magazine . On pourrai t envisage r un e recherche de ce type 
menée e n équip e e t pa r de s moyen s informatiques . Ell e permettr a d'évite r 
des jugements sommaires , c e qu'a déj à soulign é l e sociologue Ren é Kôni g en 

4 L'u n de s article s d u journa l su r l e romantisme es t reprodui t p . 407 . 
5 Le s six cents aquarelles classées par ordre de dessinateur pa r L a Mésangère, qui a omis 

de mentionne r le s noms , pourron t êtr e utile s pou r cett e analys e (Bibliothèqu e Municipal e 
de Rouen , Fond s Lebe r 6149) . 

6 Su r c e peintre , voi r Ailee n Ribeiro , Ingres  in  Fashion.  Représentations  of  Dress  and 
Appearance in  Ingres's  Images  of  Women,  Ne w Haven , Londre s 1999 . 

7 Su r l a proscription d u costume modern e dans une œuvre d'ar t d'u n bea u style , voir F . 
Benoit, L'Art  français  sous  la  Révolution et  l'Empire,  Genèv e :  Slatkine 1975 , pp. 41-43 . 
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1985.8 I I serai t raisonnabl e d e commence r pa r l a publicatio n d'u n inde x de s 
sujets abordé s pa r l e journal pou r abouti r à  de s évaluation s statistiques. 9 

Il serai t égalemen t util e d e publie r e n fac-similé , comm e o n l' a fai t pou r 
la parti e illustré e d e 1835 , u n o u plusieur s volume s présentan t u n choi x d e 
textes e t d e gravure s d u journal . Pou r l'instant , l e périodiqu e n e peu t êtr e 
consulté qu'auprè s d'un e soixantain e d e bibliothèque s dan s l e monde entier , 
et le s collections y  son t raremen t complètes . Cett e entrepris e ser a nécessair e 
à tou s ceu x qu i envisagen t d e puise r dan s l a min e d e renseignement s qu e 
représente l e Journal  des  Dames  et  des  Modes. 10 

Une foi s ce s travau x accomplis , o n pourr a répondr e à  quantit é d e ques -
tions plu s approfondies . Dan s l e context e d e l'histoir e d e l'habillement , pa r 
exemple, il serait alor s possible de publier plusieurs ouvrages :  un dictionnair e 
du langag e vestimentair e utilis é pa r l e journal; u n répertoir e de s maison s d e 
mode mentionnées; une évaluation des différences d e mode chez La Mésangère 
et le s feuille s concurrentes ; un e étud e su r le s transformation s d u vêtemen t 
dans le s contrefaçons d u magazin e e n Franc e e t à  l'étranger ; l a suit e d e l'in -
ventaire d e Vicaire su r le s planches e t modèles ; enfin un e analys e su r l e por t 
véritable de s costumes présenté s e t de s consigne s d e l'ancie n abbé. 11 

Ce dernie r problème , à  savoi r s i ou i o u no n le s modèle s présenté s cor -
respondaient à  l a réalit é quotidienne , devr a teni r compt e d'autre s source s 
iconographiques e t littéraire s d e l'époque . I l es t révélateu r d e rapproche r le s 
tableaux peints , pa r exemple , de s planches de l'illustré présentan t le s mêmes 
modèles. Sans doute, l a valeur d u journal e n tant qu'artefac t d e l'histoire de s 
mœurs résult e d u souc i de La Mésangèr e d'êtr e u n fidèle  témoin d e l a vie de 
tous les endroits qui perpétuaient l e goût du jour. I l n'inventait qu e rarement , 
ses dessinateur s copiaien t surtou t c e qu i existai t déjà. 12 A  preuv e le s décla -

8 Kôni g a  alor s jugé comme trè s util e u n dépouillemen t quantitati f d e tous le s journaux 
de mode ancien s ( M O D E UN D MANIEREN , Kôlner  Zeitschrift  fur  Soziologie  und  Sozialpsy-
chologie, cahie r 2 , 1985 , p. 357) . 

9 Pou r u n autr e périodiqu e féminin , l e Journal  des  Luxus  und  der  Moden  (1786-1827 ) 
de Weimar , u n inde x a  ét é établ i sou s l a directio n d e Dori s Kuhles . 

10 D'autre s journau x d e mod e on t déj à par u e n fac-similé . Pou r un e analys e d e ce s ou -
vrages publié s avan t 1983 , voi r Annemari e Kleinert , ALT E MODEJOURNAL E -  NE U ENT -
DECKT. FAKSIMILE-AUSGABE N ERSCHLIESSE N MATERIA L ZU R GESCHICHT E DE R ALL -
TAGSÂSTHETIK, Publizistik,  c . 3 , 1983 , pp. 472-478 . 

11 Jule s Jani n a  demand é e n 185 3 :  "qu i pourrai t compter , énumérer , auner , suppu -
ter, calcule r le s lambeaux , le s lez , le s recherches , le s étoffes , le s révolutions , le s contre -
révolutions, le s émeutes , le s crimes , le s parricides , le s excès , le s indécences , le s chasteté s 
contenus dan s l e journal d e M . d e L a Mésangère! " (Histoire  de  la  littérature  dramatique, 
p. 56) . 

12 J . Clareti e a  raiso n d e présente r L a Mésangèr e no n comm e un e têt e qu i invent e 
mais comm e l'u n de s meilleur s historien s d e so n époque , qu i ren d compt e d e toute s le s 
nouveautés parisienne s (préfac e d e l'ouvrag e d'Henr i Boutet , Les  modes  féminines  du 
XIXe siècle,  Pari s 1902 , p . 13) . 
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Figure 5. 1 Le s mode s présentée s pa r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes  on t raremen t 
été inventées . O n copiai t surtou t c e qu i existai t déjà . A  preuv e l a rob e e t l e mantea u d e 
Pauline Borghèse , sœu r d e Napoléon , dan s u n portrai t exécut é pa r Mm e Benois t (1768 -
1826) e n 1808 . L e mêm e modèl e figure  l e 2 8 févrie r 180 9 à  l a gravur e 95 8 d u journal , 
dessinée pa r Cari e Vernet . I l es t reprodui t encor e dan s un e autr e rob e trè s similaire , pa r 
la gravur e 105 5 du 2 5 avri l 1810 . 

rations de s 3  et 1 3 février 179 9 ains i qu e d u 4  avril 1799 , où i l répon d à  de s 
reproches qu'o n lu i avai t fait s d'exagére r se s modèle s a u poin t d e présente r 
des caricatures. I l proteste vivemen t disan t qu e ses illustrations son t "de s co-
pies très fidèles " de s vêtements porté s à  Pari s e t qu e ses dessinateurs s e sont 
inspirés d e l a bonn e société . Quelque s portrait s d e personne s comm e Mm e 
Tallien (1773-1835) , dessinée par Davi d e n juillet 1797 , ou Pauline Borghès e 
(1780-1825), la  sœu r d e Napoléon , dessiné e pa r Marie-Guilhemin e Benoist , 
élève d e David , témoignen t e n effe t d e l'authenticit é de s costume s d e L a 
Mésangère (Fig . 5.1). 13 

13 Pou r ce s ressemblances , voi r F . Tétart-Vitt u d u Musé e d e l a Mod e e t d u Costum e 
dans l e catalogue Le  Dessin  sous  toutes  les  coutures,  1995 , p. 105 . 
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Le 3  octobr e 1797 , l'éditeu r avai t mêm e sacrifié , selo n se s propre s dire s 
du 1 4 janvier 1799 , le s considération s esthétique s pou r mieu x fair e ressorti r 
les ornements d'u n mantele t d e gaze . Pou r attire r l'attentio n su r l e souci d e 
véracité, le s légendes des illustrations porten t souven t de s précisions topony -
miques telle s qu e Tuilerie s o u Frascat i o u Tivol i (voi r 7 5 e t pp . 77-79) . E n 
août 1803 , l'éditeur déclar e :  "comme historien de la mode, nous nous empres-
sons de faire connaître à  nos abonnés les lois les plus essentielles qui caractéri-
sent l'époqu e d e so n règn e actuel" . D e l à l e pédantisme dan s l a descriptio n 
vestimentaire. Un journaliste du Mercure  de  France atteste le 30 juin 1810 que 
les dessin s d'Horac e Verne t pou r l e Journal  des  Dames  "son t remarquable s 
par l'extrêm e fidélit é d u costume, pa r l a grâce et l a variété des détails." Nou s 
avons v u qu e le s lecteur s lointain s de s département s o u d e l'étranger , san s 
accès immédia t au x création s parisiennes , avaien t un e confianc e aveugl e e n 
La Mésangèr e e t qu'il s confirmaien t dan s leu r courrie r avoi r suiv i a u pie d d e 
la lettre se s consignes. Balzac observe le même phénomène dans un articl e de 
La Mode  en 183 0 :  que le s dandys d e provinc e e n 183 0 étaient de s réplique s 
exactes de s figurines publiée s pa r L a Mésangère . 

L'équipe prenant l a relève après la mort d e l'éditeur a  poursuivi consciem-
ment s a mission d e documentaliste . Ell e déclare l e 1 er novembre 183 4 que s a 
publication sera "un e encyclopédie de la mode qui décrit le s modes véritables, 
les mode s qu e l'o n peu t exécuter , e t no n j e n e sai s quelle s mode s idéales , 
fantastiques qu i n'existen t qu e sou s l e crayo n d e l'artist e e t s e refusen t au x 
ciseaux d e l'ouvrier. " Œuvran t ains i pou r la  postérité , l a rédactio n affirm e 
encore l e 2 0 janvier 183 5 qu e l e journa l doi t servi r "d e mémoir e d u temp s 
à no s arrière s petits-enfants" . L e 1 0 juille t 1838 , ell e justifi e un e dernièr e 
fois s a démarch e minutieus e pa r l e dési r d'évite r au x future s génération s 
beaucoup "d e peine" à  retrouver de s renseignements su r l e passé. L e journal 
est e n effe t d e 179 7 à 183 9 la  seule chronique d e mod e qu i paraiss e d e faço n 
ininterrompue e t qu i rend e compt e a u jour l e jour de s création s parisiennes . 
Comme null e par t ailleurs , le s futilités d u mond e y  on t ét é immortalisées . 

Cependant, n'oublion s pa s qu e tou t journa l d e mod e n'es t jamai s exclu-
sivement u n documen t su r de s fait s historiques . I l révèl e en mêm e temp s le s 
illusions jamai s réalisée s e t le s rêve s caché s dan s l'intimit é d e l a vi e privé e 
d'un nombr e considérabl e d e lecteurs . C'es t ains i qu'i l agi t comm e un miroi r 
grossissant d e l'esthétique d'un e époque , créé pour ouvri r un e fenêtr e su r u n 
monde sain , positif , serei n o u mêm e extravagan t d e l'existence . Mieu x qu e 
tout autr e périodique , celui  d e L a Mésangèr e a  s u accompli r cett e fonctio n 
en composan t de s recette s d e bonheu r e t d e perfectio n e t e n expriman t le s 
vœux secret s d e se s lecteurs . Ce s vœu x seraien t révolu s pou r toujour s s i c e 
classique parm i le s journaux d e mod e n e le s avai t éternisés . 



Chapitre 6 

Quelques gravure s d u journa l 
reproduites e n couleu r 
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Figure 6. 1 Pou r nombr e d e lecteur s vivan t loi n d e Paris , l e Journal  des  Dames  et  des 
Modes enseignai t l a faço n d e vivr e à  l a manièr e parisienne , «  e n vogu e »  dan s le s cercle s 
élégants partou t e n Europe . E n général , le s illustrations présenten t de s situations d e loisir . 
Le modèle d e l a planche d u 1 4 juillet 180 3 n'étant pa s oisif , l'éditeu r tien t à  expliquer qu e 
"la quenouill e es t un e licenc e d u dessinateur " (voi r auss i pp . 120-121) . 



306 6  Quelque s gravure s d u journa l reproduite s e n couleu r 

. « • • " - . . ' • • 

Figure 6. 2 Tou t comm e l a Révolutio n d e 1789 , cell e d e 183 0 a  laiss é se s trace s dan s l a 
mode. L a planch e 286 0 d u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  publié e l e 1 0 février 1831 , en 
est u n exemple . Le s fleurs  bleue s e t rouge s su r u n fon d d e blan c rappellen t l e drapeau tri -
colore, signe de libert é pou r le s esprits progressistes . Le s fleurs  d e l a coiffure e t l e mantea u 
complètent l'ensembl e (voi r auss i p . 17 7 et Fig . 6.4) . 
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Figure 6. 3 Selo n les années, entre 2  et 5  pour cen t de s 3 624 gravures d u journal présenten t 
des mode s pou r enfants . Ic i l a pi . 332 2 d u 2 5 novembre 183 5 exécutée pa r Lanté/Nargeot . 

Figure 6. 4 Enviro n 1 0 pou r cen t de s gravure s d u journa l présenten t de s chapeaux . A 
gauche un e planch e d e févrie r 1807 , tiré e d e l'éditio n d e Francfor t d u périodiqu e qui , a u 
contraire d e l'éditio n parisienne , chiffrai t se s illustration s chaqu e anné e d e 1  à 52 , e t qu i 
ne mettai t souven t pa s d e légende s pou r décrir e le s modes . L a planch e imit e l a gravur e 
parisienne n ° 77 7 du 5  janvier 1807 . A droite u n autr e exempl e pou r l a mode au x couleur s 
nationales, e n vogu e aprè s l a Révolutio n d e 1830 . Ic i l a gravur e 281 9 d u 3 1 aoû t 1830 . 
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Figure 6. 5 A u débu t d e s a carrière , Honor é d e Balza c a  trè s probablemen t écri t de s 
articles pou r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes.  C e fu t e n plein e époqu e d u régim e d e 
Louis XVIII, de 181 9 à  1822 , marqué e pa r de s manière s à  l'ancienn e e t un e mod e rigide . 
La mère , le s deu x sœur s e t l a grand-mèr e d e Balzac , qu i s'inspiraien t d u journa l d e L a 
Mésangère, pourraient avoi r porté le s toilettes que voici , présentées pa r l'éditio n parisienn e 
du magazin e entr e le s 5 et 31 août 181 9 comme numéro s 1834 , 1836 et 1840 , et pa r l'éditio n 
de Francfor t e n septembr e 181 9 comm e numér o 3 5 e t 38 . L a mèr e surtout , né e dan s un e 
famille don t le s racine s étaien t dan s l e commerc e d e l a mode , avai t un e prédilectio n pou r 
les vêtement s élégants . Ell e accordai t d e l'importanc e à  c e qu e s a famill e s'habill e e t s e 
comporte selo n l e goû t d u jour , c e don t l e futu r auteu r d e l a Comédie  humaine  souffrai t 
souvent. Pa r ailleurs , le s Œuvres  complètes  d e Balza c son t illustrée s d e plusieur s gravure s 
du périodiqu e don t cell e montran t l a jeune femm e tenan t e n mai n un e couronn e d e fleur s 
(voir auss i Fig . 4.12) . 
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Figure 6. 6 Publicit é paru e comm e supplément dan s l e Journal  des Dames et  des  Modes 
du 5  septembre 1838 . Il s'agit d'un e de s premières réclame s en couleur (voi r auss i p . 278 
et Fig . 4.23). 
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Figure 6. 7 A  l'époque , l'éducatio n de s jeunes fille s comprenait , entr e autres , l'apprentis -
sage d e l a peinture . U n gran d nombr e d e planche s d u Journal  des  Dames  et  des  Modes 
présente de s modèle s exécutan t ce t art . L'artist e d e cett e gravur e d u 1 5 brumair e a n 1 1 
(= 6  novembr e 1802 ) es t debout , devan t u n tablea u d e gran d format . D'autre s gravure s 
montrent de s femme s assise s e n trai n d e trace r de s esquisse s dan s u n blo c à  dessi n (voi r 
Fig. 3.1 7 e t 4.9) . 
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Figure 6. 8 A  par t so n journal , L a Mésangèr e a  publié plu s d e 1  600 gravure s e n série s a u 
bureau d u magazine . Parm i d'autre s i l créa e n 180 2 la série Meubles  et  Objets  de  Goût  (ic i 
la planch e 11 4 d u 2 0 décembr e 1803) . Dè s lors , le s gravure s d u magazin e n e présenten t 
plus qu e raremen t le s objet s d e décoratio n e n arrièr e plan . Voi r auss i le s Fig . 2.1 2 e t C.2 . 
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Figure 6. 9 Le s planche s d e l a séri e extrêmemen t rar e ayan t pou r titr e Travestissemens 
(sic), exécutée s pou r L a Mésangèr e pa r Gavarn i e n 1827 , compten t parm i le s premier s 
dessins à  succès de l'artist e (voi r auss i Fig . 3.23) . I l devin t l'u n de s grands illustrateur s d u 
XIXe siècle . Gavarn i a  auss i dessin é un e planch e d u 2 5 septembr e 183 2 (Fig . 3.25) . Pou r 
d'autres costume s pou r l e carnaval , présenté s e n 183 3 et 1835 , voir Fig . 3.2 4 e t 4.1. 
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Figure 6.1 0 Selo n le s années , entr e 9  et 1 0 pour cen t de s gravure s d u Journal  des  Dames 
et des  Modes  présenten t de s mode s pou r hommes . Ic i l a planch e numér o 334 9 exécuté e 
par Lant é e t Nargeo t l e 5  mars 1836 , montran t u n costum e militair e e t un e livrée . Sou s l a 
monarchie constitutionnell e d e Louis-Philippe , deu x autre s uniforme s s e trouven t dan s l e 
cahier d u 1 5 octobre 183 6 (Officie r d'Eta t Majo r :  le chiffr e 3408 ) e t dan s celu i d u 5  avri l 
1838 (Costum e d'u n "Chasseur " :  le chiffr e 3549 ; voi r Fig . E.2) . 



Annexe A 

Répertoire de s transformation s 
subies par le journal 

A.l Titre s et sous-titres 
- JOURNA L DE S DAMES (du 23 juin au 18 août 1797 

le Journal  des  Modes et  Nouveautés  y  est joint 
en supplémen t tou s le s quinze jours ) 

- JOURNA L DE S DAMES E T DES MODES 

- JOURNA L DE S DAMES E T DES MODES, 
G A Z E T T E DE S SALONS, Fond é pa r M . L a Mésangèr e 

- G A Z E T T E DE S SALONS . 
JOURNAL DE S DAMES E T DES MODES. 
Fondé pa r M. de La Mésangèr e 

- GAZETT E DE S SALONS. 
JOURNAL DE S DAMES E T DES MODES. 
Fondé en 179 7 par M. de La Mésangèr e 

Voir auss i p . 270 et Fig. 4.21 . 

20 mars 1797 

20 aoû t 1797 

15 oct. 1837 

18 août 1797 

10 oct. 1837 

31 déc. 1837 

5 jan. 1838 -  3 0 juin 1838 

5 juil. 183 8 -  1 9 jan. 1839 

A.2 Périodicit é 
- L e 1er cahier prome t :  deux foi s pa r semain e 

- A  partir d u 2e cahier, l'en-têt e 
promet :  tous le s huit jour s 

- O n promet :  trois foi s pa r semain e 

- O n promet :  deux foi s pa r semaine 

- O n promet :  une fois pa r semain e 

- O n promet :  tous le s six jours 

- O n indique :  tous le s cinq jour s 

- O n indique :  tous le s samedis 

20 mars 1797 

1er avri l 179 7 -  7  juillet 1797 

9 juillet 179 7 -  8  oct. 179 7 

13 oct. 179 7 -  1 6 oct. 1797 

27 oct. 1797 -  1 8 mars 1798 

25 mars 179 8 -  2 3 juin 1798 

28 juin 179 8 -  3 1 oct. 183 8 

10 nov. 183 8 -  1 9 jan. 1839 

Pour le s dates réelle s dan s le s premières année s de parution, voi r pp . 319 à 321. 
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A.3 Forma t de s page s et , entr e parenthèses , d u text e 
imprimé 

- 113 à 125 mm x 190 à 210 mm (78 à 95 mm x 2 0 mars 1797 - 3 1 déc. 1829 
149 à 180 mm) 

- 140 mm x 205 mm (95 mm x 169 mm) 5  jan. 1830 - 3 0 juin 1832 

- 140 mm x 215 mm (90 à 95 mm x 160 à 170 mm) 5  juil. 1832 - 3 1 déc. 1834 

- 150 mm x 235 mm (105 mm x 180 à 195 mm) 5  jan. 1835 - 3 0 juin 1837 

- 150 mm x 240 mm (121 mm x 201 mm) 5  juil. 1837 - 3 1 déc. 1837 

- 160 mm x 245 mm (107 à 110 mm x 195 à 197) 1 2 jan. 1838 - 1 9 jan. 1839 

A.4 Pri x de l'abonnement e n France 
- L e premie r cahie r indiqu e : 

4 livre s 1 0 sous pou r troi s mois , y  compri s 
une gravur e pa r quinzaine . 

- 1 0 livres pa r a n 
ou 3  livres pou r troi s mois . 

- 4  livre s 1 0 sou s 
pour troi s mois . 

- 2 4 livre s pa r an . 
- 2 8 livre s 4 0 sou s pa r an . 
- 3 6 francs pa r an . 
Pour l'étrange r :  50 centimes pa r trimestr e e n plus . 

20 mar s 179 7 

1er avri l 179 7 

3 juin 179 7 
12 sep. 179 7 
4 nov . 179 7 

18 mars 179 8 

26 mai 179 7 

3 sep . 179 7 
27 oct. 179 7 

11 mars 179 8 
19 jan. 183 9 

A.5 Adresse s d u sièg e d u journa l comm e indiquée s e n 
fin des cahiers 

rue de s Francs-Bourgeois , plac e Saint-Miche l n° . 
128 2 0 mar s 179 7 -  1 8 août 179 7 
rue Hyacinth e n ° 675 , place Saint-Miche l 2 0 aoû t 179 7 -  1 6 oct. 179 7 
rue de s Franc s Bourgeoi s n ° 12 8 2 7 oct . 179 7 -  2 9 jan. 179 9 
rue d e Louvois , a u coi n d e l a ru e Helvétiu s n ° 5 , 
près d e l'Opér a 3  fév . 179 9 -  8  juil.1799 
rue Montmartr e n ° 132 , près cell e du Mail , vis-à -
vis l e caf é d e l a Victoir e 1 3 juil.1799 -  3 0 avr . 180 5 
rue Montmartr e n ° 141 , près l e boulevard , à  côt é 
du caf é (chiffr é n ° 18 3 en aoû t 1805 ) 5  mai 180 5 -  2 5 sep. 181 8 
boulevard Montmartr e n ° 1 , a u coi n d e l a ru e 
Montmartre 3 0 sep . 181 8 -  3 1 déc. 183 1 
place d e l a Bours e n ° 9 , prè s l a ru e Feydea u 5  jan. 183 2 -  3 0 avr . 183 3 
rue d u Helde r n ° 25 , Chaussée d'Anti n 5  mai 183 3 -  2 0 oct. 183 6 
rue d u Helde r n ° 1 4 2 5 oct . 183 6 -  1 9 jan. 183 9 



A.6 Nombr e d e page s de s cahier s d u journa l 315 

A.6 Nombr e de pages des cahiers du journal 
- 8  p . de text e pa r cahier , plu s 4  gravures pou r 

l'ensemble de s troi s premier s mois . 
- 8  p . d e texte , plu s tou s le s quinz e jours , d u 

Journal des  Modes  et  Nouveautés,  le s 
8 page s d e text e e t l a gravure . 

- 8  p . d e text e pa r cahier , 
plus 3  gravures e n tou t pou r cett e période . 

- 1 6 p. d e texte , plu s 1  gravure a u moin s 
tous le s quinze jours . 

- 1 6 p. d e text e pa r cahie r (illustrée s parfoi s d e 
notes d e musique) , plu s 1  gravure pa r cahier , 
plus u n nombr e considérabl e d e gravure s 
supplémentaires. 

- 8  p . d e texte , plu s 1  gravure pa r cahier ; 
le 1 5 de chaqu e moi s :  2 gravures . 

- 8  p . d e texte , plu s 1  gravure pa r cahier ; 
le 1 5 et l e 3 0 d e chaqu e moi s :  2 gravures . 

- 1 6 p. d e texte , plu s 1  gravure pa r cahier ; 
le 1 5 et l e 3 0 de chaqu e moi s :  2 gravures ; 
le 3 0 de chaqu e moi s :  un patro n d e couture . 

- 1 6 p. d e texte , plu s 2  gravures pa r cahier . 

20 mar s 179 7 -  1 7 juin 179 7 

23 juin 179 7 

20 aoû t 179 7 

27 oct . 179 7 

25 mars 179 8 

27 aoû t 179 9 

5 avr . 182 6 

5 jan. 183 8 
10 nov. 183 8 

18 août 179 7 

16 oct. 179 7 

18 mars 179 8 

22 aoû t 179 9 

31 mars 182 6 

31 déc . 183 7 

31 oct . 183 8 
19 jan. 183 9 

A.7 Présentatio n de s gravures 

De 179 7 à  mar s 1832 , le s gravure s son t encadrée s d'u n trai t doubl e d'enviro n 1 0 c m x 
16 cm . Le s planche s indiquen t e n hau t d e l a marg e supérieur e à  gauch e l'année , généra -
lement marqué e d'u n poin t e t a u milie u Costume  Parisien,  o u Costumes  Parisiens,  (e n 
cas d e plusieur s modèles) . E n hau t à  droite , d'abor d au-dessous , pui s au-dessu s d e l a 
marge supérieure , s e trouve , jusqu'e n 183 1 entr e parenthèses , l e numér o d u dessin , sou -
vent marqu é d'u n poin t (le s premières planche s sont un e exception ca r l à l'année es t placé e 
à droit e e n hau t d u trai t supérieu r e t l e chiffr e à  gauch e e n ba s d e c e trait) . A  l'intérieu r 
de l a marg e e n ba s à  gauche es t fréquemmen t not é l e nom d u dessinateur , e n ba s à  droite , 
le no m d u graveur . E n ba s d e l a marg e inférieure , l a descriptio n de s détail s d e l a mod e 
présentée compren d un e à  quatr e lignes . A  parti r d e 1825 , on commenc e à  y  mentionne r 
le no m de s inventeur s d u modèle . A  parti r d e 1832 , l e titr e d u journa l e t l'adress e d e so n 
siège son t indiqué s au-dessou s d e l'image , qu i n'es t plu s encadré e à  parti r d'avri l 1832 . 
A parti r d e juille t 1836 , l'indicatio n Costumes  Parisiens  es t mentionné e e n ba s d e l'illus -
tration, avan t l e titr e d u journal . L'anné e d e parutio n e t l e numér o d e l a gravur e son t 
alors transféré s e n ba s d u dessin . D u 5  févrie r 183 2 a u 3 1 décembre 1836 , pui s encor e d u 
5 novembr e 183 8 au 1 9 janvier 183 9 les gravures présenten t no n seulemen t l'anné e mai s l e 
jour e t l e moi s d e parution . Entr e l e 5  juillet e t l e 3 1 décembr e 1837 , le s page s d e texte , 
ainsi qu e le s gravure s son t bordée s d e deu x léger s trait s noir s (le s gravure s l'étaien t auss i 
jusqu'en 1832) . Avan t e t après , n i le s gravures n i le s pages d e text e n e son t encadrées . 
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A.8 Tablea u d e production annuell e de s cahiers parus , 
des page s d e texte , d u nombr e de s planches , d u 
numérotage des gravures et des illustrations signées 

Explication de s astérisque s : 
* Les gravures supplémentaires (marquée s d'un s. ) son t parfoi s chiffrées e t se rangent don c dans la numéro-
tation consécutiv e de s gravure s :  mais plu s souven t elle s n e son t pa s chiffrée s e t non-incluse s dan s cett e 
numérotation. 
** Les vignettes d e frontispice s (marquée s v. ) n e sont pa s incluse s dans l e nombre tota l de s illustrations . 

Abréviations pou r le s nom s de s dessinateur s e t graveur s : 
B^ o u Baq . o u B  =  Baquoy ; V* ou C V =  Cari e Vernet ; D* > ou D i o u D  =  Deny ; G  =  Gâtine ; H V = 
Horace Vernet ; AD . ou A.D . o u A.Dx . o u Aug.Delvau x =  Delvaux ; A . =  Allais ; L.P . =  inconnu . 

Explication d e quelque s chiffre s : 
Les chiffres d e la  rubrique PLANCHE S SIGNÉE S sont approximatif s parc e qu e quelque s illustration s porten t 
des signatures pe u lisible s et parc e qu'aucune bibliothèqu e n e conserve l'ensemble de s gravures du journal . 
La numérotatio n de s première s planche s es t confuse . A  l'origine , o n numérot a le s planche s de s année s 
1797 et 179 8 en commençan t chaqu e anné e pa r l e chiffre 1  et o n ne  donnai t pa s de  chiffre s au x planche s 
supplémentaires. Aprè s avoi r fai t retirer , e n juin 1798 , les 44 premières planches qu'o n avai t renumérotée s 
de façon continue , on donna aux planches de toutes les années qui suivaient ( y compris à  quelques planches 
supplémentaires de s première s années ) un e numérotatio n continue . Le s autre s retirage s respectaien t ce s 
nouveaux chiffres . L a plupar t de s planche s supplémentaire s de s dernière s année s n'on t pa s d e numéro . 

A N N E E CAHIERS PAGES 
DE 
T E X T E 

PLAN-
CHES 

N° DE S 
PLANCHES 
* 

PLANCHES 
SIGNEES 
** 

SIGNATURE 
A 
GAUCHE 

SIGNATURE 
A 
D R O I T E 

1797 65 616 16 1 à  1 6 

1798 
(ans 
6 e t 7 ) 

64 1024 66 17 à  8 2 
(plus 
4 s. ) 

1799 
(ans 
7 e t 8 ) 

68 880 81 83 à  18 3 
(plus 
20 s. ) 

5 (n ° 86 , 
91 ,106 6 i s , 
1 1 0 6 i s , 
182) 

B^ o u Baq . 

1800 
(ans 
8 e t 9 ) 

73 584 91 184 à  27 4 l ( n ° 184 ) BV 

1801 
(ans 
9 e t 10 ) 

72 576 79 275 à  35 3 

1802 
(ans 
10 e t 11 ) 

72 576 85 354 à  43 8 l ( n ° 4 2 9 ) 
l ( n ° 430 ) 

Bv 
BV 

1803 
(ans 
11 e t 12 ) 

71 568 83 439 à  52 1 20 
5 
4 

BV 
BV 

BV 
1804 
(ans 
12 e t 13 ) 

73 584 86 522 à  60 7 7 
1 
2 
2 

V* 
V* 
Bv 

BV 

BV 

1805 
(ans 
13 e t 14 ) 

72 576 85 608 à  69 1 8 
1 v* Bv 
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ANNEE CAHIERS PAGES 
DE 
T E X T E 

PLAN-
CHES 

N° DE S 
PLANCHES 
* 

PLANCHES 
SIGNEES 
** 

SIGNATURE 
A 
GAUCHE 

SIGNATURE 
A 
D R O I T E 

1806 72 576 85 692 à  77 6 6 
1 
1 

V* 
Y)y 

BV 

BV 
1807 72 576 84 777 à  86 0 8 

5 
V* 
Dy 

B*> 
B ^ 

1808 72 576 84 861 à  94 4 8 
4 
1 
1 

V* 
Dy 

D 
D* 

B ^ 
B 
B ^ 

1809 72 576 84 945 à  102 8 9 
5 
1 
1 

V* 
D 

B ^ 
B ^ 
BV 
G 

1810 72 576 84 1029 à  111 2 8 
6 
4 
1 

V* 
D 
Palet te 

Bv 
B o u B ^ 
B o u B ^ 

1811 72 576 84 1113 à  119 6 4 
1 
1 
2 
3 

V* 
CV 
D 
D y 
Palet te 

hv 
B» 
B 
Bv 

1812 72 576 84 1197 à  128 0 5 Dy By 

1813 72 576 84 1281 à  136 4 43 HV B 

1814 72 576 84 1365 à  144 8 63 HV B 

1815 72 576 84 1449 à  153 2 66 HV B 

1816 72 576 84 1533 à  161 6 65 HV B 

1817 72 576 84 1617 à  170 0 34 HV B 

1818 72 576 84 1701 à  178 4 3 B 

1819 72 576 84 1785 à  186 8 

1820 72 576 84 1869 à  195 2 

1821 72 576 84 1953 à  203 6 

1822 72 576 84 2037 à  212 0 

1823 72 576 84 2121 à  220 4 

1824 72 576 84 2205 à  228 8 7 AD. 

1825 72 576 85 2289 à  237 3 

1826 72 576 94 2374 à  246 7 

1827 72 576 96 2468 à  256 3 1 B^(n° 2480 ) 

1828 72 576 96 2564 à  265 9 

1829 72 576 96 2660 à  275 5 

1830 72 576 96 2756 à  285 1 

1831 72 576 97 2852 à  294 8 22 
15 
3 

Lanté 
Lanté 
Gât ine 

A. Delvaux 
Gâtine 

1832 72 576 96 2949 à  304 4 
(plus 
l s . ) 

28 
22 
7 
5 
2 
1 s . 

Lanté 
Lanté 
Lanté 
Nargeot 

Gavarni 

Gâtine 
Delvaux 
Nargeot 
Lanté 
A. Del vaux 
Nargeot 
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A N N E E CAHIERS PAGES 
DE 
T E X T E 

PLAN-
CHES 

N° DE S 
PLANCHES 
* 

PLANCHES 
SIGNEES 
** 

SIGNATURE 
A 
GAUCHE 

SIGNATUREI 
A 
D R O I T E 

1833 72 576 96 3045 à  314 0 31 
21 
15 

Lanté 
Lanté 
Lanté 

Gât ine 1 
Nargeot 
Delvaux 

1834 72 576 96 3141 à  323 6 33 
31 
6 
5 
5 
3 
2 
2 

Lanté 
Lanté 
Lanté 
Lanté 
Nargeot 
Lanté 
Lanté 
Lanté 

Gât ine 1 
Nargeot 
Aug. Delvaux 
Willaeys 
Lanté 
A. 
Allais 
Lallemand 

1835 72 576 96 3237 à 333 2 
(plus 
3 s. ) 

41 
28 ( 1 s. ) 
9 
5 
1 
1 
1 
1 s . 
1 s . 
1 V. 

1 V. 

Lanté 
Lanté 
Lanté 
Nargeot 
Lanté 
Willaeys 
Lanté 
Delaunois 
Desportes 
Lanté 
Hancké 

Gâtine 1 
Nargeot 
Willaeys 
Lanté 
Houiste 
Lanté 
A. 

1836 72 576 96 3333 à 342 8 
(plus 
3 s. ) 

26 
26 
9 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 V. 

Lanté 
Lanté 
Numa 

Numa 
Nargeot 

Lanté 

Hancké 

Gâtine 
Nargeot 
Nargeot 
A. Delvaux 
Nargeot 
A. Delvaux 
Lanté 
A. Delvaux 
Pro t 
Porret 

1837 72 576 96 3429 à 352 4 
(plus 
3 s. ) 

11 
6 
5 
1 
2 
3 
1 V. 

Lanté 
Numa 
Numa 
Numa 
Lanté 

Hancké 

Nargeot 
Nargeot 
Prot 
Delvaux 
Prot 
Pro t 
Formantin 

1838 68 1088 94 3525 à 361 8 
(plus 
3 s. ) 

3 
1 
3 
1 

A. Delvaux 
A.D. 
Pro t 
L.P. 

1839 3 48 6 3619 à  362 4 1 
2 
1 

A. Delvaux 
A.D. 
A.Dx 

Il y  a  a u tota l 282 5 cahier s d e 2 5 856 page s d e texte , plu s 362 4 gravure s d e mod e e n 
couleur. Le s illustration s porten t u n numér o e t son t ajoutée s hor s text e su r de s pages no n 
chiffrées. Le s planches supplémentaire s qu i son t raremen t chiffrée s exposen t de s chapeaux , 
des bijoux , de s meubles , de s acteurs , de s caractère s d e ballet s o u d e certaine s pièce s dra -
matiques, un e port e d e vill e restaurée, de s costumes d e déguisement e t de s annonces . Trè s 
exceptionnellement le s pages de texte son t illustrée s en noi r e t blan c de notes de musiques , 
de plan s d e centre s d'amusemen t dan s le s parc s parisien s e t d e dessin s d'objet s utile s 
(encriers, <  promeneuse s d'enfant s >  . . . ) . 



A.9 Data t io n selo n l e calendrie r républicai n 319 

A.9 Datatio n selo n le calendrier républicai n 

La Convention révolutionnair e ayan t institu é le calendrier républicain , plaçan t l e début 
de l'a n 1  (1 ervendémiaire) a u 2 2 septembr e 1792 , le s date s d e parutio n d u journa l son t 
indiquées selo n le s dénomination s d e c e calendrier , jusqu'a u 3 1 décembre 180 5 (1 0 nivôs e 
an 14) . Pou r facilite r l'identificatio n de s cahiers , voic i l a retranscriptio n de s date s de s 
premières années . 

Les pages d e titr e commencen t à  porte r l a date à  parti r d u 1 er juillet 179 7 seulement , 
donc aprè s le s quatorze premier s numéro s parus . Elle s sont alor s datées auss i bie n selo n l e 
calendrier républicai n qu e selon l e calendrier grégorie n (ains i e n est-i l d u 1 3 messidor a n 5 
au 1 1 nivôse an 6) . A partir d u 7  janvier 179 8 (18 nivôse an 6) , elles respectent uniquemen t 
les date s d u nouvea u calendrier . 

Le calendrier républicai n figure  su r le s gravures à  partir d u 1 0 avril 179 8 (gravure 30 de 
l'an 6 ) jusqu'au 3 1 décembre 180 5 (gravur e 69 1 de l'a n 14) . Sur le s difficultés de s contem -
porains à  comprendr e c e calendrier , voi r p . 439 . Pou r plu s d e détail s concernan t dates , 
numéros e t légendes , de s première s planche s notamment , voi r G . Vicaire , Manuel ..., Pa -
ris, t . IV, 1900, pp . 1106-1359 , e t R . Gaudriault , Répertoire. .., Pari s 1988 , pp. 235-253 . 

an mois d u calendrie r républicai n mois d u calendrie r grégorie n planche 
V Les quatorze premier s cahier s 1er cahie r :  20 mar s 179 7 aucune 

sont san s date . Cependant , Vers le s 1 e r , 7 , 14 , 21 , 28 avr . 179 7 n° 1- 2 
on peu t estime r l a dat e d e Vers le s 5 , 12 , 1 9 et 2 6 ma i 179 7 n° 3- 4 
chaque livraison . Vers le s 3 , 10 , 1 7 et 2 3 juin 179 7 aucune 
13, 19 , 21 , 24, 26 , 28 , 30 messido r 1, 7 , 9 , 12 , 14 , 16 , 1 8 juillet 179 7 n° 5 
3, 5 , 8 , 10 , 1 2 thermido r 21, 24 , 26 , 28 , 30 juillet 179 7 aucune 
14, 17 , 19 , 22 , 24 , 26 , 29 thermido r 2, 4 , 6 , 9 , 11 , 13, 1 6 août 179 7 aucune 
1e r , 3 , 5 , 8 , 10 , 1 3 fructido r 18, 20 , 22 , 25 , 27, 30 aoû t 179 7 aucune 
15, 17 , 26, 28 , 30 fructido r 1e r , 3 , 12 , 14 , 1 6 septembre 179 7 n° 6 
3 e jou r compl. ; 5 e jour compl . 19 et 2 1 septembre 179 7 aucune 

VI 2, 5 , 7  et 9  vendémiair e 23, 26 , 28 e t 3 0 septembre 179 7 aucune 
12, 14 , 17 , 22 e t 2 5 vend. ; 6  brum . 3, 5 , 8 , 13 , 1 6 et 2 7 octobre 179 7 7-8 
14, 2 0 e t 2 8 brumaire ; 5  frimair e 4, 10 , 1 7 et 2 5 novembre 179 7 9-12 
13, 2 0 e t 2 7 frim. ; 4  et 1 1 nivôs e 3, 10 , 17 , 24 e t 3 1 décembre 179 7 13-16 
18 et 2 5 nivôse ; 2  et 9  pluviôs e 7, 14 , 21 et 2 8 janvier 179 8 17-20 
16, 2 3 et 3 0 pluviôse ; 7  ventôs e 4, 11 , 18 et 2 5 févrie r 179 8 21-24 
14, 2 1 et 2 8 ventôse; 5  germina l 4, 11 , 18 et 2 5 mars 179 8 25-28 
12, 2 1 e t 2 7 germinal; 4  floréal 1e r , 10 , 1 6 et 2 3 avri l 179 8 29-32 
14, 2 2 e t 3 0 floréal; 6  prairia l 3, 11 , 19 et 2 5 mai 179 8 33-39 
14, 20 , 26 , 3 0 prair. ; 5  et 1 0 mess . 2, 8 , 14 , 18 , 23 et 2 8 juin 179 8 40-46 
15, 23 , 25, 30 mess. ; 5  et 1 0 therm . 3, 11 , 13, 18 , 23 , 28 juillet 179 8 47-52 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5  et 1 0 fruct . 2, 7 , 12 , 17 , 22 et 2 7 aoû t 179 8 53-58 
15, 20 , 25 , 30 fruct. ; 5 e jour compl . 1e r , 6 , 11 , 16 et 2 1 sept . 179 8 59-63 

VII 5 vendémiair e 26 septembre 179 8 64 
10, 15 , 20, 2 5 vend. ; 1 er e t 6  brum . 1e r , 6 , 11 , 16, 22, 27 octobre 179 8 65-70 
11, 17 , 22, 2 8 brum. ; 2  et 7  frim . 1e r , 7 , 12 , 18 , 22, 2 7 nov. 179 8 71-76 
12, 17 , 22 , 2 7 frim.; 5  et 1 0 nivôs e 2, 7 , 12 , 17 , 25 et 3 0 déc . 179 8 77-82 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 niv. ; 5  et 1 0 pluv . 4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 janvier 179 9 83-87 
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an mois d u calendrie r républicai n mois d u calendrie r grégorie n 
15, 20 , 25 , 30 pluv. ; 5  e t 1 0 vent . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 germ. ; 5 , 1 0 floréal 
15, 20 , 30 flor.; 5  et 1 0 prairia l 
15, 20 , 3 0 prair. ; (? ) messido r 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5 , 1 0 thermido r 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5 , 1 0 fructido r 
15, 20 , 25 , 30 fruct. ; 6 e jou r compl . 

VIII 5 vendémiair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vend. ; 5  brumair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 brum. ; 5  frimair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5  et 1 0 niv . 
15, 20 , 25 , 30 niv. ; 5  et 1 0 pluviôs e 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 pluv. ; 5  ventôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 25 , 30 germ. ; 5  et 1 0 floréal 
15, 20 , 25 , 30 flor.; 5  et 1 0 prairia l 
15, 20 , 25 , 30 prair. ; 5  et 1 0 mess . 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5  e t 1 0 therm . 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5  et 1 0 fruct . 
15, 20 , 25 , 30 fruct. ; 5 e jour compl . 

IX 5 vendémiair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vend. ; 5  brumair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 brum. ; 5  frimair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5  et 1 0 niv . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 niv. ; 5  et 1 0 pluv . 
15, 20 , 2 5 et 3 0 pluv. ; 5  ventôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 25 , 30 germ. ; 5  et 1 0 floréal 
15, 20 , 25 , 30 flor.; 5  et 1 0 prairia l 
15, 20 , 25 , 30 prair. ; 5  et 1 0 mess . 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5  e t 1 0 therm . 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5  et 1 0 fruct . 
15, 20 , 25 e t 3 0 fructido r 

X 5 vendémiair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vend. ; 5  brumair e 
10, 15 , 20, 2 5 e t 3 0 brum. ; 5  frim . 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5  et 1 0 niv . 
15, 20 , 2 5 et 3 0 niv. ; 5  et 1 0 pluv . 
15, 20 , 2 5 et 3 0 pluv. ; 5  ventôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 25 , 30 germ. ; 5  et 1 0 floréal 
15, 20 , 25 , 30 flor.; 5  e t 1 0 prairia l 
15, 20 , 25 , 30 prair. ; 5  et 1 0 mess . 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5  e t 1 0 therm . 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5  et 1 0 fruct . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 fructido r 

3, 8 , 13 , 18 , 23 et 2 8 févrie r 179 9 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 et 3 0 mar s 179 9 
7, 9 , 14 , 19 , 2 4 e t 2 9 avri l 179 9 
4, 9 , 19 , 24 e t 2 9 ma i 179 9 
3, 8 , 1 8 et (? ) juin 179 9 
3, 8 , 13 , 18 , 23 , 28 juillet 179 9 
2, 7 , 12 , 17 , 22 , 2 7 août 179 9 
1e r , 6 , 11 , 16 et 2 2 septembre 179 9 
27 septembre 179 9 
2, 7 , 12 , 17 , 22 e t 2 7 octobre 179 9 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26 nov . 179 9 
1er, 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 déc. 179 9 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 jan. 180 0 
4, 9 , 14 , 1 9 et 2 4 févrie r 180 0 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 mars 180 0 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 avri l 180 0 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 ma i 180 0 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juin 180 0 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juillet 180 0 
3, 8 , 13 , 18 , 23 e t 2 8 aoû t 180 0 
2, 7 , 12 , 1 7 et 2 2 septembr e 180 0 
27 septembre 180 0 
2, 7,  12 , 17 , 22 e t 2 7 octobre 180 0 
1er, 6 , 11 , 16, 21 e t 2 6 nov . 180 0 
1er, 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 déc . 180 0 
5, 10 , 15 , 20 , 2 5 e t 3 0 janvier 180 1 
4, 9 , 14 , 1 9 et 2 4 févrie r 180 1 
1er, 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 mar s 180 1 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 avri l 180 1 
5, 10 , 15 , 20 , 2 5 e t 3 0 ma i 180 1 
4, 9 , 14 , 19 , 2 4 e t 2 9 juin 180 1 
4, 9 , 14 , 19 , 2 4 e t 2 9 juillet 180 1 
3, 8 , 13 , 18 , 23 et 2 8 aoû t 180 1 
2, 7 , 1 2 e t 1 7 septembre 180 1 
27 septembre 180 1 
2, 7 , 12 , 17 , 22 e t 2 7 octobre 180 1 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26 nov . 180 1 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 déc . 180 1 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 janvier 180 2 
4, 9 , 14 , 1 9 et 2 4 févrie r 180 2 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 mar s 180 2 
5, 10 , 15 , 20, 25 e t 3 0 avri l 180 2 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 ma i 180 2 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juin 180 2 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juillet 180 2 
3, 8 , 12 , 17 , 23 et 2 8 aoû t 180 2 
2, 7 , 1 2 e t 1 7 septembre 180 2 
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mois d u calendrie r républicai n mois d u calendrie r grégorie n 
XI 

XII 

XIII 

XIV 

1806 

5 vendémiair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vend, ; 5  brumair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 brum. ; 5  frimair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5 , 1 0 nivôs e 
15, 20 , 25 , 30 niv. ; 5  et 1 0 pluviôs e 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 pluviôse ; 5  ventôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 25 , 30 germ. ; 5  et 1 0 floréal 
15, 20 , 25 , 30 flor.; 5  et 1 0 prairia l 
15, 20 , 25 , 30 prair. ; 5  et 1 0 mess . 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5  et 1 0 therm . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 therm. ; 5 , 1 0 fruct . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 fructido r 
5 vendémiair e 
10, 15 , 20 , 25 , 30 vend. ; 5  brum . 
10, 15 , 20 , 25 , 30 brum. ; 5  frimair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5  nivôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 niv. ; 5 , 1 0 pluv . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 pluv. ; 5  ventôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 25 , 30 germ. ; 5  et 1 0 flor. 
15, 20 , 25 , 30 flor.; 5  et 1 0 prairia l 
15, 20 , 25 , 30 prair. ; 5  et 1 0 mess . 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5  et 1 0 therm . 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5  et 1 0 fruct . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 fructido r 
5 vendémiair e 
10, 15 , 20 , 25 , 30 vend. ; 5  brum . 
10, 15 , 20, 25 , 3 0 brum. ; 5  frimair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5  et 1 0 niv . 
15, 20 , 25 , 30 niv. ; 5  et 1 0 pluviôs e 
15, 20 , 25 , 30 pluv. ; 5  ventôs e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vent. ; 5 , 1 0 germ . 
15, 20 , 25 , 30 germ. ; 5  et 1 0 floréal 
15, 20 , 25 , 30 flor.; 5  et 1 0 prairia l 
15, 20 , 25 , 30 prair. ; 5  et 1 0 mess . 
15, 20 , 25 , 30 mess. ; 5  et 1 0 therm . 
15, 20 , 25 , 30 therm. ; 5  et 1 0 fruct . 
15, 20 , 2 5 e t 3 0 fructido r 
5 vendémiair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 vend. ; 5  brum . 
10, 15 , 20, 25 , 30 brum. ; 5  frimair e 
10, 15 , 20, 25 , 30 frim. ; 5  et 1 0 niv . 
A parti r d e cett e année , datatio n 
selon l e calendrie r grégorie n  

27 septembre 180 2 
2, 7 , 12 , 17 , 22 e t 2 7 octobre 180 2 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 et 2 6 nov . 180 2 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 27, 31 déc . 180 2 
5, 10 , 15 , 20 , 2 5 et 3 0 janvier 180 3 
4, 9 , 14 , 1 9 et 2 4 févrie r 180 3 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 31 mar s 180 3 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 avri l 180 3 
4, 9 , 14 , 19 , 25 et 3 0 mai 180 3 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juin 180 3 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juillet 180 3 
3, 8 , 13 , 18 , 23 et 2 8 août 180 3 
2, 7 , 1 2 et 1 7 septembre 180 3 
27 septembre 180 3 
3, 8 , 13 , 18 , 23 et 2 5 octobre 180 3 
2, 7 , 12 , 17 , 22 e t 2 7 nov. 180 3 
2, 7 , 12 , 17 , 22 , 2 7 décembre 180 3 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 3 1 jan. 180 4 
5, 10 , 15 , 20 e t 2 5 févrie r 180 4 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 31 mar s 180 4 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 avri l 180 4 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 ma i 180 4 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juin 180 4 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juillet 180 4 
3, 8 , 13 , 18 , 23 et 2 8 août 180 4 
2, 7 , 1 2 et 1 7 septembre 180 4 
27 septembre 180 4 
2, 7 , 12 , 17 , 22 e t 2 7 octobre 180 4 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 et 2 6 nov . 180 4 
1e r , 6 , 11 , 16 , 21 , 26, 3 1 déc . 180 4 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 janvier 180 5 
4, 9 , 14 , 1 9 et 2 4 févrie r 180 5 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 31 mar s 180 5 
5, 10 , 15 , 20, 2 5 e t 3 0 avri l 180 5 
5, 10 , 15 , 20 , 2 5 e t 3 0 ma i 180 5 
4, 9 , 14 , 19 , 24 e t 2 9 juin 180 5 
4, 9 , 14 , 19 , 24 et 2 9 juillet 180 5 
3, 8 , 13 , 18 , 23 et 2 8 aoû t 180 5 
2, 7 , 1 2 e t 1 7 septembre 180 5 
27 septembre 180 5 
2, 7 , 12 , 17 , 22 et 2 7 octobre 180 5 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 et 2 6 nov . 180 5 
1e r , 6 , 11 , 16, 21 , 26, 31 déc . 180 5 
5, 10 , 15 , 20 , 25 e t 3 1 janvier 1806 , 
ainsi d e suit e tou s le s cin q jour s 

A partir d e 180 6 jusqu'au 3 1 octobre 1838 , les cahiers paraissent le s 5, 10, 15, 20, 25 et 3 0 (respectivemen t 

31) du moi s (e n févrie r l e 28 ou 29) , ensuite l e samedi. Fin 1838 , l'éditeur publi e l e journal le s samedis 10 , 

17, e t 2 4 novembre e t le s 1 e r , 8 , 15 , 22 e t 2 9 décembre (le s deux dernier s cahier s son t présenté s dan s u n 

numéro doubl e l e 2 9 décembre 1838) . E n janvie r 1839 , i l y  a  le s deu x dernière s livraison s :  le 1 2 janvier 

une comprenant le s cahiers de s 5  et 1 2 janvier, e t un e dernièr e l e 1 9 janvier 1839 . 



Annexe B 

Les collaborateur s d u magazin e 
Dans un e premièr e sectio n d e cett e parti e B  de l'annex e son t énuméré s enviro n deu x cent s 
personnes, avec les dates de leur collaboration . Un e bonne vingtaine de s noms es t marqué e 
d'astérisques pou r fair e référenc e à  un e deuxièm e sectio n présentan t le s portrait s d e ce s 
collaborateurs. Le s mot s portan t l'indicatio n "chap. " son t suje t d e remarque s dan s u n o u 
plusieurs chapitre s d e l'ouvrage , tou t comm e le s nom s muni s d'astérisques . Beaucou p d e 
collaborateurs n e son t pa s mentionné s soi t parc e qu'il s on t pe u contribu é a u périodiqu e 
soit parc e qu'il s on t gard é l'anonyma t e n n e pa s signan t o u e n utilisan t de s pseudonymes . 

B.l Nom s et dates de collaboration 
B.l . l Le s propriétaire s e t éditeur s 

Jean-Baptiste Sellèqu e * , 
et anonym e :  La Mésangèr e * 

Sellèque *, La Mésangère (anony. ) * , 
Moller e t Dent u (chap. ) 
Sellèque * , La Mésangèr e (anony. ) * 
Jean-Baptiste Sellèqu e * , 
Mme Clément-Hémer y * , 
Pierre d e L a Mésangèr e * 

Pierre d e L a Mésangèr e * 
Herbinot d e Mauchamp s * , Lanté * , 
Gâtine * , Guillo n (chap. ) 
Xavier Alfre d Dufougerai s * 
une sociét é pa r action s (chap. ) 

Marie d e l'Epinay , né e d e Brad i * 
une sociét é d e journau x d e mode s 
et d e littératur e sou s l a directio n d e 
Marie d e l'Epinay , Didie r Goisier , 
Etienne Champeau x (chap. ) 
une sociét é pa r action s ayan t pou r 
titre <  Associatio n universell e de s 
journaux d e modes , littérature , 
beaux-arts, théâtres , etc . »  (chap. ) 5  juillet 183 8 

20 mar s 179 7 

20 aoû t 179 7 
27 octobre 179 7 

13 juillet 179 9 
5 janvier 180 1 

25 févrie r 183 1 
5 juille t 183 1 
30 septem . 183 4 
5 juille t 183 6 

15 octobre 183 7 

18 août 179 7 

16 octobre 179 7 
8 juille t 179 9 

31 décem. 180 0 
22 févrie r 183 1 

30 juin 183 1 
25 septem. 183 4 
30 juin 183 6 
10 octobre 183 7 

30 juin 183 8 

19 janvier 183 9 



B.l Nom s e t date s d e collaboratio n 323 

1797 1800 

1797 1831 

1797 1830(? 

B.1.2 Le s principau x rédacteur s e t auteur s don t l a collabo -
ration dépass e l a périod e d'u n a n o u don t le s ouvrage s 
sont amplemen t cité s 

On n' a connaissanc e qu e d'un e parti e de s journalistes , ca r beaucou p d'article s n'étaien t 
pas signé s o u signé s d'initiales , d'astérisque s o u d e pseudonymes . Le s pseudonymes qu i s e 
répètent son t L'Incroyable,  Le  Promeneur,  Le  Rêveur,  Le  Centyeux,  Le  Lovelace  de  la  rue 
Mouffetard, L'Observateur  o u Le  Rôdeur.  C e dernie r pseudonym e désign e comm e auteu r 
M. d e Rougemon t qui , dan s l a Quotidienne  d e 1815 , se ser t d u mêm e pseudonyme . 

Jean-Baptiste Sellèqu e * 
Pierre d e L a Mésangèr e * 
Mme Clément , né e Hémer y * 
Constance Pipelet , princess e d e 
Salm-Dyck* 179 7 -  1808(?)/3 7 
L.A.C. L e Roux ; C E . Horeau ; 
Dusausoir; D e Cailly ; Briand ; 
Phiolleau fils ; Donnemayolle ; 
Mérard Saint-Just e 
Boislaurent 
Finot (d e Dijon ) (chap. ) 
Sewrin 
Prévost d'Ira y 
C.J.B. Luca s d e Rochemon t (chap. ) 
Guichard 
Fayolle (chap. ) 
J.M. Deschamps ; Labié e 
Bourgueil 
Millevoye 
Caroline Wuïe t (chap. ) 
J.-J. Luce t * 
Armand Gouffé ; Ségu r aîné ; Em -
manuel Dupaty ; Etienn e Lalle -
mand; Lebouvie r Desmortière ; 
Martin Crécy ; Henrion ; RM . Noël ; 
François-Aimé Mellinet ; Jacque s 
Delille 
Banset 
Masson; Despreau x 
J.B. Rade t 
Pajot-Laforêt 
Colin d'Harleville ; 
Mme Dufresnoy-Bille t (chap. ) 180 2 -  181 0 

1798 1799 

1798 1801(?) 

1798 1810(?) 

1798 1812(?) 

1798 1818 

1799 1802 

1799 1810 

1799 1817 

1800 1801 

1800 1802 

1800 1806 

1800(?) - 1807(?) 

1800 1814 

1801 1802 

1801 1803 

1801 1805 

1801 1806 

1802 1803 
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Louis F . Duboi s * 1802 1817 
J.P. Chevalie r d e Saint-Aman d 1803 1813 
Joseph Pain ; Frescour t 1804 1805 
A. Blanchet ; Cerrut i 1804 1806 
Coupé; L e Bru n 1805 1807 
V. de Jou y 1805 1810 
Pons d e Verdu n 1805 1814 
Auguste d e Labouiss e 1805 1817 
Veldeli; Duroncera y 1805 1821 
F. Mayeu r 1806 1807 
F.A. L e Baill y 1807 1813 
Mme d e Staë l (chap. ) 1807 1830 
la comtess e d e Genli s (chap. ) 1810 1823 
Louis-Philipon d e l a Madelain e 
(chap.) 1810 1818 
Eloi Johannea u * 1810 1819 
Honoré Charle s 1812 1813 
Albert (o u Albéric ) Devill e (chap. ) 1812 1827 
Charles Mal o 1813 1814 
Hector Gabrie l Guillo n (chap. ) 1813 1831 
Emile Deschamp s (chap. ) 1813 1837 
Auguste Moufl e 1815 1822 
J.P. Brè s 1816 1827 
P. Sylvai n Blo t 1817 1818 
Albert Montémon t 1817 1822 
Charles Loui s Mollevau t * 1817 1835 
Talairat (o u Talayrat ) 1818 1820 
Agathe-Pauline d e Brad i * 1818 1838 
Honoré d e Balza c (chap. ) 1819 1822 
Emile Marc o d e Saint-Hilair e * 1819(?) - 1837 
Marceline Desbordes -
Valmore (chap. ) 1819 1838 
Frédéric Herbino t d e Mauchamp s * 1820(?) - 1831 
Hugier d e Saint-Aman d (chap. ) 1820(?) - 1836 
Rose Célest e Vie n (chap. ) 1822 1835 
Elisa Mercœu r (chap. ) 1828 1829(?) 
Mme d e Saint-Suri n (chap. ) 1832 1833 
Adolphe Bossang e (chap. ) 1832 1836 
Jules d e Rességuie r (chap. ) 1834 1836 
Joséphine Lebass u d'Hel f (chap. ) 1834 1838 
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1835 1838 

1836 1837 

1836 1838 

1837 1838 

1838 1839 

Marie d e l'Epina y *  183 4 -  183 8 
Sarah Dalton ; Cécil e d e Nelgis ; 
Edward Derve s (chap. ) 183 5 -  183 6 
Louise Cole t (chap. ) 183 5 

Louise Hut z (chap. ) 183 5 -  183 7 
Bénédict Gallet ; Edouar d Colin ; 
Tanneguy Goullet ; Evarist e 
Boulay-Paty; Goisie r (chap. ) 
Achille Jubinal ; Clémenc e Rober t 
Constance D u Plessi s (chap. ) 
A. d e Bornstedt ; Sophi e Conrad ; 
Léon Gozla n (chap. ) 
Achille Gallet ; Etienn e Champeau x 

Puisque beaucou p d'article s son t repri s pa r l'éditio n d e Francfort d u Journal  des  Dames  et 
des Modes  (1798-1848) , i l faut mentionne r ic i l'ouvrage d'Alfre d Estermann , Die  deutschen 
Literaturzeitschriften 1815-1850,  Nendel n 1978 , pp. 85-92 , qu i a  établ i u n inde x mention -
nant le s signature s diverse s apposée s e n ba s de s article s d e c e magazine . N e distinguan t 
pas entr e signature s contemporaine s e t signature s d'auteur s décédé s avan t l a parutio n d u 
journal, Esterman n cit e plu s d e mill e nom s dan s le s volume s antérieur s à  1839 , c e qu i 
serait l'époqu e d e parutio n d e l'éditio n parisienne . 

B.1.3 Le s dessinateur s 
Bien qu e le s dessinateur s (e t auss i le s graveurs ) eussen t beaucou p contribu é à  l a fortun e 
du journal , leur s signature s n'apparaissen t pa s toujour s e n ba s de s planches , notammen t 
avant 180 2 e t d e 181 9 à  1830 . Enviro n deu x douzaine s d e dessinateur s e t graveur s on t 
signé le s illustrations . Pou r le s planche s anonymes , le s nom s de s dessinateur s e t graveur s 
sont parfoi s révélé s pa r leur s biographes . 

Claude Loui s Desrai s 
(144 dessins ) (chap. ) 179 7 -  179 9 
Philibert Loui s Debucour t *  1797(? ) -  1808(? ) 
Carie Verne t *  (11 5 dessins ; i l sign e 
les gravure s d'u n Vt  o u d'u n CV) 
Bouchardy (chap. ) 
Dominique Bosi o * 
(238 dessins ) 
J.F. Bosi o * 
Dutailly 
Jean-Baptiste Isabe y (chap. ) 
Benoît Pécheux ; Garbizza ; 
Harriet; Babin ; Mysis ; Pasquier ; 
Toul (o n a  d'eu x 17 0 dessins ) 180 5 -  180 7 

1797(?) - 1811 

1797(?) - 1830/31 

1798 1810(?) 

1798 1799 

1800 1817(?) 

1800 1831(?) 
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Mme Auzo u *  (30 0 dessins ) 180 7 -  180 9 
Deny (4 1 dessins ; i l sign e d'u n D, 
d'un Dy  o u d'u n Di)  (chap. ) 180 7 -  181 2 
Palette (ancie n éditeu r d e 
L'Art du  Coiffeur)  (chap. ) 181 0 -  181 1 
Horace Verne t *  (i l sign e d e se s ini -
tiales HV.)  181 3 -  181 8 
Victor Ada m (chap. ) 181 4 -  182 9 
Louis Mari e Lant é *  (i l sign e d e so n 
nom). O n a  d e lui , pou r diverse s 
années : 
- 146 6 dessin s 181 4 -  182 8 
- u n nombr e inconn u d e dessin s 182 9 -  183 0 
- 40 8 dessin s 183 1 -  183 7 
Hippolyte Guillaum e Sulpic e 
Chevalier (i l sign e un e planch e d e 
son pseudonym e Gavarni)  (chap. ) 183 2 

Lallemand (i l sign e d e so n nom ) 183 4 
Delaunois e t Jule s Desporte s (il s 
signent deu x lithographie s supplé -
mentaires d e leur s noms ) (chap. ) 183 5 
Pierre Num a Bassage t (a u moin s 1 9 
dessins; i l signe d e Numa)  (chap. ) 183 6 -  183 7 
Hancké (chap. ) 183 7 

Voir auss i pp . 316-318 . 

B.l.4 Le s graveurs 

Labrousse (chap. ) 
Etienne Claud e Voysar d (chap. ) 
Pierre Charle s Baquo y *  (o u 
Bacquoy) (i l signe d'u n B  o u d'u n 
By o u d e Baq.) 
Georges-Jacques Gâtin e * 
Delvaux (i l -  o u ell e -  sign e 
d'un AD  o u d'u n A.Dx  o u d e 
Delvaux o u d'Aug.  Delv.  o u d'A . 
Delvaux o u d'Aug.  Delvaux)  (chap. ) 182 4 -  183 9 
Jean-Denis Nargeo t *  (i l sign e d e 
son nom ) 183 2 -  183 7 

1797/99 1805/07(?) 

1797(?) 1798(?) 

1797(?) 1827 

1813 1836(?) 
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Allais (i l sign e d e so n no m o u d'u n 
A.) 
Willaeys (i l sign e d e so n nom ) 
Houiste (i l sign e d e so n nom ) 
Porret (i l signe d e so n nom ) 
Prot (i l signe d e so n nom ) 
Formentin (i l sign e d e so n nom ) 

Voir auss i pp . 316-318 . 

1834 1835 

1834 1835 

1835 

1835 1836 

1837 1838 

1837 

B.1.5 Le s imprimeurs e t leur s adresses comm e indiqué s en fi n 
des cahier s 

Moller, ru e Hyacinth e n ° 675 , pui s 
rue de s Poste s n ° 17 , puis ru e de s 
Francs-Bourgeois-Michel n ° 12 9 
N. Gigue t e t Cie , maison de s Petits -
pères, à  côt é d e l a Bours e 
Moller, a u ci-devan t couven t de s 
Filles-Thomas, vis-à-vi s l a ru e 
Vi vienne, à  côté du passage Feydea u 
François Nicolas-Vaucluse , ru e 
Helvétius, prè s l a ru e de s Ortie s 
n° 605 , puis rue Neuve-St.-Augusti n 
n° 5 , pui s ru e d e Grenell e Saint -
Honoré n ° 5 9 * 
Carpentier-Méricourt, successeu r d e 
Nicolas-Vaucluse, ru e d e Grenell e 
Saint-Honoré n ° 5 9 * 
Carpentier-Méricourt, ru e Traînée -
Saint-Eustache n ° 1 5 
Auguste Auffray , passag e d u Cair e 
n° 5 4 (chap. ) 
Adolphe Everat , ru e d u Cadra n 
n° 16 * 
Panser on-Pinard, imp . d'Herhan , 
rue St.-Deni s n ° 380 , passag e 
Lemoine 
Gondelier, passag e d u Cair e n ° 11 0 
P. Baudouin , ru e Migno n n ° 2 
Edouard Proux , ru e Neuve-des -
Bons-Enfans n ° 3  (chap. ) 

20 mar s 179 7 -  juille t 179 9 

août 179 9 -  2 7 oct . 179 9 

1e r nov . 179 9 -  3 1 déc . 179 9 

5 jan. 180 0 

25 mai 1823 

5 jan. 1826 

5 oct. 1832 

15 mars 1833 

5 fév. 1835 

5 sept. 1835 

25 sept. 1835 

5 nov. 1835 

20 mai 1823 

31 déc. 1825 

30 sept. 1832 

10 mars 1833 

31 jan. 1835 

31 août 1835 

20 sept. 1835 

31 oct. 1835 

30 juin 1838 
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Amédée Gratio t e t Cie , ru e d e l a 
Monnaie n ° 1 1 
J.-R. Mevrel , passage du Caire n° 5 4 
A. Appert , passag e d u Cair e n ° 5 4 
Edouard Proux , ru e Neuve-des -
Bons-Enfans n ° 3 
Mme d e Lacombe , ru e Enghie n 
n° 1 2 

5 juillet 183 8 
10 sept . 183 8 
17 nov. 183 8 

8 déc . 183 8 

5 jan. 183 9 

Aubert e t Ci e es t l'imprimeu r de s vignette s publiée s e n 1838/39 . 

5 sept . 183 8 
10 nov. 183 8 
1er déc . 183 8 

29 déc . 183 8 

19 jan. 183 9 

B.l.6 Le s distributeur s comm e indiqué s pa r l e journa l 

La rédactio n écri t :  On pren d le s abonnement s 

à Pari s : 
au burea u d u journa l 
chez Dentu , commissionnair e e n li -
brairie, Palai s Egalité , galeri e e n 
bois n ° 240 ; che z Maison , librair e 
au Louvre , passag e d u Coq ; che z L e 
Cointe, plac e de s Petits-père s 
chez Dugou r e t Gosset , libraire s 
chez les principaux libraire s de la ca-
pitale 

en provinc e : 
chez les principaux libraire s et direc -
teurs d e poste s e t d e messagerie s 
à Strasbour g :  chez M . Alexandr e 

à l'étrange r : 
chez le s directeur s d e poste s e t d e 
messageries 
à Londre s :  che z Thoma s Hoo -
kham, Ol d Bon d Street ; che z M . Isi -
dor, coiffeu r d e l a reine , 1 4 Ben -
tineet Str. ; che z MM . Bossange , 
Barthès Sz  Lowell , 5  Grea t Malbo -
rough Str. ; che z Séguin's , Libraire , 
12 Régen t Street ; che z Delaporte , 
Librairie Française , 3 7 Burlingto n 
Arcade, Picadill y 
à Bruxelles : à la librairie Belge-Fran -
çaise, 24 , ru e Montagn e d e l a Cou r 

20 mar s 179 7 -  1 9 jan. 183 9 

avril 179 7 
juin 179 7 

15 sept. 179 7 
août 179 7 

20 mars 179 7 -  1 9 jan. 183 9 

avril 179 7 
5 jan. 183 7 

avril 179 7 

19 jan. 183 9 
19 jan. 183 9 

19 jan. 183 9 

juillet 183 5 -  1 9 jan. 183 9 

5 jan. 183 7 -  1 9 jan. 183 9 
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à Hambour g :  chez Hoefer , employ é 
en che f a u burea u de s Poste s 5  jan. 183 7 -  1 9 jan. 183 9 
à Saint-Pétersbourg :  chez F . Belli -
sard e t Ci e 5  jan. 183 7 -  1 9 jan. 183 9 
à Amsterdam :  chez Van Clee f e t Le -
gras Imbert , libraire s 5  sept . 183 8 -  1 9 jan. 183 9 
à Madri d :  chez Cosimir o Mounier , 
Puerta de l So l 5  sept . 183 8 -  1 9 jan. 183 9 

B.2 Portrait s des principaux collaborateur s 

B.2.1 Le s éditeur s e t rédacteur s e n che f 

Sellèque (Jean-Baptiste ) 
(Baillolet, Seine-Maritime , 2 2 juillet 176 7 - 1 er janvier 1801 , Paris) 

Fondateur, éditeu r e t rédacteu r d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  d e 179 7 à  1800 . Ori -
ginaire d e Normandie , d'un e famill e d e fermier s asse z aisés , e t deven u professeu r d e rhéto -
rique, i l a d'abord u n post e a u collèg e des Grassins à  Paris , pui s à  parti r d e 179 1 au collèg e 
de Chartres . I l abandonn e c e dernie r post e e n 179 3 pour prendr e celu i d e secrétair e dan s 
la Sociét é de s ami s d e l a Constitution , à  Chartres , pui s dan s un e sociét é d'ar t dramatiqu e 
regroupant de s acteur s amateurs . E n 1796 , i l par t pou r Pari s e t s'install e dan s l a maiso n 
de s a belle-mère , Emérancienn e Chalons , dan s l a ru e de s Francs-Bourgeois-Saint-Michel . 
Après y  avoi r cré é une librairie , i l y héberg e l e siège du Journal  des  Dames,  d u 2 0 mars a u 
18 août 1797 . Chez Moller , imprimeu r d u journal, Sellèqu e publi e en 180 0 un peti t volum e 
in-12° d e 17 7 pages , illustr é d'un e figure , intitul é Voyages  autour  des  Galeries  du  Palais 
Royal, don t l e text e avai t par u e n feuilleto n dan s so n périodiqu e (voi r p . 51) . Mari é e n 
premières noce s à  Emérancienn e Madelein e Letondeur , décédé e l e 5  févrie r 1798 , don t i l 
eut u n fils , e t e n seconde s à  Jeann e Léonard e Bourdier , don t i l eu t deu x filles , Jeann e 
Adèle e t Laur e Esther , i l es t victim e d'u n attenta t dirig é contr e Napoléo n l e 2 4 décembr e 
1800. L e 1 er janvier 180 1 i l meur t de s suite s d e ce t attenta t dan s so n appartemen t a u 38 9 
rue Marceau . L e défunt n e laiss e aucu n bien . So n fil s majeu r Jean-Baptist e Aim é Sellèqu e 
deviendra d e 183 0 à  185 1 propriétair e d u journa l loca l Le  Glaneur  d'Eure-et-Loir,  pério -
dique rentabl e comm e celu i d e so n pèr e aprè s le s première s année s d e difficultés . 

Bibliographie 

- Arch . départ , d e Seine-Maritim e :  acte d e naissanc e d e Sellèque . 
- Arch . d e Pari s :  acte d e décè s d e Sellèqu e (n ° 269 ) e t dat e d e naissanc e d e so n fils . 
- Arch . départ . d'Eure-et-Loi r :  acte d e mariag e d u fil s J.-B.-Aim é Sellèque . 
- Journal  de  Paris,  n ° 114 , 1 4 janvier 180 1 (2 4 nivôs e a n 9) , pp . 689-690 . 
- J.-M . Quérard , La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . IX, p. 40 . 
- P . Lacombe , Bibliographie  parisienne.  Tableaux  de  mœurs,  Pari s 1887 , p . 66 . 
- Marce l Courtier , Histoire  du  collège  de  Chartres,  1535-1794,  Mémoire s d e l a Soc . 

Arch. d'Eure-et-Loi r (SAEL ) 1976-1977 , p . 301 , note 30 . 
- Genevièv e Fichou , Un  Journal  républicain  . .. Jean-Baptiste  Aimé  Sellèque  et  Le 

Glaneur d'Eure-et-Loir,  Mémoir e d e l a SAEL , s.d . (1999) , pp . 7-10 . 
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La Mésangèr e (Pierr e Josep h Antoin e L e Bou x [o u Lebouc ]  [de] ) 
(Pour l'usag e d e l a particule , pou r se s prénom s e t le s diverse s graphie s d e so n nom , voi r 
p. 58 , p. 16 2 e t p . 189. ) 
(Pontigné, Maine-et-Loire , 2 3 juin 176 1 - 2 2 février 1831 , Paris) 
Il es t l e co-fondateur , l e rédacteu r principa l e t l'éditeu r d u Journal  des  Dames  et  des 
Modes, d e 179 7 jusqu'à s a mor t e n 1831 . Ayant embrass é un e carrièr e ecclésiastiqu e dan s 
la Congrégation  des  Pères  de  la  Doctrine  Chrétienne  e n 1784 , L a Mésangèr e enseign e l a 
philosophie e t le s lettre s a u collèg e d e L a Flèch e dirig é pa r le s frères . I l y  es t l e directeu r 
en 179 3 lorsqu e l a Révolutio n l'oblig e à  ferme r l e lycée . Aprè s so n dépar t pou r Paris , i l 
poursuit un e activit é d'écrivain commencé e en 1788 . En 179 7 il s'engage comm e journalist e 
dans l'entrepris e d e Sellèqu e don t i l assum e seu l l a directio n à  parti r d e 1801 . Il devien t 
également membr e de plusieurs établissements de grande réputation, don t e n 1797 du Lycée 
des Arts  e t e n 181 3 d e l a Société  des  Antiquaires.  Trente-si x an s durant , L a Mésangèr e 
habite rue Montmartre , changean t deu x fois d'appartement . Grâc e à  ses publications, i l est 
capable d'amasse r 5000 0 franc s environ , plu s deu x maisons , plu s un e précieus e collectio n 
d'œuvres d'ar t e t d e bibelots . Célibatair e à  s a mort , i l laiss e cett e fortun e à  deu x cousin s 
de son pay s natal . O n n e connaî t aucu n portrai t d e La Mésangère , mai s i l existe beaucou p 
d'ouvrages faisan t allusio n à  se s activités . Outr e le s dix-hui t série s d e gravure s éditée s a u 
siège du Journal  des  Dames  . . . e t commentée s pa r l'ancie n abb é (don t le s titres son t cité s 
plus loin) , i l a  laiss é d e nombreu x écrit s : 

• Fruit  de  mes  lectures,  178 8 et 1789 , manuscri t autograph e in-4 ° (selo n l e Catalogue 
des livres  . . . d e feu M.  de  La  Mésangère,  p . 105 , n° 1146) . 

• Le  Voyageur  à  Paris,  tableau  pittoresque  et  moral  de  cette  Capitale,  2  vol . in-32° , 
1789 ou 1790 ; 2 e éd . augmenté e :  1797, Paris :  Chaignieau aîn é e t Devaux , 3  tome s 
en 1  volume d e 604 pages in-32° . Colas indique 1 0 planches. L e 4e cahie r d u journa l 
de L a Mésangère , d u 1 4 avri l 1797 , fai t d e l a réclam e pou r cett e édition . L a B N 
possède un e édition no n daté e sans planche s (cot e Le 14 15 9 Res) e t un e autr e daté e 
1797 (cot e L k 7 31149) . L a Bibl . Univ . d e Bon n e n Allemagn e conserv e l'éditio n 
de 1797 . Un e important e tabl e de s matière s s e trouv e à  l a fi n d e chaqu e volume . 
L'ouvrage s e présente sou s form e d'u n dictionnair e (voi r pp . 61-63) . 

• Géographie  historique  et  littéraire  de  la  France,  d'après  la  nouvelle  division  en 
83 départements,  contenant  des  détails  sur  l'origine,  les  révolutions,  l'état  actuel, 
les monuments  précieux  d'antiquité,  les  productions,  l'industrie,  les  édifices,  sta-
tues, bas-reliefs  . . . , 4 vol . in-12° , contenan t un e cart e enluminée , Anger s :  Pa -
vie 1791 ; 2 e éd . :  1792 , Pari s :  Chaigniea u aîn é e t Devaux , in-8° ; 4 e éd . :  1796 ; 
c'est l a premièr e éditio n signé e pa r l'auteur . I l exist e un e traductio n e n alleman d : 
Historisch-Geographische Beschreibung  von  ganz  Frankreich  nach  seiner  jetzigen 
Eintheilung in  drei  und  achtzig  Départements,  Dresd e e t Leipzi g :  Richter 1795 , 390 
p. (Munic h :  Bayerische Staatsbibliothek ; Hall e :  Bibliothèque Universitaire) . 

• Nouvelle  Bibliothèque  des  Enfans,  ou  Développement  de  toutes  les  parties  des 
sciences qui  peuvent  être  saisies  par  des  enfans,  ave c gravures , Pari s in-12° , 179 4 
(un exemplaire s e trouve a u Centr e d e recherches révolutionnaires d e l'Université d e 
Clermont-Ferrand). 

• Histoire  naturelle  des  Quadrupèdes  et  des  Reptiles,  1794 , in-12° , ave c 1 9 gravure s 
(Munich :  Bayerische Staatsbibliothek , e t Hall e :  Bibl. Universitaire) . I l s'agit d'u n 
autre livr e pou r enfant s qu i a  eu 4  éditions. S a traduction e n alleman d es t intitulé e 
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Naturgeschichte der  Vierfûssler  und  Reptilien. 

• Un e Vie  privée  des  Français  depuis  l'origine  de  la  nation  jusqu'à  nos  jours  es t 
annoncée dan s l a 2 e éditio n d u Voyageur  à  Paris  comm e étan t sou s press e e n 179 7 
à Pari s chez Chaigniea u aîn é e t Devaux . I l existe u n ouvrag e intitul é Variations  des 
Costumes Français  à  la  fin  du  Dix-Huitième  Siècle  qu i port e l a mentio n :  "Pou r 
servir à  la Vie  privée des  Français."  (B N Opéra TT  316, Costumes  Parisiens).  I l s'agit 
de l a rééditio n de s 15 9 premières planche s d u Journal  des  Dames  e n troi s volumes . 
Réunies a u vol . 1  d e cett e réédition , le s 4 0 première s planche s son t commentée s 
d'un text e explicati f s e référan t à  l'histoir e de s mode s présentées . Le s volume s 2  e t 
3 contenan t e n u n seu l tom e le s planche s 4 1 à  159 , n e son t pa s commenté s (voi r 
p. 367) . Peut-êtr e n'a-t-i l jamai s ét é écri t d e texte , ca r un e éditio n commenté e de s 
2e e t 3 e volume s d e cett e Vie  privée...  es t introuvabl e (voi r auss i p . 70) . 

• (éd.) , Voyages  en  France,  orné s d e gravure s (don t certaine s pa r Baquoy) , ave c de s 
notes pa r L a Mésangère , Pari s :  imp. d e Chaigniea u aîné , Devau x librair e 1798 , 4 
vol. in-12 ° (B N 2  ex. ; Bibl . Mun . d e Rouen ; Staatsbibl . Berlin : vol . 1  e t 3) . Ce s 
"voyages" son t extrait s e n grand e parti e d'écrit s e n ver s e t e n pros e rédigé s pa r 
divers auteur s de s 17 e e t 18 e siècle s :  vol . 1  :  Chapelle , Bachaumont , L e Fran c 
de Pompignan ; vol . 2  :  Fléchier , Desmahis , Gresset , Mandard ; vol . 3  :  Bertin , P . 
Venance, L a Fontaine , Bérenger , A . Bret ; vol . 4  :  Damin, Regnard , Piro n e t C.-E . 
Gaucher. Un e fig . d u t . 2  présente l e collège de L a Flèche . C . Por t (p . 667) attribu e 
un Voyage  à  Bordeaux  à  L a Mésangère . I l s'agi t d e page s publiée s a u vol . 3 . 

• Vie  de  François  René  Mole,  comédien  français,  Pari s :  Desenne (librair e a u Palai s 
Royal) e t Martine t 180 3 (an XI), in-12°, 223 pages. Mole (1734-1802 ) fu t u n célèbr e 
acteur d e l'époque . Mari é à  l'actric e Mll e Dépinay , i l fu t successivemen t l a sta r d e 
la Comédi e Français e (1761-1789) , d u Théâtr e d e l a Montansie r (1790-1792 ) e t d u 
Théâtre Feydea u ( à parti r d e 1793) . O n publi a se s Mémoires  posthumes , e n 182 5 
(Berlin, Staatsbibliothek) . 

• Dictionnaire  des  proverbes  français,  Pari s :  Treuttel e t Wûrt z e t Re y e t Gravier , li-
braires, 1821 , in-8°, 438 p. (éd. parue anonymement e n août , imprimée par Crapelet ; 
prix 5  francs e t 6,4 0 francs pa r l a poste); 2e éd. en déc. 1821 , 596 p. (BN) ; 3e éd. chez 
Rey e t Gravie r e n 1823 , 76 0 p . (impr . :  Crapelet); un e 4 e éd . ave c d e nombreuse s 
additions étai t e n préparatio n avan t l a mor t d e L a Mésangèr e (voi r p . 170) . La B N 
(microfiche m  16957 ) conserv e u n exemplair e d e 1823 , dans leque l s e trouvent troi s 
lettres autographe s d e L a Mésangèr e à  Adrien-Jean-Quenti n Beucho t (1773-1851) , 
bibliographe, philologu e e t directeu r d u Journal  de  la  Librairie.  Dan s l a premièr e 
lettre d u 2 5 octobre 1820 , l'auteur remerci e Beucho t d'avoi r prêt é des ouvrages for t 
utiles su r le s proverbe s e t i l prome t d'envoye r u n exemplair e su r papie r véli n qu i 
sera "sou s press e a u commencemen t d e mars" . Dan s l a deuxièm e d u 3 1 décembr e 
1821, i l parl e d'un e annonc e fait e pa r Beucho t (probablemen t dan s l e Journal  de 
la Librairie  pou r l a 2 e éd . d u dictionnaire) . L a Mésangèr e attribu e l a demand e d e 
neuf douzaine s d'exemplaire s à  cett e annonce . Dan s l a troisièm e lettr e d u 2 4 juillet 
1823, i l s'excus e pou r l e retar d d e l'envo i d'u n exemplair e d e l a troisièm e édition . 
Il attir e auss i l'attentio n su r l e fai t qu e l e nombr e de s page s a  considérablemen t 
augmenté. L'ouvrag e s e trouv e dan s hui t bibliothèque s e n Allemagne . 

• Note s manuscrite s accompagnan t un e éditio n d u livr e d e P . Bore l publi é à  Pari s e n 
1655 :  Trésor  des  recherches  et  antiquités  gauloises  et  françaises (selo n l e Catalogue 
des livres  . . . de  feu M.  de  La  Mésangère,  n ° 547) . 
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Dictionnaire étymologique,  descriptif  et  anecdotique  des  arts  du  luxe;  égalemen t 
appelé Dictionnaire  du  luxe  français  (inachevé ; l e manuscrit , vend u 34,5 0 franc s 
après l a mor t d e L a Mésangère , à  u n certai n M . L e Roy qu i l e revend à  so n am i M . 
Leber). A  l a Bibl . Mun . d e Rouen , c e manuscri t figur e a u Catalogue  des  livres  du 
Fonds Leber,  t . III, sous l e titre explicit e :  Recueil de  documents  extraits  d'ouvrages 
de toute  nature,  tant  imprimés  que  manuscrits,  sur  les  produits de  l'Industrie  et  du 
Goût, principalement  sur  les  modes,  la  parure, la  toilette, les  meubles,  les  ornements 
intérieurs des  maisons,  et  tous  les  objets  relatifs  aux  commodités,  aux  jouissances 
et au  luxe  de  la  vie  publique  et  privée  chez  les  Français;  depuis  les  premiers  temps 
de la  Monarchie  jusqu'à  nos  jours.  Voi r auss i p . 169 . 

Recherches sur  les  mœurs,  les  usages,  l'industrie  des  Français,  depuis  l'origine  de 
la monarchie.  Manuscri t inachev é in-4 ° d e 24 5 p. , vend u 1 5 franc s e n 183 1 (selo n 
le CataloQue  des  livres  . . . de  feu  M.  de  La  Mésanaère.  D . 141, n° 1515) . 

Dép. de Maine-et-Loire . 

L e M a n S :  Préfectur e d u 
dép. d e L a Sarthe . 

Etudes secondaire s e t 
travail comm e profes -
seur a u collèg e d e 

Angers : 
Lieu de s étude s 
primaires d e l'abbé ; 
lieu d'expéditio n 
de lettre s publiée s 
par l e journal . Pré -
fecture d e Maine-et-Loire . 

L e L l l d e :  Domicile d e l'héritie r 
Leballeur Delisle . 

S t . M a r t i n d ' A r c é : Lie u d e baptêm e d e L a Mésangère . 
Motte': Château d e naissanc e d e L a Mésangère . 

P o n t i g n é : Vill e communal e o ù travaillai t 
le pèr e d e L a Mésangère . 

Baugé: 
Domicile d e l'héritie r 
Despoulain. Lie u d e 
vente d'abonne -
ments d u journal . 

Figure B. l Régio n natal e d e L a Mésangère . 
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Angers 1803 , p. 326 . 
- A.V . Arnaul t e t al. , Biographie  . .. des  contemporains,  Pari s 1824 , t . 13 , p. 252 . 
- Biographie  des  journalistes  avec  la  nomenclature  de  tous  les  journaux,  pa r un e 

société d'écrivains , Pari s 1826 , pp . 3 4 e t 42 . 
- Biographie  indiscrète  des  publicistes. .. ,  Paris 1826 . 
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- M . LA MÉSENGÈRE (sic) , La Mode, fév . 1830, t. 2, pp. 320-325. Il faut s e méfier de 
cet article , son rédacteur (probablemen t Jule s Janin ) étan t employ é pa r un concur -
rent d e La Mésangère qu i avait l'intentio n d e nuir e à  celui-ci (voi r p . 162). 

- H . de Balzac , GAVARNI , La  Mode, 2  oct. 1830, dan s :  Œuvres  diverses,  Pari s 1936, 
vol. 2  (éd. Conard), pp . 144-147 . 

- M.-R.-A . Henrion , Annuaire  biographique  . . . , Paris 1834 , t . II, pp. 75-76. 
- F . Mongin de Montrol :  divers article s su r La Mésangère dan s Mémoires  et  disser-

tations sur  les antiquités,  1834 , t. 7, pp. CXXII-CXXIII; t . 10 , pp. XLIV-XLVII ; 
t. 11 , p. XLIV. 

- J.-M . Quérard, La  France littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . IV, p. 494, et Les Super-
cheries dévoilées,  Pari s 1827-1840 , t . II, p. 635 . 

- H . de Balzac, MONOGRAPHI E D E LA PRESSE PARISIENN E (manuscrit , 1842) , Etudes 
balzaciennes, oct . 1959, pp. 317-321 . 

- H . de Balzac, L E THÉÂTRE COMM E I L EST (manuscri t 1847) , dan s :  La Comédie 
Humaine, t . XII, pp. 587-595. 

- Jule s Clère , Histoire  de  l'Ecole de  La Flèche, L a Flèche 1853 , pp. 234-236. 
- Jule s Janin , Histoire  de  la littérature dramatique,  Pari s 1853-58 , t. III, pp. 54-58. 
- Biographie  universelle...  ,  nouv. éditio n revue , corrigé e e t considérablement aug -

mentée, Pari s 1854-1865 , t . XXIII, pp. 81-82, contenan t un e remarque su r L a 
Mésangère fait e pa r F.J.M. Fayolle , éditeu r d u Petit Magasin  des  Dames (1803 -
1807). 

- Nouvelle  biographie  générale,  pa r le docteur Hoefer , Pari s 1859 , t. 29, pp. 199-200 . 
- Bulletin  historique  et  monumental de  l'Anjou, 1859-60 , t . 6, pp. 129-133. 
- J.-Ch . Brunet , Manuel  du  libraire... ,  Paris 5 e éd. 1860-1865 , t. III. 
- E . et J. de Goncourt, Gavarni,  Pari s 1873 , p. 61 (La Mésangère vu par Gavarni) . 
- C . Port, Dictionnaire  historique,  géographique  et  biographique  de  Maine-et-Loire, 

Paris, Anger s 1876 , t. II, pp. 666-667 et suppl. de 1978 . 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t. X, pp. 115-116 . 
- La  Grande encyclopédie,  Pari s 1885-1902 , t. 21, p. 830 . 
- Nouveau  Larousse  illustré,  Pari s 1897-1907 , t. 5, p. 549 . 
- P . Delalain , L'Imprimerie  et  la librairie à  Paris de  1789 à 1813, Pari s 1900 , p. 116. 
- L ' INSTRUCTIO N PUBLIQU E À  LA FLÈCHE, La  Révolution dans  le  Maine, 1936 , pp. 

136-145. 
- Ann y Latour , HERVORRAGEND E HERAUSGEBE R VO N MODEZEITSCHRIFTEN , 

CIBA-Rundschau, jui n 1959 , pp. 2-30 . 
- Grand  Larousse  encyclopédique,  Pari s t . 6, 1962, p . 569 . 
- E . Sullerot, Histoire  de  la presse féminine,  Pari s 1966 , pp . 87-92. 
- Dictionnaire  des  Lettres françaises,  XIXe siècle,  sou s l a dir. de G. Grente, Pari s 

1972, II, p. 47 . 
- R . Gaudriault, La  Gravure de  mode ...,  Pari s 1983 , pp. 44 et 48, et Répertoire de 

la gravure de  mode, Pari s 1988 , p. 229. 
- R . Houlier , P I E R R E - A N T O I N E LEBOU C D E LA MÉSANGÈR E . . . , Académie  des 

sciences . . . d'Angers.  Mémoires,  t . X, 1987-88, pp. 305-317. 
- Dictionnaire  de  biographie française,  articl e d e J.-P. Lobies, Paris , t . XIX, p. 557 . 
- Annemari e Kleinert , U N PRÊTRE FLÉCHOI S DEVEN U AUTEUR , ÉDITEU R E T JOUR -

NALISTE :  P I E R RE L A MÉSANGÈRE (1761-1831) , Cahier  Fléchois,  1998 , pp. 28-53. 
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Dufougerais (Xavie r Alfre d D e l a Douëpe , baron ) 
(St. Florenc e de l'Oye, en Vendée, 24 octobre 180 4 - 2 4 août 1874 , Le Mans ) 

Après l a mor t d e L a Mésangère , i l es t l e propriétair e e t l'éditeu r d u Journal  des  Dames 
et des  Modes,  qu'i l gèr e d e juille t 183 1 à  ma i 1834 . N é a u châtea u d e se s ancêtres , prè s 
de Saint-Fulgent , i l es t l e petit-fils d u che f d e l'insurrectio n vendéenn e Daniel-Françoi s d e 
la Douëp e Dufougerais . Avocat , i l devient u n ferven t royalist e d e l a Restauratio n e t sièg e 
à l a Chambr e de s Députés . Se s qualité s d'homm e d e lettre s lu i donnen t bientô t accè s a u 
milieu journalistique . I l publi e de s fable s dan s L  Apollon, e t i l compos e quantit é d e ver s 
et pots-pourris . E n 1831 , il achèt e d'abor d La  Mode  don t i l es t u n de s rédacteur , pui s l e 
Journal des  Dames  . . . ,  enfin La  Vogue  qu'il incorpore à  l'ancien journal d e La Mésangère . 
Frappé pa r un e maladi e qu i l'affaibli t dè s 1834 , i l vend bientô t La  Mode  e t l e Journal  des 
Dames et  des  Modes.  E n 1838 , il reprend s a profession d'avocat . El u député d e la Vendée le 
13 mai 1849 , i l siège ave c le s conservateur s légitimiste s e t s'associ e à  toute s le s manifesta -
tions anti-républicaines . I l es t favorabl e à  un e restrictio n d u suffrag e universe l e t soutien t 
la lo i su r l'enseignemen t secondaire . O n a  d e lu i u n peti t volum e intitul é Préface  à  la  cour 
d'Assises de  la  Seine.  Procès  de  La  Mode,  Pari s 183 6 (B N Lb 5 1 2553 ) e t un e propositio n 
intitulée Formation  de  commissions  spéciales  ayant  pour  objet  de  mettre  en  rapport  les 
propriétaires, les  patrons et  les  ouvriers,  1851 . Hostile à  l a politiqu e personnell e d u futu r 
Napoléon III, il abandonn e l a vi e publiqu e aprè s l e 2  décembre 1851 . Il a  épous é Octavi e 
Laillault d e Vacquan t e t habit e d'abor d a u 1 2 rue d e Bondy , pui s e n 183 1 au 2 5 de l a ru e 
du Helde r à  Paris . 

Bibliographie 

- Biographie  indiscrète  des  publicistes,  1826 . 
- E . d e Grenville , Histoire  du  journal «  La  Mode  » , Pari s 1861 . 
- Dictionnaire  de  biographie  française,  Pari s 1967 , t . XI, p. 1421 . 

Mme d e l'Epina y (Marie-Eve-Oliva-Angéla-Josépha , né e de Bradi , 
par mariag e baronn e Bruche z d e l'Epinay , connu e comme ) 
(Rebrechien, prè s d'Orléans , 180 2 - 3 0 janvier 1864 , Paris ) 

Pour l a périod e d e 183 4 à  1836 , on sai t seulemen t qu'ell e rédig e de s article s pou r l e jour -
nal. Pou r juille t 183 6 à  octobr e 1837 , ell e es t auss i l e propriétair e d e l'entrepris e (pa r l a 
suite, le s journalistes Goisie r e t Champeau x l'aideron t à  gére r l e périodique) . Dan s l e sa -
lon littérair e d e s a mère , l a comtess e Paulin e d e Brad i qu i avai t ét é un e collaboratric e d u 
magazine depui s 1818 , ell e rencontr e l'élit e intellectuell e d e Paris . L a duchess e d e Berr y 
l'invite souven t au x bal s de l a cour. Ell e sait y  mettre à  profi t l'éducatio n reçu e au châtea u 
familial d e Rebrechien . So n mari , l'officie r suiss e Etienn e Bruche z d e l'Epinay , souhaitan t 
qu'elle s'occup e d e leur s enfants , n' a pa s appréci é le s ambition s littéraire s d e so n épouse . 
Toutefois, ell e publi e u n gran d nombr e d e vers , d e nouvelles , d e roman s d e mœurs , d e 
pièces d e théâtr e e t d'article s d e journaux , dont , e n 1835 , plusieur s pou r l e Journal  des 
Femmes. Ell e compose auss i l a musique de quelques romances e t annonc e en 183 6 sa colla -
boration à  l a Biographie  des  femmes auteurs  contemporaines,  don t seu l l e premier d e troi s 
volumes a  paru. Aprè s son engagement a u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  auque l elle es t 
liée jusqu'en 1838 , elle tient l'important e "chroniqu e de mode" d'autre s journaux féminins , 
dont La  Sylphide  ( à parti r d e juille t 184 0 e t vraisemblablemen t jusqu'e n 1847 ) e t Paris 
Elégant (1845) , ains i qu e l a "chroniqu e littéraire " d e La  Corbeille  de  Mariage  (1847/48 ) 
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et d u Journal  des  Jeunes  Personnes.  E n 1846 , elle écrit auss i pour L'Echo  français.  Parm i 
ses ouvrage s figuren t : 

• Deux  Souvenirs,  Pari s :  Ollivier 1836 . 

• Deux  Etudes,  Pari s 1837 . 

• Les  Femmes  célèbres,  Pari s 1838 . 

• L  Album (peti t volum e su r l a mode , annonc é pa r l e Journal  des  Dames  . . . l e 1 0 
novembre 1838) . 

• Clara  de  Noirmont,  Pari s 1840 . 

• L'Ecole  d'un  fat,  Pari s :  Tresse 184 4 (e n collaboration ave c Numa Joutard , comédi e 
représentée à  l'Odéo n e n juin 1844) . 

• Rosette  et  Berthilde,  Pari s :  Magen 1845 , 4 volumes . 

• Les  Trois  Grâces,  Pari s 1846 . 

f***ti^ Mers-  lu,  GXUJ  /•*"*  *J-U*~  ^x*^*,  '  d ^ ^ 

Figure B. 2 Lettr e écrit e pa r Mari e d e l'Epina y :  Arch. Nat . F 1 8 36 8 (55 ) fol . 170 . 

On a  une lettre écrite de sa main e n 183 6 (Fig . B.2) , adressée aux autorités , pou r satisfair e 
à l'applicatio n d e l a lo i de 182 8 obligeant tou t éditeur , sou s peine de 500 francs d'amende , 



336 B Le s collaborateur s d u magazin e 

à fair e un e déclaratio n officiell e su r l'intentio n d e l a publicatio n d'u n périodique . Dan s u n 
article intitul é Souvenirs  de  jeunesse, publi é par l e journal le s 20 et 2 5 août 1836 , Marie d e 
l'Epinay s e décrit comm e un e petit e femm e brune , au x yeux pétillants , qui , pour travailler , 
met un e rob e grise , u n bonne t d e nui t e t de s pantoufles . E n ma i 1825 , Horac e Verne t a 
exécuté so n portrai t qu'ell e a  pay é 2  000 francs , plu s un e copi e fait e e n jui n 1825 , payé e 
1000 francs (voi r Fig . 4.11). Pour d'autre s détail s sur sa biographie, voi r p . 230. A sa mort , 
elle étai t veuv e e t habitai t ru e d e l a Grange-Batelière . 

Bibliographie 
- Arch . d e Pari s :  acte d e décès . 
- La  Sylphide,  4  juillet 1840 , introduction , p . 2 . 
- La  Littérature  contemporaine  1827-1849,  Pari s 1857 , t . 3 , p . 436 . 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . VII, p. 721. 
- J.-H . d e Villemessant , Mémoires  d'un  journaliste,  Pari s 1867 , p . 116 . 
- Index  bio-bibliographicus  notorum  hominum,  Osnabrùc k 1975 . 

B.2.2 Le s principau x auteur s e t journaliste s ayan t 
publié dan s l e journa l 

Clément (né e Hémery , Albertine(?) , souven t appelé e 
Mme Clément-Hémery ) 
(1778 - 1 1 mai 1855 , Cambrai ) 

De 179 8 à 1802 , elle rédige plusieurs article s pour l'illustré , don t certain s d'espri t féministe , 
comme celu i d u 2 8 avri l 179 7 reprodui t p . 427 , e t plusieur s poésies . E n 179 7 e t 1799 , ell e 
édite deu x périodique s :  en 1797 , Le  Sans  Souci  deven u l e Le  Juif  Errant  (B N Le 2 2727 ; 
il n'exist e qu e de s prospectu s e t quelque s numéro s d e c e périodique) , e t d e févrie r à  ma i 
1799, avec Clémaron , l e quotidien Le  Démocrite  français  (B N Le 2 2729) . Dans l e cahier d u 
17 aoû t 1799 , l e Journal  des  Dames  ...  mentionn e qu'o n peu t prendr e le s abonnement s 
pour l e journal d e La Mésangèr e "a u Burea u général , che z l a citoyenne C . Hémery , ru e d u 
Théâtre-Français, n ° 9 " e t qu e le s "lettres , annonces , avis , réclamations , argent , e t tou s 
les objets concernan t l a rédaction d e ce Journal" doiven t êtr e envoyés à  cett e "Rédactrice -
Propriétaire". E n 1802 , ayant suiv i son mar i à  l'îl e d'Elbe o ù celui-c i est officie r d e l'armée , 
elle continu e d'envoye r d e temp s à  autr e quelque s ver s a u magazin e d e L a Mésangère , a u 
moins jusqu'en 1830 . Citon s parm i se s ouvrage s : 

• Description  des  cinq  parties  du  globe  terrestre,  rédig é depui s 1793 , publi é e n 181 7 
à Cambrai , ru e d e Nyons , e t à  Paris , che z le s principau x libraire s (voi r l a réclam e 
pour ce t ouvrag e dans l e Journal  des  Dames . . . d u 3 1 août 1817) . Certains donnen t 
à l'ouvrag e l e titre d'Abrégé  de  géographie,  Cambra i 1817 . Tirage :  500 exemplaires . 

• Les  Femmes  vengées  de  la  sottise d'un  philosophe  du  jour, Pari s 1801 . Brochure d e 
15 pages, écrite avec Mme Gacon-Dufour , édité e par Mme Benoît :  réponse au proje t 
de lo i d e Sylvai n Maréchal , qu i voulai t interdir e d'apprendr e à  lir e a u femmes . B N 
R. 32350 . 

• Notice  sur  les  communautés  de  femmes établies  à  Cambray  avant  la  révolution,  qui 
ont obtenu  une  médaille  d'or  dans  le  concours  d'histoire  locale,  Cambra i 1826 , 5 6 
pages. 
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• Promenades  dans  l'arrondissement  d'Avesnes,  Avesnes-sur-Helpe : Virou x 1829/30 . 

• Souvenirs  de  1793  et  1794,  Cambra i 1832 , 5 6 pages . 

• Histoire  des  fêtes civiles  et  religieuses,  des  usages  anciens  et  modernes  du  départe-
ment du  Nord,  Pari s :  Mercklein 1834 , 418 p . :  c'est un e descriptio n de s usage s pa r 
ordre de s localité s Lille , Valenciennes , Dunkerque , Douai , Maubeug e e t Cambrai ; 
2e éd . e n 1836 ; 3 e éd . e n 184 5 à  Avesnes-sur-Help e :  C. Viroux . 

• Documents  inédits  de  l'histoire  de  Cambrai,  Cambra i 1838 . 

• Chant  national.  Guerre  des  cosaques  russes,  Pari s 1854 . 

• Défi.  Six  jours,  poèmes  en  miniature,  en  sept  chants,  composés  en  une  nuit,  Pari s 
1855. 

Récapitulons c e qu i es t encor e conn u d e s a vi e aventureus e qu i mériterai t un e étud e ap -
profondie :  Après un e éducatio n dan s u n pensionna t parisien , ell e s e mari e e n 179 6 à  u n 
militaire beaucou p plu s âg é qu'elle . E n 1797 , ell e per d un e grand e parti e d e s a fortun e 
et auss i s a mèr e qu i lu i laiss e e n charg e se s deu x frères . Ami e d e Mme s Tallie n e t Réca -
mier, ell e s'associ e e n 179 8 a u journa l d e L a Mésangèr e e t s'occup e e n mêm e temp s d e 
ses propre s journau x politique s qu i n e paraissen t qu e quelque s mois . E n 180 4 ell e s e ren d 
à Avesnes-sur-Help e o ù so n pèr e s'es t remarié . Lorsqu'ell e y  veu t fair e transporte r s a bi -
bliothèque parisienne , rich e d e 2  600 volumes , ell e appren d qu e tou t a  ét é volé . Ruiné e 
elle s e livr e à  l'instructio n d e l a jeunesse, d'abor d e n donnan t de s leçon s privées , à  parti r 
de 180 9 en créan t u n pensionna t d e demoiselle s à  Avesnes . Selo n se s propre s mots , doué e 
"de courag e e t d e l'amou r d u travail" , ell e s e me t à  publier , aprè s l a mor t d e so n mari , 
à parti r d e 1813 , nombr e d e se s manuscrits , don t e n 181 7 so n Abrégé  de  géographie.  E n 
1830, ell e insèr e de s article s d'opinio n constitutionnell e dan s le s journaux libérau x e t de -
vient membr e correspondan t d e quantit é d e société s savantes . Pou r mieu x connaîtr e s a 
biographie, i l faudrai t suivr e plusieur s pistes . Certain s historien s disen t qu'ell e es t iden -
tique à  l'artist e d e portrait s peints , signé s C . H. , tiré s à  Valencienne s à  u n peti t nombr e 
d'exemplaires. D'autre s proposen t d e l'identifie r ave c A . Hémery , imprimeu r sis e Cour de s 
Barnabites à  Pari s qu i a  imprim é e n 181 8 Le  Pour  et  le  Contre  d e Vigée (e n c e cas , pour -
quoi n'aurait-ell e pa s imprimé l e Journal  des  Dames  et  des  Modes?).  O n peu t s e demande r 
également s i Joseph d'Hémer y n e fu t pa s u n paren t éloign é de Mm e Clément-Hémery . Ce t 
inspecteur d e l'administration d e l a Librairie sou s Louis XV, fut instrui t e n avri l 1768 , pa r 
la polic e d e Sartine , qu'i l devai t permettr e l a distributio n d u Courrier  de  la  Mode  (B N 
Manuscrits Fds . Fr . 22084 , m s 51 ) :  une parent é expliquerai t so n intérê t pou r u n journa l 
du mêm e genre . Une autr e pist e à  suivre serai t l a vie d'une certain e dam e Clément , amou r 
du philosoph e Lamennai s ver s 1836 . 

Bibliographie 

- Servic e d'Histoir e Local e d e Cambra i :  une liass e d e 3 7 manuscrits rédigé s pa r elle . 
- F . Briquet , Dictionnaire  historique  . . . des  Françaises,  Pari s 1804 , p . 91. 
- J.-M . Quérard , La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . II, p. 226 . 
- Annuaire  des  imprimeurs  et  des  libraires  des  départements  et  de  l'étranger,  Pari s 

4eannée, 1835 , p. 394 . 
- La  Littérature  française  contemporaine,  Pari s 1840-57 , t . III, p. 17 . 
- A . Martin/G . Walter , Catalogue  de  l'histoire  de  la  Révolution française,  Paris , t . V 

sous :  Journaux e t almanachs . 
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Salm-Dyck (Constance-Marie , né e de Théis , e n première s noce s com -
tesse Pipele t d e Leury , e n secondes princess e de) 
(Nantes, 7  novembre 176 7 - 1 3 avril 1845 , Paris ) 

La plupar t de s articles de s premières année s d e parution d u journal n'étan t pa s signés, i l 
est difficil e d e savoir s i elle a été engagée par La Mésangère, comm e le prétend E . Sullerot , 
ou s i l e périodiqu e publi e seulemen t quelque s ver s d'ell e qu i n'on t pa s été écrit s exprè s 
pour l e magazine. L a Mésangère fu t souven t trè s critiqu e à  son égard, pa r exemple quan d 
il recense so n Epitre aux  femmes dan s l e deuxième cahie r d u périodique (voi r p . 102). O n 
trouve de s textes signé s d'ell e dan s le s cahiers d e décembre 1797 , pui s dan s ceu x d e 1798 
quand ell e rédig e se s Eloges  historiques  (179 7 à 1810) , enfi n dan s le s livraisons d e 1799 
quand l e journal publi e d'ell e un e feuille d e musique au x paroles écrite s pa r "l a citoyenne 
Pipelet". E n ma i 1819 , l'illustré annonc e se s Epitres  à  la  philosophie,  e n ma i 182 4 son 
roman Vingt-quatre  heures  d'une  femme  sensible  qu i vient d e paraître che z Bertrand , e n 
mars 182 5 ses vers Sur  Girodet.  U n dernie r poèm e d e sa plume s' y trouv e e n aoû t 1837. 
Comme L a Mésangère, so n père Marie-Alexandr e d e Théis (1738-96 ) fu t ancie n élèv e du 
collège de La Flèche. Lui et surtout l e cousin de Mme Salm-Dyck, Paul-Loui s Courier , son t 
auteurs d'ouvrage s connus . Femm e d e lettres fécond e qu i commença tô t sa carrière e t qui 
devint u n des grands nom s d e l'école romantique , l a princesse, plu s tar d membr e d e plu -
sieurs académies, fut surnommée le "Boileau des femmes". En 1808, elle assure la rédaction 
de nombreu x article s d e L'Athénée des  Dames (in-18°) . Un volume de ses Poésies (éd . de 
1817) s'es t trouv é dan s l a bibliothèque de La Mésangère aprè s l a mort d e celui-ci en 1831. 
Elle fu t e n 181 0 la première grand e passio n d u jeune Stendhal . Parm i se s écrits figuren t 

• Mes  soixante  ans,  Paris :  Didot 1833. 

• Œuvres,  Pari s :  Didot 1835. 

• Articl e autobiographique dan s Biographie  des  femmes auteurs  contemporaines  fran-
çaises, Pari s 1836 , ave c un portrai t qu i la représente à  un âge avancé. 

Bibliographie 
- F . Briquet , Dictionnaire  historique  .. . des  Françaises, Pari s 1804 , pp . 262-264. 
- Galerie  des  dames françaises  distinguées  dans  les  lettres et  les arts, Pari s :  Dusillon 

1843 (o n y trouve so n portrait gravé) . 
- J.-M . Quérard, La  France littéraire,  Paris , 2 e éd., t. VIII, pp. 414-418. 
- Biographie  universelle  . . . ,  éd. augmentée, 1854-1865 , t . 37 , pp. 526-528. 
- Nouvelle  biographie  générale,  Pari s 1867 , t . 43 , pp. 196-198. 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . XIV, p. 128. 
- G . Castil-Cagarriga , MADAM E L A PRINCESSE D E SALM, Revue  des  deux  mondes, 

mai-juin 1957 , pp. 317-322. 
- E . Sullerot , Histoire  de  la presse féminine,  Pari s 1966 , p. 94. 
- Jeann e Pouget-Brunereau , Presse  féminine  ...,  pp . 104-105 et 437-448 (ell e repro -

duit l e portrait d e la princesse qu i le présente a u sommet d e sa gloire) . 

Lucet (Jean-Jacques ) 

Ses principales activité s dan s l e journal daten t d u début d u XIXe siècl e (1800/1801) , lors -
qu'il y  rédige un grand nombr e d e nouvelles e t de vers, mai s ses poésies y  trouvent encor e 
une plac e dan s u n cahie r d e 1814 . Comme L a Mésangère , Luce t habit e ru e Montmartre , 
d'abord a u numér o 94 , puis a u numér o 106 . Avant d e collabore r a u journal d e celui-ci , 
il es t rédacteu r d e L'Historien  de  France  et  de  l'Europe  (1792) , directeu r d u Bulletin  de 
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Littérature, des  Sciences  et  des  Arts  (1794-96) , rédacteu r d e La  Petite  Poste  de  Paris 
(1797), qu i trait e auss i d e mode , directeur-rédacteu r d e La  Correspondance  des  Dames, 
journal d e mode (mar s à  juillet 1799) , et rédacteu r d e La Mouche  (septembr e à  novembr e 
1799). Luce t collabor e auss i a u Messager  des  Dames  (1797 ) e t a u Journal  des  Arts,  de 
Littérature et  de  Commerce  (1799-1814) . E n 1811 , i l édite , ave c M . Eckard , u n ouvrag e 
anonyme intitul é Hommages  poétiques  à  LL.  MM.  sur  la  naissance  du  roi  de  Rome.  L a 
Nouvelle biographie  générale,  t . 39 , pp. 140-14 1 e t l e Grand  dictionnaire  du  XIXe siècle, 
Paris 1865-1876 , t . X, p. 763, confondent J.-J . Lucet ave c son contemporain Jean-Claud e 
Lucet, avoca t canonist e e t poète. Jean-Jacques sign e souvent d'u n simple "J.J." . Le s dates 
et lieu x d e naissance e t d e mort son t inconnus . 

Bibliographie 

- Manuscri t d u Dictionnaire  du  luxe,  pa r L a Mésangère , 183 1 : sous "journau x d e 
mode". 

- J.-M . Quérard, La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . V, p. 385 . 
- M . Tourneux, Bibliographie  de  l'histoire de  Paris  . . . ,  Paris 1900 , t. 3 , p. 931 . 
- P . Delalain, L'Imprimerie  et  la librairie à  Paris de  1789 à 1813,  Paris 1900 , p . 138. 

Dubois (Loui s François ) 
(Lisieux, 1 6 novembre 177 3 - 9  juillet 1855 , Mesnil-Durand, Calvados ) 

Fils d'un marchand d'étoffes , Duboi s connaî t trè s jeune le monde du textile et comprend l a 
valeur commercial e des journaux de mode. Il fait paraîtr e ses vers dans une bonne douzain e 
de périodique s littéraire s e t d e mode, tou t comm e se s essais, se s mémoires e t se s notices, 
notamment dan s l'illustr é d e La Mésangèr e de s années 180 2 à 1817 . Expert d e l'histoir e 
de Normandie , Duboi s sui t ave c intérê t l a publicatio n de s Costumes  des  femmes . . . de 
plusieurs ...  parties  de  l'ancienne province  de  Normandie qu e La Mésangère édite de 1804 
à 1827 . Son œuvre embrass e une trentaine d e titres traitan t de s sujets le s plus divers , don t 
un Itinéraire  descriptif  de  la  Normandie,  Pari s 182 8 (2 vol.) et de s Recherches  archéolo-
giques . .. sur  la  Normandie,  Pari s 1843 . Il comment e auss i plusieur s édition s d'œuvre s 
littéraires, don t le s fables d e La Fontaine . E n plus , i l es t l'auteu r d'un e foul e d e petite s 
brochures e t membre de nombreuses académie s e t société s savantes . En 1803 , puis de 1806 
à 1812 , i l assure l a rédaction d u Journal  politique  et  littéraire  de  l'Orne.  E n 1817 , il fond e 
une imprimeri e e t un e librairie à  Lisieu x o ù i l édite , d e 183 7 à 1839 , Le Vitréen.  O n lui 
doit plusieur s article s dan s l a Biographie  Michaud  e t dan s l e Magasin Encyclopédique. 

Bibliographie 

- J.-M . Quérard, La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . II, pp. 600-602. 
- Nouvelle  biographie  générale,  éd . augmentée, Pari s 1855 , t . 14 , pp. 870-871 . 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . VI, p. 1314. 
- M . Tourneux, Bibliographie  de  l'histoire de  Paris ...  ,  Paris 1900 , t. 3 , p. 931 . 
- Dictionnaire  de  biographie  française,  Pari s 1967 , t. XI, pp. 955-956. 

Johanneau (Eloi ) 
(Contres prè s de Blois, 2  octobre 177 0 - 2 5 juillet 1851 , Paris) 

Le journa l publi e se s articles e t se s vers d e 181 0 à 1819 . En 1805 , il es t l e fondateu r e t 
le secrétair e d e la Société  des  Antiquaires  de  France  qu e La Mésangèr e fréquenter a plu s 
tard. E n 1811 , il est nommé censeu r impéria l d e la librairie e t obtien t l e poste d e conser -
vateur de s monuments d'art . O n a de lui de nombreux ouvrage s su r l'origine d e la cultur e 
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française, don t 

• Monuments  celtiques,  Pari s 1805. 

• Mélanges  d'origines  étymologiques  . . . , Pari s 1818. 

• Lettres  s'ûr  la géographie numismatique,  Pari s 1849. 

Il a  auss i fourn i un e foule d'article s à  plusieur s recueil s périodiques , pa r exempl e à  l'an -
nuaire intitul é Mémoires  de  l'Académie  celtique,  Pari s 180 7 et année s suivante s ( 5 vol.) , 
dont i l es t l'éditeur . D e 182 1 à 1826 , il a  réédit é le s œuvre s d e Montaigne , e t d e 1823 
à 182 6 celles de Rabelais . 

Bibliographie 

- J.-M . Quérard, La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . IV, pp. 227-228. 
- Biographie  universelle,  éd . augmentée, Pari s 1854-65 , t . 21 , pp. 95-97. 
- Nouvelle  biographie  générale,  Pari s 1858 , t . 26 , pp. 782-784. 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . XIX, p. 999. 

Mollevaut (Charles-Louis ) 
(Nancy, 2 0 septembre 177 6 - 1 3 novembre 1844 , Paris) 

Le journa l publi e se s vers d e 181 7 à 1835 . Fils d e l'homm e politiqu e Etienn e Mollevaut , 
Charles-Louis es t d'abor d professeu r d e langues anciennes , pui s littérateu r e t poèt e aprè s 
avoir reç u une pension de professeur érnérit e en 1811. On doit à  ce membre des principales 
académies d e Franc e surtou t de s poésie s e t de s traduction s d'auteur s classique s comm e 
Salluste, Ovid e e t Horace . I l es t auss i u n des rédacteurs de s Annales  de  la  Littérature et 
des Arts  (1820-1829) . Parmi ses vers figurent :  La Bataille de  Iéna (1809) , La Restauration 
de la  statue d'Henri  IV (1818) e t Louis  XVIII refuse d'abdiquer  la  couronne  (1820) . 

Bibliographie 

- J.-M . Quérard, La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . VI, pp. 190-191 . 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . XI, p. 409 . 

Bradi (Agathe-Pauline , né e Caylac d e Caylan , comtess e de) 
(Paris, 1 er mai 1782 -  7  mai 1847, Paris) 

Auteur d e nombreux article s d u journal, publié s entr e 181 8 et 1838 , cett e comtess e es t la 
mère d e Mari e d e l'Epinay qu i fut l'éditric e d u journal dan s le s années 183 6 à 1837 . Elle 
est d'un e ancienn e famill e nobl e :  son père es t Guillaum e Cayla c d e Caylan, s a mère une 
Suédoise, Bonne-Mille-Claud e d e Newer . A  dix-sep t ans , elle se marie ave c l e descendan t 
d'un cla n nobl e de Corse. Son époux est le comte Josep h Mari e Bradi , né en 1771, membre 
du collèg e électora l d u départemen t d u Loiret , présiden t d'assembl é d u canto n d e Rebre -
chien e t membr e correspondan t d e l a sociét é de s science s e t belles-lettre s d'Orléans . Il s 
habitent a u château de Rebrechien, prè s d'Orléans. De leurs trois enfants, on connaît l e sort 
des deu x filles  :  Marie Laure , né e le 9 octobre 1805 , devient chanoiness e d e Y Ordre Royal 
de Sainte-Anne  de  Bavière  e t gouvernant e d u duc de Toscane; Marie-Eve , influencé e pa r 
les activités journalistiques de sa mère, est justement cett e éditrice-propriétaire du Journal 
des Dames  et  des Modes. A u château d e Rebrechien, Mm e de Bradi reçoi t Mm e de Genlis, 
pendant trent e ans sa meilleure amie , qui y écrit son roman Le  Siège de  la Rochelle, roma n 
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que cett e dernièr e lu i dédie e t don t l e portrait d e l'héroïne es t inspiré d e l'hôtesse. Ver s 
1814, de s revers d e fortune l'obligen t à  quitte r c e domicile :  la mort d e son mari encor e 
jeune; un e grave maladi e don t ell e allai t souffri r tout e s a vie; ses Lettres écrites  de  Corse 
qui déplaisen t à  Napoléo n e t la mettent su r deux liste s d e proscription comm e "bonn e 
à surveille r o u à déporter" . Ell e s'install e alor s à  Pari s dan s u n appartement modeste . 
A l'exempl e d e Mme de Genlis, qu i se plaît à  la nommer so n élève et qui entretient une 
correspondance ave c elle , elle donne des leçons d'éducation au x jeunes fille s de la noblesse 
et cherch e à vivre de sa plume, publian t de s articles su r la religion, l'histoire , l a politique, 
la littératur e e t l'éducation , ains i qu e des contes e t romans . Selo n se s propres dires , son 
métier d'auteu r lu i apporte a u départ pe u d'agrémen t :  ses roman s son t acheté s "s i bo n 
marché, qu e ce serait piti é d'e n parler". So n rayonnement d e femme spirituelle , gai e et 
d'une beaut é éclatante , qu i sait trouve r l e ton parfait, affiche r u n extérieur charman t e t 
cultiver le s conversations su r le bon goût, lu i ouvre le s portes de s meilleurs salon s d e l a 
capitale. Ell e est présentée à  la cour de France e t tient bientô t so n propre salo n littérair e 
où s e rencontrent, deu x foi s pa r semaine, le s personnes le s plus distinguée s e t les mieux 
nées, le s gens de lettres le s plus estimés et les artistes le s plus recommandables . A u fil des 
ans, ell e se fait surtou t un e réputation d e journaliste, publian t dan s de s journaux comm e 
le Petit  Courrier  des  Dames, l a Revue de  Paris, Les  Cent-et-un e t La Sylphide e t rédigeant 
des article s pou r l e Dictionnaire de  la conversation, pou r l e Livre des  Cent-et-Un  e t pour 
L'Encyclopédie des  gens du  monde. Ell e laiss e plusieur s ouvrage s : 

• L'Héritière  corse,  Pari s :  Corbet 1823 , 2 e éd. 1825 (le journal L'Indiscret  en  publi e 
un compt e rend u l e 5 août 1823 , dans leque l l e rédacteur remarqu e qu e Mme d e 
Bradi "mérit e une place à la suite des femmes qui font e n ce moment l e plus gracieu x 
ornement d e notre littérature " -  l'article es t reproduit pa r J. Pouget-Brunereau) . 

• Une  Nouvelle par  mois, Pari s 182 3 (2e éd. sous le titre d e Nouvelles, Pari s :  Roux-
Dufort 1825 , 3 volumes). 

• Colonna  ou  le beau Seigneur, histoire  corse  du  Xe siècle,  Pari s :  Rousselon 1825 , 2 
volumes. 

• Préparation  à  l'enseignement du  petit catéchisme,  Pari s 1827. 

• Lectures  pour  la  jeunesse, Pari s 1827. 

• Galerie  biographique  universelle  et  populaire des  hommes et  des femmes  célèbres 
(1833, e n collaboratio n ave c M . Genevay; l e suje t imit e l a Galerie  des  femmes 
célèbres, publié e pa r La Mésangère au siège du journal e n 1827). 

• Du  Savoir-vivre en  France au  dix-neuvième siècle,  Pari s 1838. 

• Le  Secrétaire au  XIXe siècle,  Pari s 1844. 

Son portrait , dessin é pa r Jule s Boill y e t lithographi e pa r Thierr y frères , l a montr e 
déjà miné e pa r la maladie (BN , Estampes :  Ne coll. Labrousse , t . 113 , p. 49). Un ou -
vrage don t ell e avai t commenc é l a rédaction longtemp s avan t s a mort, le s Mémoires de 
son temps,  n' a pas trouvé d'éditeur . 
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- Arch . de Paris :  acte de décès. 
- Biographie  des  femmes auteurs  contemporaines  françaises,  Pari s 1836 , t. 1, pp. 47-

54 (o n y trouve un e reproduction d u portrait mentionn é plu s haut) . 
- J.-M . Quérard, La  France littéraire,  Paris , 2 e éd., t. 1, p. 491 . 
- J . Cohen , L A COMTESSE D E BRADI, La  Sylphide,  1847 , vol . 5 , pp . 293-294 . 
- Nouvelle  biographie  générale,  Pari s 1855 , t. 7, p. 216 . 
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- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . II, p. 1186. 

Saint-Hilaire (Emile-Mar c Hilaire , di t Marco de ) 
(Versailles, mai 1793 - novembr e 1887 , Neuilly-sur-Seine) 

Cet homm e d e lettre s fécon d collabor e a u journal d e 181 9 environ jusqu'e n 1837 . Outre 
cette activité , i l compos e un e quarantain e d'ouvrage s tou t e n publian t dan s u n gran d 
nombre de journaux e t almanachs, don t Le  Follet, journal de mode, et V Almanach Impérial 
du Secon d Empire . So n fameux L'Art  de  mettre sa  cravate,  imprim é en 1827 dans l'entre -
prise d'Honoré d e Balzac, a  connu onz e éditions . I l rédige un Manuel  complet  de  la toilette 
ou l'art  de  s'habiller avec  élégance  e n 182 8 et u n Traité  de  la toilette à  l'usage  des  dames 
en 1835 . Le s mémoires d e sa jeunesse passé e comm e pag e a u service d e Napoléon lu i per -
mettent d e rédige r plusieur s ouvrage s aprè s 1830 , qui glorifien t exagérémen t l'empereu r 
et qu i paraissent anonyme s o u sous des pseudonymes. I l rédige auss i quantit é d e pièces en 
vers. 

Bibliographie 

- J.-M . Quérard, La  France littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . VIII, pp. 339-340. 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . XIV, p. 71 . 
- Bruc e Tolley , BALZA C TH E PRINTER , French  Studies,  1959 , pp. 214-225. 
- Grand  Larousse  encyclopédique,  Pari s 1964 , t. 9 . p. 516. 

Herbinot d e Mauchamp s (Charles-Frédéric ) 
(Paris, 2 1 février 179 5 - aprè s 1850) 

Il collabor e a u journa l duran t le s année s 182 0 et d e novembr e 183 0 à octobr e 1831 . Il 
écrit auss i de s ver s o u de s énigmes dan s d'autre s journaux , don t VAlbum des  Modes  et 
Nouveautés (1827) . Beaucou p d e ses vers son t mi s en musiqu e pa r Charle s Bigna n e t par 
Herbinot d e Mauchamp s lui-mêm e (voi r l e Journal  des  Dames  . . . d u 1 0 févrie r 1822) . 
En 1823 , Herbinot d e Mauchamps devien t membr e d e la Société  philharmonique  de  Paris. 
Quand L a Mésangèr e vieillit , l'activit é d e ce collaborateur a u Journal  des  Dames  et  des 
Modes s'avèr e indispensable . E n février 1831 , au moment d e la mort d e l'éditeur, i l prend , 
pendant cin q moi s environ , le s fonctions d'éditeur-géran t provisoir e d e l'illustré, aid é par 
les artiste s Lant é e t Gâtine , ains i qu e pa r Hecto r Guillon , am i d e longu e dat e d e L a 
Mésangère. De s divergences politique s entr e l e successeur monarchist e d e La Mésangère , 
Alfred Dufougerais , e t Herbino t d e Mauchamps, qu i est républicain, metten t fin à  sa colla-
boration a u journal e n octobre 1831 . Ayant amass é un e petite fortun e d e 1400 0 francs , i l 
l'investit dan s un journal républicai n d'opposition , L'Opinion,  qu i fait faillit e brutalement , 
après une brève existence de décembre 183 1 à février 1832 . Ruiné, Herbinot d e Mauchamps 
travaille ensuit e pou r u n périodiqu e féministe , l e Journal  des  Femmes  (1832-1835) , pui s 
pour la Gazette  des  Salons (1835 ) avan t qu e celle-ci ne fusionne ave c le Journal des  Dames 
et des  Modes.  E n 1833 , o n lui doit auss i un e collaboration ave c Jule s Jani n e t Alexandr e 
Dumas dan s Album  de  la Mode, chronique  du  monde  fashionable. 
Fils d e Charles-Mari e Herbinot , Cha r les-Frédéric Herbino t d e Mauchamps , qu i es t doc -
teur e n droit , a  un e demi-sœur , Marie-Madelain e Poutre t d e Mauchamps , fille  adoptiv e 
de s a mèr e Louise-Carolin e Tridon-Herbino t d e Mauchamps . Ell e e t s a mèr e d'adoptio n 
sont deu x saint-simoniennes , républicaine s convaincues , qu i défendent le s idées socialiste s 
et anti-bonapartiste s e t dirigen t l a Gazette  des  Femmes  (1835-1838) , périodiqu e fémi -
niste. Bie n qu e d e ving t an s s a cadette , l a demi-sœu r d e Charles-Frédéri c l'épous e e n 
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octobre 1838 . L e futu r mar i étan t incarcér é depui s l e moi s d e septembr e pou r incitatio n 
à l a débauch e e t attenta t à  l a pudeu r -  déli t commi s un e deuxièm e foi s aprè s avoi r ét é in -
carcéré auparavan t pou r l e même forfai t e n 183 0 (voi r p . 168 ) -, le mariage a  lieu en prison . 
Condamné à  un e pein e d e di x ans , i l voi t s a pein e commué e e n cin q an s d e réclusion . 

Bibliographie 

- La  Littérature  française  contemporaine  1827-1849,  Pari s 1857 , t . IV, p. 287 . 
- E . Sullerot , Histoire  de  la  presse féminine,  Pari s 1966 , pp . 191-209 . 

Bossange (Marie-Henry-Adolphe , conn u sou s le pseudonyme de Némo ) 
(Paris, 8  février 179 7 - 2 4 janvier 1862 ) 

A parti r d u 1 0 mars 1832 , Némo (Bossange ) rédig e d e nombreu x article s pou r l e journal . 
Il es t l e fils  du libraire-éditeu r Marti n Bossange , propriétair e d u célèbr e Pfennig-Magazin 
de Leipzi g e t d e l a fameus e «  Galeri e Bossang e »  d e Paris , fondé e e n 1787 , qu i es t à  se s 
débuts florissante , mai s fai t faillit e ver s 1830 , e t repren d se s activité s pou r deveni r l'un e 
des galerie s le s plus connue s d e l a capitale . Ném o Bossang e aspir e plutô t à  deveni r auteu r 
et éditeu r qu' à aide r à  gére r l a galeri e e t l a librairi e d e so n père . E n 1821 , il compos e u n 
ouvrage intitul é Notice  sur  la  vie  et  les  écrits  de  CF.  Volney,  pui s u n autr e :  Napoléon et 
ses contemporains.  E n 1827 , i l devien t éditeu r d e l a Revue  Trimestrielle,  e t e n 183 0 l'u n 
des principau x rédacteur s d e l a Gazette  de  France  o ù l a séri e d e feuilleton s Lettres  à  ma 
cousine lu i vau t un e grand e popularité . E n 1832 , i l rédige u n ouvrag e intitul é Des  crimes 
et des  peines  capitales  qu i est , à  l'heur e actuelle , encor e cit é e n jurisprudence. E n 183 1 e t 
1832, i l compos e deu x pièce s d e théâtr e pou r l a Comédi e Français e (l a Famille  de  Lusi-
gny e t Clotilde).  Aprè s avoi r collabor é a u Journal  des  Dames  et  des  Modes  (probablemen t 
jusqu'en 1836) , i l contribue , d e 183 7 à  1839 , à  l e fair e vendr e dan s un e dépendanc e d e 
la librairi e parisienn e à  Londre s (c'es t à  Londre s qu'i l avai t fai t se s étude s secondaires) . 
Parallèlement à  se s activité s littéraires , i l pren d l a directio n d u Théâtr e de s Nouveauté s 
et s'intéress e au x début s d u chemi n d e fe r e n France , rédigean t plusieur s article s dan s le s 
journaux pou r appuye r cett e invention . E n 1847 , i l organis e l a créatio n d u chemi n d e fe r 
Paris-Strasbourg e t devien t secrétair e généra l d e l a compagnie de s chemins d e fe r d e l'Est , 
poste qu'i l occup e jusqu'en 1861 . 
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- J.-M . Quérard , La  France  littéraire,  Pari s 1827-1839 , t . I, p. 426 . 
- Grand  dictionnaire  universel  du  XIXe siècle,  Pari s 1865-1876 , t . II, p. 1020 . 
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B.2.3 Le s principaux dessinateur s 

Debucourt (Philiber t Louis ) 
(Paris, 1 3 février 175 5 - 2 2 septembre 1832 , Belleville ) 

Selon Anatol e Franc e (introductio n a u Journal  des  Dames  et  des  Modes  d u vingtièm e 
siècle, 1 er juin 1912) , la plupar t de s planches d u journal d e L a Mésangèr e seraien t l'œuvr e 
de Debucour t e t d'Horac e Vernet . Cett e présomptio n es t san s dout e exagérée . C'es t 
Lanté qu i a  laiss é l e plu s d e dessins , e t Auzou , Bosio , Cari e Verne t e t so n fils  Horac e 
Vernet e n on t égalemen t laiss é u n nombr e considérable . Aprè s avoi r dessin é e n 178 7 un e 
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série intitulé e Galerie  du  Palais  Royal,  Debucour t devien t e n effe t célèbr e comm e peintr e 
et graveu r d e l a Franc e élégante . Se s planche s pou r l e magazin e n'étan t pa s signées , o n 
peut seulemen t suppose r qu'i l y  a  collaboré , selo n certain s historien s d e 179 7 à  1808 . I l 
semble qu'i l ai t dessin é e t fai t le s travau x d e graveu r pou r se s propre s dessins , mai s i l 
était auss i l e graveu r d e certain s dessin s exécuté s pa r Cari e Verne t pou r L a Mésangère . 
Parfois se s dessins étaien t gravé s pa r Baquoy . So n œuvr e compt e 55 8 pièces don t plusieur s 
planches d e mode s pou r l e journal e t d'autre s pou r deu x série s qu i cimentaien t l a répu -
tation d e l'entrepris e :  Modes  et  Manières  du  Jour  (1798-1808 . 5 2 planches ) e t Le  Bon 
Genre (1800-181 7 :  3  planche s étaien t d e lui) . D'autre s titre s d e dessin s font  égalemen t 
preuve d e so n intérê t pou r l a mod e :  Recueil  de  six  têtes  et  coiffures  modernes  à  l'usage 
des jeunes  personnes  qui  dessinent  (1801-1804) ; Les  petits  messieurs  ou  les  adolescents 
à la  mode  (1804) ; La  manie  de  la  danse  (1809) ; enfi n Le  tailleur,  le  coiffeur  (1812) . D e 
1815 à  1824 , i l es t l e graveu r d'un e excellent e séri e d e 5 6 costumes militaire s e t d e scène s 
de mœurs dessiné e par Cari e Verne t e t édité e pa r Jacques-Loui s Bance , plu s tard d e sujet s 
militaires exécuté s pa r Horac e Vernet . I l a  auss i amélior é l a techniqu e de s eaux-forte s e n 
couleur pa r l a superpositio n d e cin q plaque s d e cuivre . 
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- Ed . e t Jule s d e Goncourt , L'Art  du  XVIIF  siècle,  Pari s 1880 , t . II, p. 307 . 
- M . Fenaille , L'œuvre  gravé  de  P.-L.  Debucourt,  Pari s 1899 . 
- R . Colas , Bibliographie  . . . du  costume,  Pari s 1933 , t . I, pp. 286-288 . 
- Inventaire  du  Fonds  Français,  Pari s 1953 , t . 6 , pp . 68-79 . 
- R . Armand Weigert , Collection  de  costumes et  modes d'autrefois.  Modes  et  Manières 

du Jour,  Pari s :  Rombaldi 195 7 (c'es t un e rééditio n d e l a séri e dessiné e pa r Debu -
court, ave c un e introductio n d e 1 0 pages) . 

- Dictionnaire  de  biographie  française,  Pari s 1965 , t . X, pp. 453-454 . 
- R . Gaudriault , La  Gravure  de  mode  . . . , Pari s 1983 , pp. 45-47 . 

Vernet (Charle s Horace , di t Carie ) 
(Bordeaux, 1 4 août 175 8 - 2 7 novembre 1836 , Paris ) 

Issu d'un e dynasti e d e peintre s qu i remont e a u XVe siècle , e t plu s particulièremen t fils  d u 
célèbre Josep h Vernet , Cari e Verne t a  prépar é a u moin s 11 5 planche s d u journal . I l e n a 
signé 75 qui datent d e 180 3 à 181 1 (voir l a planche 70 7 de Fig . 3.3 et l a planche 958 de Fig . 
5.1). On peut suppose r qu'i l est collaborateur d u journal dès 1797. La plupart d e ses dessins 
sont gravé s pa r Baquoy , quelques-un s pa r Debucour t e t pa r Jazet . Jusqu' à l a Révolution , 
les Vernet habiten t dan s u n logemen t d u Palai s d u Louvre . Cari e es t mari é ave c l a fille  d e 
Moreau l e jeune. E n 1796 , i l peint deu x planche s intitulée s Les  Incroyables  e t Les  Merveil-
leuses qu i on t u n gran d succès . A  l a suite , u n journalist e d u no m d e Ca r publi e u n cahie r 
d'un Journal  des  Incroyables  ou  les  Hommes à  Pa-ole (sic)  d'honneur  qu i ridiculise ce type 
de personnes (B N Le 2 2666 , 1) . Le fils de Cari e Vernet , Horac e Vernet , repren d c e sujet e n 
1810 pou r e n fair e un e séri e à  l'intentio n d e L a Mésangère , séri e qu i dur e jusqu'e n 1818 . 
Carie Verne t dessin e auss i de s scène s d e chass e e t d e bataill e qu i lu i valen t l a faveu r d u 
public. E n 1813 , La Mésangèr e édit e quatr e dessin s d e Cari e Vernet , intitulé s La  Frileuse, 
La Boudeuse,  La  Vielleuse  e t La  Brodeuse.  Entr e 181 5 e t 1824 , l'éditeu r parisie n Banc e 
publie un e collectio n d e 5 6 dessin s d e costume s exécuté s pa r Cari e Verne t e t gravé s pa r 
Debucourt. Cett e collectio n fu t égalemen t édité e pa r Bossang e e t Masso n à  Londres . Le s 
fameux Cris  de  Paris,  paru s ver s 1820 , son t un e collectio n d e 10 0 lithographie s exécutée s 
par Cari e Verne t :  plusieurs présenten t le s costume s le s plu s e n vogue . E n 182 2 e t 1823 , 
il publie un e séri e d e 10 0 planches, ave c Eugèn e Lam i e t so n fils  Horac e Vernet , qu i port e 



B.2 Por t ra i t s de s principaux collaborateur s 345 

le titr e d e Collection  des  uniformes des  armées françaises  de  1791-1814- D e 1831 on a 
de lu i les Scènes et  costumes  divers,  lithographie s pa r Victor Adam . Baudelair e admir e 
ses gravure s d e mode. Le Journal des  Dames . . . annonc e s a mort dan s l e numéro du 30 
novembre 1836. 

Bibliographie 

- F . Benoît, L'Art  français  sous  la  Révolution et  l'Empire, Pari s 1875 , p. 338 . 
- A . Dayot, Les  Vernet.  Joseph,  Carie,  Horace,  Pari s 1898. 
- P . Cornu, ESSA I BIBLIOGRAPHIQU E SUR LES RECUEILS DE MODE , dans :  Documents 

pour l'histoire  du  costume, Pari s 1911 , t. I, p. 31 . 
- R . Colas, Bibliographie  . . . du  costume, Pari s 1933 , t. I, pp. 1063-1071. 
- L'Estampe  française,  Pari s :  Ed. Tel 1944 , p. 63 . 
- R . Gaudriault, La  Gravure de  mode . . . , Paris 1983 , p. 47 . 
- U n portrait d e Carie Vernet , dessin é par son fils Horace en 1818 et lithographie par 

C. Motte à Paris, rue des Marais, se trouve à la BN et à la bibliothèque Lipperheid e 
de Berli n (cot e F/M-Z , 136,4) . 

Auzou (Pauline , né e Demarquest-La Chapelle ) 
(Paris, 2 4 mars 177 5 - 1 5 mai 1835, Paris ) 

Elle dessin e 30 0 planches anonyme s d u journal. Elèv e de Regnault, s a carrière pren d son 
essor e n 1795, avec so n premier portrai t expos é a u Salon d e peinture. Se s composition s 
gracieuses e t expressive s lu i valent un e renommée qu i perdure sou s l'Empir e e t la Res-
tauration e t qui font d'ell e l'un e de s artistes le s plus e n vogue d e son époque. Ell e est 
la favorit e d e Marie-Louise, épous e d e Napoléon, plu s tar d d e la duchesse d e Berry e t 
plus tar d encor e de Louis XVIII. La critique lou e ses ouvrages qu i se distinguent pa r leur 
grâce, des détails heureu x et une couleur clair e et brillante. Outr e le s dessins de mode, ell e 
exécute de s portraits, de s tableaux d e genre (1797-1804 ) e t des scènes historique s (1808 -
1820). So n atelier ru e Gît-le-Cœur, o ù elle install e un e école d e dessin pou r demoiselles , 
est fréquent é pa r de nombreux artistes . Le rôl e importan t qu'ell e a  joué à  son époque est 
méconnu d e nos jours. 
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- F . Benoît, L'Art  français  sous  la  Révolution et  l'Empire, Pari s 1875 , pp. 335-336. 
- Dictionnaire  de  biographie française,  Pari s 1948 , t . IV, p. 806 . 
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Bosio (Jean-Françoi s e t Dominique S.) 

Deux artiste s du nom de Bosio exécuten t de s dessins pou r L a Mésangère :  Jean-François, 
élève de David (n é à Monaco le 17 juin 1764 , mort à  Paris le 6 juillet 1827) , et Dominique 
S. Bosi o (date s d e naissance e t de mort inconnues) . L e premier a  réalis é cin q tableaux , 
in-folio oblong , intitulé s La  Bouillotte, Bal  de l'Opéra, Bal  de Société, L'Escamoteur,  La 
Lanterne magique  qu i réunissent, e n 1804, 143 figures  tirée s de s planches d u Journal des 
Dames et  des  Modes. I l est le frère aîn é d u baron François-Josep h Bosi o (1768-1845) , 
fameux sculpteu r d e l'époque, qu e l e journal lou e dan s se s livraisons de s 31 mars e t 25 
juillet 1828 . Professeur d e dessin à  l'école Polytechnique , i l a publié un Traité  élémentaire 
des règles  du  dessin (1801 ) qu i eut plusieurs éditions . L'autr e Bosio , don t l e prénom est 
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Dominique, dessin e 23 8 planches d u Journal  des  Dames ...,  pui s plusieur s illustration s 
signées D . Bosio pou r l a série Le  Bon Genre en 1817. L'une de ses planches individuelles , 
éditée pa r La Mésangère, a  pour titr e La  Promenade aux  Tuileries. 

Bibliographie 

- L . Delteil, Manuel  de  l'amateur d'estampes  des  XIXe et  XXe siècles,  Pari s s.d. , t. 
1, p. 25, et t. complémentaire , pi . II et III. 

- Ren é Colas , Bibliographie  ...  du  costume, Pari s 1933 , t. I, p. 137 . 
- R . Gaudriault, La  Gravure de  mode . . . , Paris 1983 , p. 60 . 
- Dictionnaire  de  biographie française, Paris , t. VI, pp. 1133-34 (pou r Jean-François) . 

Vernet (Horace ) 
(Paris, 3 0 juin 178 9 - 1 7 janvier 1863 , Paris ) 

A la fois élève de Vincent e t de son père Cari e Vernet , il dessine 339 planches du journal et 
en signe 267 qui datent de s années 181 3 à 1817 (voir planche 133 8 de Fig. 1.2 , planche 1412 
de Fig. 2.8 et planche 128 6 de Fig. 4.28). Sa collaboration ave c La Mésangère début e ave c 
la série Incroyables  et  Merveilleuses, don t i l dessine le s planches dès 1810 (jusqu'en 1817) . 
Dès le 15 avril 1811 , à peine mariée , son épouse Louis e Pujo l inscri t l'argen t reç u pou r les 
travaux de son mari dan s un registre de recettes et de dépenses. Ell e note qu'il s ont obten u 
de La Mésangère 30 francs pou r chacu n de s dessins exécutés pou r le Journal des  Dames et 
des Modes,  8 0 francs pou r chacun e de s 31 planches de s Incroyables et  Merveilleuses, 30 0 
francs pou r l'ensembl e de s 12 dessins d e Y Annuaire des  Modes de  Paris e n 1814 et 10 0 
francs pou r chaqu e dessi n d u Bon Genre  e n 1816. Les recettes obtenue s pou r le s dessins 
du journa l ains i qu e pour le s séries de mode éditée s pa r La Mésangère s'élèven t e n 1811 
à 655 francs, en 1812 à 1169 francs, en 1813 à 1 700 francs, en 1814 à 3020 francs , e n 181 5 
à 2  280 francs, en 1816 à 2 700 francs e t en 1817 à 1060 francs. A u total, pou r la période de 
mai 181 1 à septembre 1817 , Horace Verne t a  donc obten u 1 2 584 franc s d e La Mésangère , 
ce qui veut dir e qu e le jeune ménag e a  surtout véc u d e l'argent reç u pa r cet éditeur. Les 
Costumes de  divers Pays  (1821-1827) , édité s auss i par La Mésangère, contiennen t encor e 
des dessin s d u peintre. E n 1817, Horace Verne t publi e ave c Jane t so n propre almanac h 
de mode , intitul é L'Empire  de  la Mode. Aprè s se s débuts comm e dessinateu r d e gravures 
de mode , i l acquier t un e réputation d e peintre d e sujets historique s e t militaire s e t de 
portraits. Mari e de l'Epinay lu i demand e de dessiner so n portrait e n mai 1825. Une copie 
en es t réalisée e n juin 1825 . En 1828, Horace Verne t es t nommé directeu r d e l'Académie 
de France à Rome, post e prestigieu x qu'i l occup e jusqu'en 1835 . Il est engagé ensuit e pou r 
exécuter plusieur s scène s de bataille d'u n format gigantesqu e a u château d e Versailles. 

Bibliographie 

- L . Lagrange , H O R A C E V E R N E T , Gazette  des  Beaux-Arts,  1863 , pp . 297-327 . 
- A . Dayot, Les  Vernet . . . ,  Paris 189 8 (en annexe le livre de comptes, pp. 188-226) . 
- H . Béraldi, Les  Graveurs du  XIXe siècle,  Pari s 1885-1892 , t . XII, pp. 211-221. 
- Mrs . Herber t Richardson , T H E FASHION-PLATE S O F HORAC E V E R N E T , The 

Connoisseur, vol . LIX, 1921, pp. 97-102. 
- R . Armand Weigert , Collection  de  costumes et  modes  d'autrefois,  Incroyables  et 

Merveilleuses, Pari s :  Rombaldi 195 5 (c'est un e réédition de la série principalemen t 
dessinée par Horace Vernet , ave c une introduction d e 10 pages). 

- R . Gaudriault, La  Gravure de  mode . . . , Paris 1983 , p. 47 . 
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Lanté (Loui s Marie ) 
(1789? - aprè s 1869 ) 

Lanté es t vraisemblablemen t l'artist e l e plus fécond d e l'équipe d e La Mésangère . Elèv e d e 
Vaudoyer, i l dessine 146 6 planche s no n signée s pou r l e journal, probablemen t entr e 181 4 
et 1828 . Le nombre d e ses gravure s no n signée s parue s d e 1829 à  183 0 n'es t pa s connu . 
En revanche , sa signature figure  e n bas de 408 planche s dessinée s entr e 183 1 et 1837. L a 
plupart d e ses illustration s son t gravée s pa r Gâtine, mai s certaine s son t due s à  Nargeot , 
Delvaux, Willaeys , Allais , Lallemand , Houiste , Porre t e t Prot. Outr e se s travaux exécuté s 
pour l e journal, Lant é particip e à  la création de s série s parues a u sièg e de l'illustré . I l des-
sine la plupart de s planche s d e Costumes  . .. du  pays de  Caux (1813-1827) , Costumes  des 
Marchandes et  Ouvrières de  Paris (1817-182 7 :  Fig. C.4) , Costumes  . . . des  Parisiennes 
de haute  et  moyenne classes  (1817-1828) , Costumes  de  divers  Pays  (1821-1827 ) et Galerie 
des femmes célèbres  (1827) . En 1818, les deux dernière s planche s d e la série Incroyables  et. 
Merveilleuses son t d e sa plume, et en 1822 il augmente d e onz e dessin s la première réédi -
tion du Bon Genre. D e 1818 à 1820 , l'almanac h Le  Petit Modiste  Français,  par u che z Le 
Fuel, es t illustr é d e sa main, ains i qu'un e séri e d e Travestissements  e n 1825 . Ses peinture s 
et aquarelle s figurent  au x Salon s d e 182 4 à 1838. Le premier tableau , un e scèn e de Rouen , 
obtient un e médaill e d'argen t à  Lille en 182 5 (voi r p . 360) . O n y retrouve de s figures  qu'i l 
avait dessinée s auparavan t pou r le s Costumes . . . du  pays de  Caux d e L a Mésangère. Il 
exécute auss i des portraits (Mari e Thérèse d'Autriche , Mm e de Maintenon) . Aprè s la mor t 
de L a Mésangèr e en 1831, il partage ave c Herbino t d e Mauchamps, Gâtin e e t Guillon le s 
fonctions d'éditeur-géran t provisoir e du journal. A  l'époque, i l habite 2 0 rue de l'Echiquier , 
puis s'install e 7  rue de Montholon (Arch . de Paris :  D2U1176). A  partir d e 1832, il étend 
ses activité s à  d'autres journau x d e mod e :  de 1832 à 1837 à La Mode,  de 1835 à 1837 à la 
Gazette des  Salons,  d e 1839 à 1840 à La Fashion e t au journa l Nouveautés  e t à partir de 
1839 à La Sylphide.  I l se fait auss i un no m comm e peintr e paysagiste . Il manque un e étud e 
biographique d e c e peintre . 

Bibliographie 
- Catalogue  du  cabinet de  feu M. La  Mésangère, Pari s 1831 , p. 48 . 
- E . Bellier de la Chavignerie/L. Auvray , Dictionnaire  général  des  artistes  de  l'école 

française, Pari s 1882 . 
- R . Colas, Bibliographie  . . . du  costume, Pari s 1933 , t. I, pp. 654-665 . 
- Inventaire  du  Fonds Français,  Pari s 1963 , t. 12 , pp. 422-423 . 
- A . Maury , QUAN D LE S AQUARELLISTE S CRÉAIEN T L A HAUTE COUTURE , Plaisir  de 

France, n° 422, sept . 1974 , p . 32 . 
- R . Gaudriault, La  Gravure de  mode . . . , Paris 1983 , pp. 47-48 . 

Figure B. 3 Le s signature s d u peintre Lant é e t des graveur s Delvaux , Gâtin e e t Nargeo t 
figurent e n ba s de nombreuses illustration s d u journal . Pou r Lant é e t Delvaux, voi r Fig . 
4.4 (pi . 2970); pour Lant é et Gâtine, voi r Fig . 1. 2 et 3.24 (pi . 3219 et pi. 3249); pour Lant é 
et Nargeot , voi r Fig . 4. 1 (pi . 3008) , Fig . 4.4 (pi. 3061 , 3176 et 3354), Fig . 6.3 (pi. 3322) , 
Fig. 6.1 0 (pi . 3349) , Fig . E. 3 (pi . 3245) , Fig . E. 7 (pi . 3292 ) e t Fig. E. 9 (pi . 3325) . 
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B.2.4 Le s principau x graveur s 

Baquoy (Pierr e Charles ) 
(Paris, 2 7 juillet 175 9 - 4  février 1829 , Paris ) 

Un gran d nombr e d e planche s d u journa l son t gravée s pa r Baquoy , don t 40 7 signée s d e 
ses initiales . Pendan t le s premières année s d u journal, i l exécute le s dessins d e Debucourt , 
de 180 3 à  181 1 égalemen t ceu x d e Cari e Vernet , d e 180 6 à  181 1 auss i ceu x d e Deny , e t 
de 181 3 à  181 8 ceu x d'Horac e Verne t (voi r pi . 133 8 d e Fig . 1.2 , pi . 70 7 d e Fig . 3.3 , pi . 
1223 de Fig . 3. 1 e t pi . 128 6 d e Fig . 4.28) . S a signatur e s e trouv e encor e su r un e planch e 
du journa l d e 1827 . L e 2 0 décembr e 1820 , l e journal annonc e l a parutio n d'un e gravur e 
individuelle gravé e pa r Baquoy , intitulé e Fénelon,  d'aprè s E . Fragonard . Iss u d'une famill e 
de graveur s qu i s e son t tou s spécialisé s dan s l a gravur e d e vignettes , i l a  début é pa r de s 
vignettes, e t plu s tard , pa r de s planches pou r Morea u l e jeune dan s le s Œuvres  de  Racine. 
Il s'es t consacr é dè s 178 5 à  l a gravur e d e mode , exécutan t plusieur s numéro s d e l a séri e 
Gallerie des  Modes  (1778-178 7 :  dont le s numéro s 263-266 , 268-271 , 285-286 , 301-304 , 
311-312, 320 , 351-352 , 361-370) , e t un e Suite  de  Petits  Costumes  dessiné s pa r Bertrand -
Duplessis. I l a  égalemen t grav é le s illustration s de s Voyages  en  France  (1798) , premie r 
ouvrage édit é pa r L a Mésangère . Parallèlement , i l es t professeu r d e dessi n a u collèg e d e 
la March e e t graveu r d e planche s comm e Eugenio  et  Virginia  (1799) . I l apparaî t a u Salo n 
dès 1802 . Se s deu x filles,  Louis e Sébastienn e Henriett e Baquo y (devenu e Mm e Couët ) e t 
Angélique Rosali e Adèl e Baquo y (devenu e Mm e Cailino) , on t poursuiv i l a traditio n fami -
liale e n choisissan t l a professio n d e graveur s d e vignette s e t d e planche s d e mode . 

Bibliographie 

- H . Béraldi , Les  Graveurs  du  XIXe siècle,  Pari s 1885 , t . I, pp. 90-92 . 
- Inventaire  du  Fonds  Français,  Pari s 1930 , t . 1 , pp . 296-29 7 (o n y  trouv e un e list e 

de 24 4 planche s d u journa l exécutée s pa r Baquo y entr e 181 2 e t 1817 , conservée s 
à l a BN) . 

- Dictionnaire  de  biographie  française,  Pari s 1951 , t. V, p. 104 . 
- R . Gaudriault , La  Gravure  de  mode  . . . , Pari s 1983 , p. 35 . 
- K.G . Saur , Allgemeines  Kûnstler-Lexikon,  Munich , Leipzi g 1992 , t . 6 , pp . 605-606 . 

Gâtine [o u Gâtine ] (Georges-Jacques ) 
(Caen, 3 0 aoû t 177 3 - aprè s 1841 ) 

L'un de s collaborateur s le s plu s créatif s d e l'équip e réuni e a u burea u d u journal . Bérald i 
l'appelle "l e graveur attitr é d e L a Mésangère " rie n qu e pou r le s gravures qu'i l a  exécutée s 
d'après le s dessins d e Loui s Mari e Lanté . D e 181 0 à  1817 , sans le s signer , Gâtin e a  proba -
blement réalis é un gran d nombr e de gravures d'Horac e Vernet . S a signature (voi r Fig . B.3 ) 
figure encor e su r 17 6 planche s d u journa l parue s d e 183 1 à  1836 . I l particip e auss i à  plu -
sieurs séries éditées au siège du journal, exécutant di x estampes du Bon  Genre  (1800-1817) , 
une trentaine des Incroyables et  Merveilleuses  (1810-1818) , cent cinq des Costumes  du  pays 
de Caux  (1813-1827) , un e vingtain e de s Costumes  orientaux  (1813) , si x d e Y  Almanach 
des Modes  (1815) , quarante-sep t de s Costumes  des  Marchandes  et  Ouvrières  de  Paris 
(1817-1827 :  Fig. C.4) , un e dizain e de s Costumes  et  coiffures  des  Parisiennes  de  haute  et 
moyenne classes  (1817-1828) , cen t de s Costumes  de  divers  Pays  (1821-182 7 :  Fig. C.5) , 
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soixante-et-onze d e la Galerie  des  femmes célèbres  (1827 ) e t vingt-deu x de s Travestisse-
mens (1828-183 0 :  Fig. 3.23). Cependant, La Mésangère n'est pas le seul à l'employer. Mar -
tinet l'engag e pou r se s publications su r la mode, pa r exemple e n 1811 , 1815 et 182 2 pour 
les gravure s d e l'almanach Miroir  des  grâces. Enfin , i l prête so n talent à  diver s journau x 
féminins, don t La  Mode  (1831-1837) , Nouveautés  (1839-1841) , La  Fashion  (1839-1840) , 
L'Oriflamme des  Modes  (1840-1841 ) e t La  Renaissance  (1841) . E n 1831 , après l a mor t 
de L a Mésangère, i l partage ave c Lanté , Guillo n e t Herbino t d e Mauchamps le s fonction s 
d'éditeur-gérant provisoir e d u journal. A  l'époque , i l réside a u n ° 1  de la rue de l'Estra -
pade. Bérald i not e à  so n propo s :  "u n malin , qu i a  trouv é l e moye n d e se fair e u n nom 
connu, e n étant tou t simplemen t u n graveur d e modes . . . Enfin ! mieu x vau t cen t foi s êtr e 
le premier dan s c e genre subaltern e qu e de passer inaperç u e n se frottant à  l'estampe dit e 
d'histoire, o u de gran d style. " L'Inventaire  du  Fonds  Français  ripost e qu'i l "n'es t nulle -
ment u n malin (mais ) simplemen t u n très bon graveur d e reproductions e n couleurs." Les 
parents d u peintr e son t Jacque s e t Louis e Gâtin e habitan t Caen . 

Bibliographie 

- Arch . départ . (Calvados) : act e d e naissance (documen t recherch é pa r B. Hissler). 
- H . Béraldi , Les  Graveurs  du  XIXe siècle,  Pari s 1886 , t . VI, pp. 225-236. 
- Inventaire  du  Fonds  Français,  Pari s 1954 , t. 8 , pp. 409-425 (o n y trouv e pp . 419-

420 certaine s légende s de s planches d u journal gravée s pa r lui en 1831) . 
- Dictionnaire  de  biographie  française,  Pari s 1982 , t. XV, p. 665 . 
- R . Gaudriault , La  Gravure  de  mode  . . . , Pari s 1983 , p. 206. 

Nargeot (Jean-Denis ) 
(Paris, 2 8 novembre 179 5 - aprè s 1865) 

Elève d e Roger e t Benoist , l a gravure d e mode lu i procure se s premiers succè s e t devien t 
sa spécialité . So n père es t Deni s Françoi s Nargeot , employ é à  l'Eta t Civil , s a mère Mari e 
Anne Nargeot , né e Cior. D e 1831 à 1837 , il est le graveur d e 155 dessins du journal, don t 
150 signés , l a plupar t dessiné s pa r Lant é o u Num a (voi r Fig . B.3), un pa r Gavarn i (voi r 
Fig. 3.25) . D'autre s journau x d e mode l e comptent dan s leu r équip e :  La Vogue  (1831), le 
Petit Courrier  des  Dames (ver s 1830) , La Mode (1832-1837 ) e t le Journal des  Demoiselles 
(1833 jusque vers 1865) . En 1838, il invente un système qui lui permet d e peindre des sujets 
empruntés au x musées de Versailles. I l est également portraitist e e t illustrateu r d e livres. 

Bibliographie 

- Journal  des  Dames et  des  Modes,  2 0 janvier 1838. 
- H . Béraldi, Les  Graveurs  du  XIXe siècle,  Pari s 1885-1892 , t . X, pp. 188-190 . 
- R . Gaudriault , La  Gravure  de  mode ...,  Pari s 1983 , p. 208. 

B.2.5 Le s principaux imprimeur s 

Puisque l e Journal  des  Dames ...  étai t u n périodique illustr é d e gravures e n taille douce , 
il fallai t deu x type s d e machine s différente s pou r l'imprimer , l'un e pou r l'impressio n de s 
lettres, servi e par les imprimeurs e n lettres, l'autr e pou r l'impressio n de s illustrations, ser -
vie pa r le s imprimeur s e n taill e douce . L a Mésangèr e devai t don c employe r deu x sorte s 
d'imprimeurs au x brevet s bie n distinct s (voi r p . 196) . A parti r d e 1830 , les imprimeur s 
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avaient souven t le s deu x système s d e machine s e t le s deu x brevets . Le s deu x premier s 
portraits tracés ici présentent le s principaux spécialistes de l'imprimerie en lettres qui ont 
fabriqué l e magazine jusqu'en 1832 . Les collègues alors responsables pour l'imprimerie des 
gravures ne sont pa s connus . Mais on connaî t l e procédé compliqué de la fabrication de s 
gravures (voi r pp. 27 à 28). Parmi les imprimeurs ayan t fabriqu é l e journal après 1832 , le 
plus éminen t es t Adolph e Everat . I l pouvai t fair e fonctionne r le s machines pou r l e text e 
ainsi que celles pour le s gravures. 

Nicolas-Vaucluse (François ) 

Pendant 23 ans, de 1800 à 1823, les pages de texte du journal sont imprimées dans la petite 
entreprise d e Nicolas-Vaucluse , associ é a u librair e Boutonne t e t install é dan s l e quartie r 
qu'habite L a Mésangèr e (5 , rue Neuve-Saint-Augustin , aujourd'hu i ru e Saint-Augustin) . 
En 1811 , quand Napoléo n fixe à quatre-vingts l e nombre des imprimeurs en lettres à  Pa-
ris, Nicolas-Vaucluse es t nommé titulaire du dernier brevet , le n° 80, ce qui lui permet d e 
continuer s a collaboration ave c La Mésangère. I l est égalemen t imprimeu r d e traités tiré s 
à quelques centaines d'exemplaires. A  la fin de sa carrière, vers 1820 , il est responsable de 
l'impression d'autre s journaux, tel s le Courrier  des Théâtres  et Les  Affiches Parisiennes. 
Il arrive alors à réaliser son rêve de devenir libraire. Son brevet de libraire lui est attribué le 
30 mars 1820 . Son imprimeri e pass e l e 21 mai 182 3 entre le s mains d e Carpentier-Méri -
court qu i pai e l e breve t 4 5 000 francs . O n n e trouv e aucun e mentio n d e so n no m dan s 
l'ouvrage d'August e Imbert , Biographie  des  imprimeurs (1826) , ni dans Edmond Werdet , 
De la  librairie française depuis  1789  (1860) qu i mentionnent seulemen t u n imprimeu r e t 
marchand d'estampe s d u no m d e Mathurin Nicolas , ru e Montorgueil , "a u bo n pasteur" , 
qui a  pratiqué e n 1572 , donc deu x siècle s plu s tôt . Se s dates e t lieu x d e naissanc e e t d e 
mort son t inconnus . 

Bibliographie 

- Archive s Nationales :  cote F1 8 11 9 : diverses déclarations de Nicolas-Vaucluse pour 
avoir imprimé certains ouvrages dans les années 1819 à 1823, mais rien sur le Journal 
des Dames et des Modes; cote F1 8 11 : son brevet de libraire; cote F1 8 1743, n° 2240 : 
vente du brevet d'imprimeu r d e Nicolas-Vaucluse à  Carpentier-Méricourt . 

- Annuaire  de  l'Imprimerie et  de  la Librairie, 1813, p. 36 et 127 . 
- P . Dupont, Histoire  de l'imprimerie, Pari s 1854 , t. I, p. 265. 
- P . Delalain, Liste  des  imprimeurs-typographes 1811-1870. Tiré-à-part d e la Biblio-

graphie de la France, sept.-oct . 1899 , p. 14. 
- P . Delalain, L'Imprimerie  et  la librairie à Paris de  1789 à 1813, Pari s 1900 , p. 158 

(quelques lignes seulement). 

Carpentier-Méricourt (Claude-Joseph ) 
(Grand-Fresnoy, prè s Saint-Quentin , 1 8 octobre 177 5 - aprè s 1834 ) 

Successeur d e Nicolas-Vaucluse , i l continu e d e s'occupe r de s page s d e text e d u journa l 
pendant neu f ans , d e 182 3 à 1832 , s'installant d'abor d dan s le s locaux d e so n prédéces -
seur, puis plus près du siège du journal, dans l a rue Traînée-Saint-Eustache, qu i croise la 
rue Montmartre. Ayant su considérablement agrandi r l'entreprise , i l est l'imprimeur d'un e 
dizaine de publications de la petite presse spécialisée dans la médecine, la littérature, l'art , 
le théâtre , l e commerce. E n général , l e tirage d e ses publications périodique s vari e entr e 
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500 e t 3  000 exemplaires . Le s Archive s Nationale s possèden t d e lu i deu x déclaration s su r 
le tirag e d u journa l d e L a Mésangère , l'un e d u 1 9 janvier 182 7 (Fig . B.4 ) e t l'autr e d u 2 6 
juillet 1830 , mentionnan t chacun e 2  500 exemplaire s tirés . O n y  trouv e égalemen t u n gro s 
dossier contenan t de s détail s biographique s :  Carpentier-Méricour t fu t d'abor d commi s 
chez u n paren t marchan d d e dentelles e t fabrican t d e fils,  avant d'apprendr e l'ar t typogra -
phique à  Hambourg ; deven u prot e e t correcteu r che z l'imprimeu r Chaigniea u à  Pari s (qu i 
réédita plusieur s ouvrage s d e L a Mésangère) , pui s caissie r e t marchan d d e papier , i l finit 
par pouvoi r achete r l e breve t d'imprimeu r e n lettre s d e Nicolas-Vauclus e l e 2 1 ma i 1823 , 
grâce à  un e do t d e 6 0 000 franc s fait e pa r u n mariag e tardi f ave c un e rich e héritière . So n 
association ave c Jean-Baptist e Constant-Chan t pie lu i vau t quelque s difficulté s auprè s d u 
Bureau d e l a Librairi e parc e qu e c e dernier avai t exécut é de s ouvrages opposé s a u gouver -
nement. Pa r l a suite, l e brevet d'imprimeu r e n lettre s es t retir é à  Constant-Chantpie , mai s 
pas à  Carpentier-Méricourt don t c e dernier continu e d'imprimer le s commandes (Constant -
Chantpie finir a pa r êtr e engag é dan s l'atelie r d'imprimeri e d'Honor é d e Balzac) . Le s 3 9 
ouvriers d e Carpentier-Méricour t protesten t e n 182 7 contre u n proje t d e lo i qu i aggravai t 
la situation de s imprimeurs en lettres. En 1830 , l'entreprise s'occup e de s premiers journaux 
de la classe ouvrière , intitulé s L'Artisan  e t Le  Peuple  Souverain.  D e novembre 183 2 à  ma i 
1833, elle prend e n charge le Messager  des  Dames.  Carpentier-Méricour t obtien t u n breve t 
de lithograph e l e 6  avri l 1832 , et , l e 5  septembre 1834 , i l vend so n breve t d'imprimeu r e n 
lettres à  Féli x Malteste . 

Gdïdaxaho*. IMPRIMERI E D E CARPENTIER-MÉRICOURT , 
R » Trat«4*-St-Eiuu«h« , n * i$ . 

Figure B. 4 Déclaratio n d e l'imprimeu r Carpentier-Méricour t su r l e tirage d u Journal  des 
Dames et  des  Modes  e n 1827 . 
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Bibliographie 
- Arch . Nat . :  Parmi le s déclaration s su r le s titre s e t tirages de s ouvrage s imprimé s 

par Carpentier-Méricourt , d e 1823 à 1832 , celle s su r l e Journal des  Dames  et  des 
Modes on t le s cotes F 1 8 52 , 166 , année 1827 , décl. 490 , n° 697 6 et année 1830 , décl . 
960, n° 3407. L e dossie r F 1 8 174 3 comprend 3 6 déclaration s su r d'autre s ouvrage s 
imprimés pa r lui , de 1832 à 1834, ains i qu e so n dossie r d e breve t d'imprimeu r e t de 
lithographe e t son act e d e baptême . 

- P . Chauvet, Les  Ouvriers du  livre en  France, Pari s 1964 , p. 78. 

Everat (Adolph e Auguste ) 
(Paris, 1 1 juillet 180 1 - 184 8 (?) ) 

Everat n'es t l'imprimeu r d u journal qu e pou r un e court e période , d e mars 183 3 à  jan -
vier 1835 . Cependant , so n entreprise , bie n connu e pou r avoi r imprim é le s œuvre s d'H . de 
Balzac, V. Hugo, A . de Musse t e t A. de Vigny, et pour avoi r ét é l'un e de s plus grandes im -
primeries parisiennes , mérit e qu'o n y jette u n cou p d'œil . En 1828 , il hérite d e l'entreprise , 
fondée en.179 3 par so n pèr e André-Amabl e Evera t (i l continue d'utilise r l e papier à  lettres 
de so n pèr e :  voir Arch . Nat.) . Auparavan t i l avait ét é architecte e t s'était mari é à  Au -
gustine Louis e Dorette . Evera t donn e alor s un e nouvelle impulsio n à  l'imprimeri e :  e n 
1833, il possède le s machines le s plus modernes , don t 2 8 presses en fer , 5  mécaniques e t 2 
presses e n bois . Cel a lu i perme t d e tire r chaqu e jour deu x million s d e feuille s et d'occupe r 
260 personne s :  12 0 compositeurs , 5 6 imprimeurs, 9  correcteurs, 1  prote, 1 0 apprentis, 
14 employés au x mécaniques , 4 0 brocheuse s e t 10 autre s personnes . I l imprime l'élit e de s 
auteurs, auxquel s i l est souven t li é d'amitié , i l s'occupe de s millier s d'exemplaire s d e bro -
chures saint-simoniennes , e t il est responsabl e de s journaux e n vogue comm e La  Mode e n 
1830, le Journal des  Connaissances  Utiles  en 1833 et Le Musée  des  Familles  e n 1833 , tous 
de Girardin , pui s de La Revue de  Paris e n 1830, de La Revue des  Deux  Mondes  e n 1830 
également, d e L'Europe Littéraire  d e mars à  août 1833 , et du Droit e n 1835 . So n chiffr e 
d'affaires moye n s'élèv e alor s chaqu e anné e à un montan t d e 850 000 à 900 000 francs. Eve -
rat obtien t deu x foi s l a médaille d'argen t à  l'exposition de s produit s d e l'industrie pou r 
des livre s illustrés , enrichi s d e gravure s e n boi s insérée s dan s le texte . En 1837, alors qu'i l 
occupe 50 0 ouvriers, l e feu ravag e son établissement . I l ne s'en reme t pas . En 1839 , il quitte 
l'imprimerie, a u grand regre t d e son père . Mai s se s tentative s d e faire fortun e ailleur s (il 
ouvre un e briqueterie , pui s s'engag e dan s le s chemin s d e fer) n e sont pa s couronnée s de 
succès. Ver s le milieu du XIXe siècle , il meurt ruiné . 

Bibliographie 
- Arch . Nat . :  cote F 1 8 72 fî :  plusieurs déclaration s su r l e tirage d u journal , d e 1833 

à 1835 . 
- P . Dupont, Histoire  de  l'imprimerie, 1854 , t. II, p. 606 . 
- Nicol e Felkay , DEU X IMPRIMEUR S D E BALZA C :  ANDR É BARBIE R E T A D O L P H E 

EVERAT, L'Année  balzacienne,  1978 , pp. 225-243 . 



Annexe C 

Répertoire de s illustré s e t série s d e 
gravures rattaché s a u journa l 

C l Le s illustrés annexés par l e journal 
- Journal  des  Modes  et  Nouveautés 
- Tableau  Général  du  Goût,  des  Modes  et  Costumes 

de Paris,  deven u La  Correspondance  des  Dames  e n 
mars 1799 , puis L'Arlequin  e n aoû t 179 9 

- L'Art  du  Coiffeur 
- L'Observateur  des  Modes 
- L'Indiscret 
- La  Vogue 
- Le  Messager  des  Dames 
- Gazette  des  Salons  (ave c ses annexions d u 

Journal des  Femmes  e t d u Miroir  des  Dames) 

25 août 1797 

octobre 1799 
février 1810 
5 déc. 1823 
25 déc. 1823 
10 août 1831 
5 juin 1833 

15 octobre 183 7 

A parti r d u 1 0 décembr e 1823 , le s annexion s son t indiquée s su r l'en-têt e d u journal , au -
dessous d u titre . O n y  lit , pa r exempl e d u 5  juin 183 3 au 1 0 octobre 183 7 :  " A c e journa l 
ont ét é réunis L'Observateur  des  Modes,  L'Indiscret,  La  Vogue  et Le  Messager  des  Dames." 
(voir Fig . 4.21) . 

C.2 Enviro n mill e six cents gravures publiée s e n séries 
au siège du journal 

1. Modes  et  Manières  du  Jour. 
Les 5 2 planche s e n couleur , gran d in-8° , son t dessinée s e t gravée s 
par Ph.L . Debucourt . Selo n Fenaille , le s 3 8 première s illustration s 
sont d e l'a n VIII (1799-1800), le s 1 2 suivantes d e l'a n IX (1800-

1798 - 180 8 
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1801), e t le s deu x dernière s d e 1808 . Mai s un e premièr e planch e 179 8 —  1808 
dessinée pa r lu i es t déj à mentionné e dan s l e journa l e n 1798 . A u 
bas d e chaqu e gravure , o n trouv e u n titr e e t un e descriptio n som -
maire d e l'habillement . L a séri e es t réédité e e n 180 8 sou s l e titr e 
Modes et  manières  du  jour à  la fin du  XVIIF siècle  et  au  commen-
cement du  XIXe siècle,  ave c un e feuill e d e titre . Ell e es t vendu e 
18 francs . L a troisièm e éditio n es t déposé e pa r L a Mésangèr e à  l a 
Bibl. Impérial e l e 3  aoû t 1810 . L'ensembl e es t réédit é a u tournan t 
du XIXe siècl e che z Maquet , pui s ver s 191 2 che z Gosselin . Seiz e 
planches son t reproduite s e n 191 1 dan s Documents  pour  l'histoire 
du costume,  che z Goupil , avec un text e de Gaston Schefer . E n 1957 , 
Rombaldi publi e 2 4 planches, ave c u n text e d e 1 0 pages pa r Roge r 
Armand Weigert . D'aprè s Mireur , l a séri e es t vendu e 1  300 franc s 
en 1880 , e t 2  450 franc s e n 1890 . Delteil , qu i reprodui t plusieur s il -
lustrations d e cett e série , not e un e vent e d e 4 7 planches pou r 3  600 
francs e n 1912 . Selo n Colas , l a collectio n complèt e coûtai t 1 5 000 
francs e n 1913 . Pou r l a légend e de s illustrations , voi r Colas , t . I, 
n° 814 , pp . 286-288 , e t Gaudriault , Répertoire  . . . , pp . 276-279 . 
On trouv e de s exemplaire s d e cett e séri e à  l a BN , Cab . Est . O a 8 6 
Rés., e t à  l a Bibl . Lipperheid e d e Berlin , pi . 1  et 4 . 

2. Costumes  de  Théâtre.  179 8 - 180 3 
Egalement appel é Costumes-portraits  des  actrices  et  acteurs  des 
principaux théâtres  de  Paris.  Le s gravure s d e l a séri e coûten t 
d'abord cinq , pui s si x sous . Elle s on t l e mêm e forma t qu e le s illus -
trations d u journal . Vicair e (pp . 1359-1360 ) compt e neu f planches , 
dont i l retient le s légendes . Quatr e autres , dessinée s pa r Cari e Ver-
net e t gravée s pa r Baquoy , s e trouven t à  l a BN , don t deu x qu i 
portent l a légend e "Sophi e Belmon t dan s Fanchon  la  Vielleuse"  (l e 
nom d e l'actric e s'écri t "Bellemont " dan s le s dictionnaires) e t deu x 
autres présentan t Mm e Clotild e dan s La  Dansomanie  e t l e Retour 
de Zéphir  (voi r Colas , n° 1  564). Ces deux actrices se retrouvent pa r 
ailleurs dan s deux gravure s supplémentaire s d u Journal  des  Dames 
et des  Modes,  numérotée s 5 0 e t 55-bis . Elle s y  son t montrée s dan s 
les pièce s Belle  et  bonne  e t l e Ballet  de  Paris. 

3. Vues  de  Paris. 
C'est un e séri e in-8 ° d e 3 6 dessin s e n couleur , don t 2 3 gravés (voi r 
le Journal  des  Dames  et  des  Modes  d u 2 5 mar s 1813 , p . 135) . 
Les douz e première s planches , qu i coûten t quatr e franc s e n 1800 , 
sont décrite s dan s l e cahier d u 1 4 juillet 1800 . Vingt planche s son t 
conservées à  la Bibl. des Arts Déco de Copenhague à  la fin du 5 e vo-
lume d u Journal  des  Dames  . . . , a n VIII. Les différente s vue s on t 
les description s suivante s :  N° 1  :  Intérieur d e l a sall e d u Théâtr e 
des Art s ( = Opéra) . N° 2  :  Intérieur d e l a salle du Théâtr e françai s 
de l a République . N ° 3  :  Intérieur d e l a sall e d e F  Opéra-Comique. 
N° 4  :  Intérieur d e l a sall e d u Théâtr e Feydeau . N ° 5  :  Promenad e 
de Tivoli . N ° 6  :  Promenad e d e Frascati . N ° 7  :  Promenad e d u 
jardin attenan t a u pavillo n d'Hanovre . N ° 8  :  Intérieu r d e l a ro -
tonde d e Paphos . N ° 9  :  Nouvell e promenad e d u jardi n d u palai s 
du Tribuna t (Fig . C l ) . N ° 1 0 : Extérieur de s Bains Vigier , prè s d u 

1799 - 1812(? ) 
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Figure Cl Un e rareté :  les gravures de la série Vues  de Paris, éditée s au bureau du Journal 
des Dames  et  des  Modes  a u forma t d e 6  cm x  8  cm . Ic i le s numéro s 9  e t 1 0 présentant l e 
jardin d u Palai s Royal , anciennemen t appel é Jardi n d u Tribunat , e t le s Bain s Vigie r su r 
la Sein e prè s de s Tuileries . 
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pont de s Tuilerie s (Fig . C l ) . N ° 1 1 :  Intérieur d e l a cou r Batave . 179 9 -  181 2 
N° 1 2 :  Panorama . N ° 1 3 :  Intérieu r d u Théâtr e d u Vaudeville . 
N° 1 4 :  Intérieur d e l'Amphithéâtr e d e Franconi . N ° 1 5 :  Sall e d e 
Concert d e l a Sociét é Olympique . N ° 1 6 :  Salle d e Spectacl e d e l a 
Société Olympique . N ° 1 7 :  Foyer d u Théâtr e d e l'Opéra . N ° 1 8 : 
Foyer d u Théâtr e Montansier . N ° 1 9 :  Intérieur d u Théâtr e d e Lou -
vois. N ° 2 0 :  Intérieur d u Théâtr e d e l a Port e Saint-Martin . 

4. Le  Bon  Genre.  180 0 - 182 2 
Les planche s d e cett e séri e d e 11 5 dessin s humoristique s forma t 
in-8° (22 0 m m x  24 4 mm) , commencé e e n avri l 1800 , avaien t plu -
sieurs dessinateur s :  Cari e Vernet , J.-B . Isabey , Dutailly , D . S . 
Bosio, August e Garneray , Ph . L . Debucour t e t Horac e Vernet , e t 
deux graveur s :  Nicolas Schencke r (o u Schenker ) e t G.-J . Gâtine . 
Le pri x d'un e planch e étai t d e 1  franc e n 1801 . Pou r l a rééditio n 
des premières 10 4 planches e n 1817 , La Mésangèr e rédige a u n text e 
explicatif indiquan t l a dat e d e publicatio n d e chaqu e planch e e t 
donnant u n commentair e s e rapportant a u suje t d u dessin . C e text e 
comprend 2 9 pages . I l a  pou r titr e Observations  sur  les  modes  et 
les usages de  Paris pour  servir  d'explication  aux  caricatures  publiées 
sous le  titre de  Bon Genre,  depuis  le  commencement du  XIXe siècle, 
in-4° oblon g (imprimeri e L.-G . Michaud ) (Fig . C.5) . Un e foi s paru , 
La Mésangèr e a  édit é 1 1 nouvelles planche s numérotée s 10 5 à  115 . 
Elles étaien t dessinée s pa r Loui s Mari e Lant é e t gravée s pa r Gâtin e 
et on t par u d e 181 8 à  1822 . L a séri e complète , accompagné e d u 
texte, es t réédité e a u forma t in-fol . e n 182 2 pa r l'imprimeri e d e 
Charles Crapele t (1762-1809 ) et , e n 1827 , pa r Vassa l e t Esslin g 
(la B N e t l a Bibl . Lipperheid e d e Berli n e n on t de s exemplaires) . 
Léon Moussina c comment e un e rééditio n e n cin q fac-similés , fait e 
de 192 8 à  193 1 che z A . Lév y e t E . Deni s (u n exemplair e es t à  l a 
Bibl. Forney) . Grete l Wagne r présent e u n choi x d e planches , édit é 
à Dortmund , che z Harenberg , e n 1980 . Pou r le s légende s de s gra -
vures, voi r G . Vicaire , 1. 1, pp. 839-844 , e t R . Colas , t . II, n° 2  238. 

5. Meubles  et  Objets  de  Goût.  180 2 - 183 5 
Les 75 5 planche s d e cett e série , commencé e l e 6  mar s 1802 , 
représentent pa r leu r forma t in-4 ° oblon g (52, 5 c m x  1 9 cm ) l e 
quadruple de s page s d u Journal  des  Dames  ...  C'es t pourquo i L a 
Mésangère n e le s a  pa s fai t circule r pa r l a poste . Conçue s pou r 
servir d e supplémen t a u Journal  des  Dames  et  des  Modes,  elle s 
présentent lits , chaises , tables , bijoux , draperie s d e croisée , fau -
teuils, canapés , divans , tabourets , commodes , secrétaires , lavoirs , 
miroirs, alcôves , pendules , berceaux , vases , lustres , consoles , voi -
tures, façade s d e maiso n e t intérieur s d e salo n (voi r Fig . C 2 e t l a 
figure e n couleur 6.8) . Egalemen t annoncé e sou s les différents titre s 
Meubles et  Voitures  o u Meubles,  Draperies,  Bronzes,  Orfèvreries  et 
Voitures o u Journal  des  Meubles  et  Voitures  Nouveaux,  l a séri e es t 
livrée d'abor d pa r cahier s d e dix feuilles , a u pri x d e trois francs . S a 
parution n'es t régulièr e qu' à parti r d e 1803 . Le 7  septembre 1802 , 
la collectio n comport e 4 0 numéros , don t 2 6 concernant le s meuble s 
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Figure C 2 L e format de s planches d e l a série Meubles  et  Objets  de  Goût  es t l e quadrupl e 
des page s d u Journal  des  Dames  . . . Ic i l a gravur e 57 4 publié e ver s 1823 . D'une extrêm e 
rareté, ces figures  ont coût é chacune 900 francs e n 1993 , tandis que celles du journal étaien t 
vendues entr e 5 0 e t 20 0 franc s chacune . 
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et 1 4 les voitures . Ell e es t constitué e d e 10 0 planches e n aoû t 180 3 180 2 -  183 5 
et s'achèt e pou r 5 0 francs . L a Mésangèr e ven d alor s 4  planche s l e 
20 d e chaqu e moi s pou r u n pri x d e 2 7 francs , soi t 4 8 planche s pa r 
an. E n 1807 , la production es t ralenti e à  2  feuilles pa r moi s à  raiso n 
de 13,5 0 francs . Chaqu e feuill e coût e alor s 6 0 centimes . Dè s 1809 , 
ce chiffr e tomb e encor e à  1 8 feuille s pa r an , vendue s 10,5 0 francs . 
Plus tard , jusqu'e n 1830 , cette périodicit é es t ralenti e à  17 , puis 1 6 
feuilles pa r an . En 1810 , les livraisons comprennent le s numéros 31 3 
à 331 , en 181 1 le s numéro s 33 2 à  348 , e n 181 2 le s numéro s 34 9 à 
367, en 181 3 les numéros 36 8 à  385 , en 181 4 les numéros 38 6 à  403, 
en 181 5 les numéros 404 à 421 (voir l a Bibliographie  de  L'Empire ou 
Journal de  la  Librairie).  Pou r 181 6 nous avon s v u le s numéros 42 2 
à 439 , pou r 181 7 le s numéro s 44 0 à  457 , e t pou r 181 8 le s numéro s 
458 à  475 . E n 1825 , 5 0 feuille s s e son t vendue s 22,5 0 francs , e n 
1827 on t par u 3 0 planches . Jusqu'a u 3 0 avri l 183 1 paraissen t 70 0 
planches. Toute s porten t "Paris " comm e lie u d e l'édition , l e titr e 
de l a séri e e t u n numér o d'ordre . Un e court e légend e désignan t 
l'objet s e trouve sou s l e trai t inférieu r d e l'encadremen t de s objet s 
dessinés. Malheureusement , L a Mésangèr e n' a pa s publi é u n text e 
descriptif, c e qu e regrett e l'éditeu r d u Journal  des  Luxus  und  der 
Moden dan s l e cahier d e juillet 1809 . Ce périodique alleman d copi e 
dans se s gravure s gran d nombr e d'objet s présenté s pa r l a série . L e 
droit d e publie r l a séri e es t vend u l e 4  juille t 183 1 pou r u n pri x 
de 22 8 frs . à  Couët , auteur-éditeur , 1 5 ru e d e Vaugirard , qui , d e 
1832 à  1835 , édite le s gravures 70 1 à 75 5 (Mm e Couët , né e Baquoy , 
est l a fille  d u graveu r Baquo y qu i avai t longtemp s travaill é pou r 
La Mésangère) . L e Journal  de  la  librairie  publi e dè s lor s de petite s 
annonces pou r cett e série , pa r exempl e l e 3  mars 1832 , l e 5  janvier 
1833, le 1 er mars e t l e 13 décembre 1834 . La série est à  cette époqu e 
concurrencée pa r cell e d e Caro n su r le s meuble s contemporains . 
Elle fu t continué e (e t e n parti e copiée ) pa r Wilhel m Kimbe l d e 
Mayence e n Allemagn e dan s so n Journal  fur  Môbelschreiner  und 
Tapezierer (1835-1853) . Plusieur s centaine s d e gravure s d e l a séri e 
ont ét é réimprimée s e n 1914 , pet. in-fol. , che z A . Calavas , ave c un e 
préface d e P . Corn u (B N Est . H d 107d) . Quelque s planche s on t 
été reproduite s e n octobr e 1960 , dan s u n peti t articl e intitul é L E 
DÉCORATEUR QU I RÈGN E SU R L 'EMPIRE . E n 1993 , le s gravure s 
coûtaient chacun e l a somm e d e 90 0 francs . Sau f pou r l a planch e 
754, l a B N possèd e u n exemplair e comple t d e l a série extrêmemen t 
rare, réuni en quatre tomes (microfil m G  143281-150040) . Certaine s 
feuilles son t à  la Bibl . Forney . Voi r auss i p . 69, p. 172/17 3 et p . 191. 

Costumes des  femmes  du  pays  de  Caux  et  de  plusieurs 
autres parties  de  l'ancienne  province  de  Normandie.  180 4 - 182 7 

Cette séri e in-4 ° d e 11 8 dessins , exécuté e pa r Lanté , Misbac h e t 
Pêcheux e t imprimé e pa r Crapelet , compren d 10 5 numéro s gravé s 
par Gâtine . Ell e montr e le s costume s d'un e régio n e n Normandi e 
appelée l e pays d e Caux , qu i es t u n platea u crayeu x limit é à  l'oues t 
par l a Manch e e t a u nord-es t pa r l e pay s d e Bray . Pou r chaqu e 
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planche gravée , La Mésangèr e a  rédigé u n commentair e forman t u n 180 4 —  1827 
texte d e 46 pages , vend u e n 182 7 pour l e prix d e 4  francs. C e text e 
imprimé su r papie r verg é trè s fin,  manqu e dan s quelque s exem -
plaires. I l y  eu t un e publicatio n partiell e d e 1 1 planche s sou s l e 
titre Costumes  féminins  inédits  du  pays  de  Caux,  dessinés  d'après 
nature en  1811  et  1812,  Pari s 1814 , tiré e à  5 0 exemplaire s e t ven -
due 1 5 francs . Quarante-deu x variante s d e dessin s n'on t poin t ét é 
publiées. E n 1824 , Lant é réuni t le s meilleur s dessin s dan s u n ta -
bleau intitul é Une  Réunion  d'habitants  de  différentes  parties  de 
la Normandie,  sous  la  halle  aux  toiles  à  Rouen,  tablea u pou r le -
quel i l a  reç u un e médaill e a u Salo n d e Peinture . Un e rééditio n 
des 10 5 dessin s gravé s es t publié e ver s 1830 , che z Duran d l'aîné , 
Caen e t Mancel , sou s l e titre Cent  cinq  costumes  des  départements 
de la  Seine-Inférieure,  du  Calvados,  de  la  Manche  et  de  l'Orne. 
En 1885 , o n voi t un e quatrièm e éditio n che z Endes , e n 1925/2 6 
une cinquièm e che z L e Goup y (Bibl . Forney , Rés . 29 5 e t Staats -
bibl. Berlin) . L'idé e d e publie r cett e séri e es t probablemen t né e e n 
1798, lorsqu e L a Mésangèr e édit a le s quatr e volume s de s Voyages 
en France.  O n y  trouve , a u chapitr e Voyage  à  Jersey,  l'explicatio n 
suivante :  "L e no m d e Cauchoise  es t presqu' à Pari s u n synonym e 
de belle,  et aucun e erreu r n'es t plu s complette (sic ) qu e celle-là . Le s 
Cauchoises n e sont pas belles, ou cessent bientô t d e l'être, parce qu e 
leur toque , qui est l a coëffure Alsacienne  relevée , dégarnit prompte -
ment d e cheveux le front e t le s tempes, et qu'une tête de femmes nu e 
n'est pa s u n obje t séduisant . N e cherchez don c de jolies Cauchoises 
que parm i celle s qu i son t trè s jeunes encore , c'est-à-dir e au-dessou s 
de ving t an s . . . (Le s Cauchoises ) on t beaucou p d e luxe . Le s belle s 
dentelles n e leu r son t pa s inconnues . Un e paysan e (sic ) peu t porte r 
un bégui n d e ving t pistole s sou s s a call e d'o r o u d'argent. " Selo n l e 
Catalogue des  livres  . . . de  feu M.  de  La Mésangère,  douz e planche s 
de cett e séri e son t mise s au x enchère s e n 183 1 pour u n pri x d e 1 9 
francs. A  cette occasion, 1 1 planches son t vendue s sou s le titre Cos-
tumes du  département  de  Jemmapes,  dessinés  sur  les  lieux  par  M. 
Pêcheux en  1806,  e t 3 2 gravure s sou s l e titr e Costumes  la  plupart 
français, dessinés  par  Misbach  en  1804,  modes,  croquis  faits par  lui 
sur place,  l'année  précédente,  ave c de s explication s manuscrite s d e 
La Mésangère . L e pri x d e chacun e de s réimpression s es t d e 21,5 0 
francs. Selo n Bénézit , 1 4 aquarelle s d e cett e séri e rapporten t u n 
prix d e 2  400 franc s e n 1920 . U n recuei l d e 10 5 pi . es t conserv é à 
la B N (Est . E f 178 , t . II, et O a 14 1 b) , u n autr e à  l a Bibl . Munie , 
de Rouen . Cin q gravure s s e trouvent à  l a Bibl . Lipperheid e d e Ber -
lin. Pou r le s légendes de s planches , voi r Colas , t . I, pp. 658-661 , e t 
Inventaire du  Fonds  Français,  t . 8 , pp . 416-417 . 

7. Cinq  tableaux  de  costumes  parisiens  réunissant  cent 
quarante-trois figures.  180 4 

Cette séri e d e cinq tableaux , in-foli o oblong , es t dessiné e pa r Jean -
François Bosio . Ell e repren d 14 3 modèles tiré s d u Journal  des-  Da-
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mes et  des  Modes.  Le s titre s de s cin q tableau x son t :  La Bouillotte, 
Bal de  l'Opéra, Bal  de  Société, L'Escamoteur,  La  Lanterne  magique. 
La séri e es t vendu e 3 3 franc s e n 1804 , orné e d'un e pag e d e titr e 
avec de s chapeau x e t coiffures . Voi r Béraldi , t . II, p. 166 ; Colas , t . 
I, n° 395 ; et L . Delteil , t . complémentaire , pi . II et III. 

8. Incroyables  et  Merveilleuses.  181 0 - 181 8 
Série de 3 3 planches humoristique s pet . in-fol . (36 1 mm x  23 5 mm ) 
dont 3 1 dessinées par Horac e Verne t qu i reçoit 8 0 francs pa r dessin . 
Les deu x dernière s feuille s son t d u pincea u d e Lanté . Tou s le s des -
sins sont gravés par Gâtine (i l ne signe pas le n° 22) . Le 30 juin 1810 , 
le Mercure  de  France  annonc e l a parutio n d e l a premièr e planche . 
En 1812 , Horace Verne t ven d le s épreuves d e cett e séri e 1,5 0 franc s 
la pièce . Quelque s gravure s son t rééditée s e n 182 2 au sièg e du jour -
nal. E n 1874 , A . Guillaumo t publi e un e séri e d e 2 0 eaux-fortes , 
intitulée Costumes  du  Directoire,  tirés  des  Merveilleuses,  d e Vic -
torien Sardou , inspiré e pa r le s estampe s d u temps , don t celle s d e 
cette série , collectio n augmenté e d e 1 0 gravure s e n 187 5 (B N T b 
36 a  pet . fol.) . Seiz e planche s son t reproduite s e n 191 1 che z Gou -
pil, ave c u n text e d e Gasto n Schefer . E n 1925 , Deltei l reprodui t 
une planch e d e l a série . E n 1955 , Rombald i publi e un e rééditio n 
de 2 4 planches , ave c u n text e d e 1 0 pages écri t pa r Roge r Arman d 
Weigert. E n 1991 , Hazlett, Godde n an d Fo x publien t à  Londre s u n 
catalogue d e vent e présentan t 2 4 dessins exécuté s pou r cett e série , 
ainsi qu e l e dessi n d'u n frontispic e qu i a  probablemen t ét é destin é 
à un e collectio n de s planche s d u Journal  des  Dames  et  des  Modes. 
L'introduction d e c e catalogu e es t d'Ailee n Ribeiro . Selo n Mireur , 
la collectio n complèt e es t vendu e e n 188 9 au pri x d e 34 0 francs , e t 
en 189 9 a u pri x d e 76 0 francs . Le s légende s son t répertoriée s pa r 
Colas, n° 2  992, pp. 1070-1071 , par Y  Inventaire du  Fonds Français, 
t. 8 , p . 410 , et pa r Gaudriault , Répertoire  .. ., pp . 294-296 . L a B N 
(Est. E f 178 , t . 1  et D e 136.3 ) e n conserv e de s planches , ains i qu e 
la bibliothèqu e Lipperheid e d e Berlin . 

Modes de  Paris. Costumes  d'enfans.  ver s 181 0 
C'est un e séri e trè s rar e d e 2 4 planche s e n couleu r don t le s feuille s 
étaient vendue s 3 0 centime s (voi r Fig . C.3) . Aucun e planch e n e 
portant n i l a dat e d e parution , n i le s nom s de s dessinateur s o u 
graveurs, o n n e peu t qu'avance r de s hypothèses . I l es t possibl e qu e 
D.S. Bosio en soi t l e dessinateur (mai s peut-être auss i Boilly) e t qu e 
Gâtine figure  comm e graveur, ca r certaine s gravures du Journal  des 
Dames . . . o u d'autre s séries , tell e en 181 8 une d u Bon  Genre,  son t 
du mêm e styl e qu e le s gravure s d e c e recueil . Trente-si x dessin s 
exécutés pou r cett e séri e figurent à  l a fin  d u 10 e volum e d e l a col -
lection de s dessin s originau x édité s pa r l a Mésangère , conservé e à 
la Bibl . Municipal e d e Roue n (Fd s Lebe r 6149) . U n recuei l com -
plet gravé , publi é e n quatr e tome s sou s couverture , s e trouv e à  l a 
BN (Est . O a 131) . Pou r le s légendes , voi r Colas , t . I, n° 2  097, e t 
Gaudriault, Répertoire  ...,  pp . 292-293 . 
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Figure C.3 Tou t comm e les gravures du journal, le s illustrations de s séries sont passée s pa r 
différents stade s d'essa i avan t d e trouver l'assentimen t d e L a Mésangère . Ic i trois esquisse s 
pour l a séri e Modes  de  Paris.  Costumes  d'enfans,  édité e ver s 1810 . 

10. Costumes  orientaux  inédits,  dessinés  d'après  nature  en 
1796, 1797, 1798, 1802, 1808  et  1809.  181 3 
Les 2 5 planche s d e cett e séri e son t dessinée s pa r Manzoni , nati f 
d'Ancône, e t Pêcheux , peintr e d'histoir e n é à  Turin . L e graveur es t 
Gâtine. L e text e explicatif , qu i compren d 6  pages , es t d e l a plum e 
de La Mésangère. L e mot inédits  d u titr e s e rapporte a u fai t qu e ces 
costumes son t dessiné s pou r l a premièr e fois , e t no n qu e le s dessin s 
n'ont pa s été gravé. Tirée à 250 exemplaires, à  l'imprimerie F . Dido t 
au forma t in-4° , l a séri e es t vendu e e n 181 3 a u pri x d e 3 6 francs . 
Il y  a  de s remarque s su r cett e séri e dan s l e Journal  des  Dames  et 
des Modes  d u 1 0 avri l 1813 , pp. 156/157 , ains i qu e dan s l e Journal 
de la  Librairie  d u 2 6 mars 1813 , n° 944 . Bérald i l a mentionn e sou s 
le no m d u graveu r Gâtin e (t . VI, p. 226) . Pou r le s légendes , voi r 
Inventaire du  Fonds  Français,  t . 8 , p . 410 . Reliée s e n album , le s 
planches s e trouven t à  l a B N :  Est. O d 24 . 

11. Costumes  français.  aprè s 181 3 
Selon l e Catalogue  du  cabinet  de  feu  M.  La  Mésangère,  pp . 5 1 e t 
54, n ° 34 5 e t n ° 360 , i l sembl e avoi r exist é 2 2 planche s exécutée s 
par Horac e Verne t portan t c e titre , éditée s a u burea u d u Journal 
des Dames  et  des  Modes.  Extrêmemen t rare , cette séri e ne doi t pa s 
être confondu e ave c d'autre s d u mêm e titre , éditée s pa r d'autre s 
éditeurs e n 1776 , 1799-180 0 e t 1837-183 9 (voi r Colas , n ° 71 9 à 
722). 

12. Annuaire  des  Modes  de  Paris  (1814) , puis Almanach  des 
Modes et  Annuaire  des  modes  réunis  (1815) . 181 4 - 181 5 
U Annuaire  des  Modes  de  Paris,  d e forma t in-18° , édit é e t vend u 
au burea u d u journa l e n 181 4 a u pri x d e cin q francs , contien t 1 2 
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figures finement  gravée s et 45 7 adresses de fabricants o u marchands 181 4 —  1815 
de mode . Horac e Verne t reçoi t 30 0 franc s pou r le s dessins . L e li -
braire Rosa , si s à  l a grand e cou r d u Palai s Royal , édit e e n 181 4 u n 
almanach similair e sous le titre d 1 Almanach des  Modes  qu i présent e 
174 adresse s d e fabricant s e t marchand s ains i qu e de s planche s 
gravées pa r Blanchar d fils.  E n 1815 , L a Mésangèr e e t Ros a s'as -
socient pou r publie r ensembl e l a suite des deux publication s sou s l e 
titre Almanach  des  Modes  et  Annuaire  des  modes  réunis.  I l s'agi t 
d'un volum e d e 28 8 pages , comprenan t si x planche s d e mod e des -
sinées pa r Horac e Verne t e t gravée s pa r Gâtine . Aprè s 1815 , L a 
Mésangère s e retire d e cette affaire . L a suite es t alor s assurée pa r l a 
Vve Perronneau , ensuit e pa r l e seu l Rosa . E n 1818 , le titre devien t 
VAlmanach des  Modes  et  des  Mœurs  parisiennes.  Dè s lors , on choi -
sit entr e autre s chaqu e anné e u n suje t s e rapportan t à  l'étranger . 
En 1818 , de s passage s d e text e e t le s planche s s e consacren t au x 
coutumes espagnoles ; en 1819 , aux mœurs portugaises ; en 1820 , aux 
costumes et usages russes; en 1821 , aux habitudes grecques; en 1822, 
au folklore de s Turcs. La BN en possède l a collection complète , sau f 
l'année 181 7 (voi r Grand-Carteret , Les  Almanachs  français,  Pari s 
1896, p . 433) . L a Bibl . Lipperheid e d e Berli n conserv e u n exem -
plaire d e 1815 . L e Musé e de s Art s Déc o d e Pari s e t celu i de s Art s 
Déco d e Copenhagu e on t quelque s année s discontinues . 

13. Costumes  des  Marchandes  et  Ouvrières  de  Paris.  181 6 - 182 7 
De cett e séri e d e 5 0 planches , dessinée s pa r Lanté , 4 7 sont gravée s 
par Gâtin e (Fig . C.4) . L a séri e es t égalemen t annoncé e sou s l e titr e 
Costumes des  grisettes et  ouvrières  de  Paris o u Costumes  parisiens. 
Les ouvrières  de  Paris.  Le s planches 1 4 et 1 5 sont annoncée s pa r l e 
journal comm e devant paraîtr e le s 25 et 3 1 juillet 1817 . Selon Colas , 
qui a  répertori é le s légende s de s 4 7 dessin s exécuté s pa r Lant é (t . 
I, n° 1764 , pp . 654-656) , un e collectio n complèt e es t vendu e a u 
prix d e 600 0 franc s e n 1924 . L a séri e es t conservé e à  l a B N (Est . 
Oa 136) , à  l a Bibl . Forne y (Rés . Fol . 1089 ) e t e n parti e à  l a Bibl . 
Lipperheide d e Berli n (le s pi . 2 8 et 29) . Pour le s légendes indiquée s 
en ba s de s figures,  voi r auss i Inventaire  du  Fonds  Français,  t . 8 , p . 
413. 

14. Costumes  et  coiffures  des  Parisiennes  de  haute  et  mo-
yenne classes.  181 7 - 182 8 
Série d e 1 4 planches dessinée s pa r Lant é e t Delvau x e t gravée s pa r 
Gâtine. Le s quatr e première s planche s porten t e n hau t l a légend e 
Haute et  moyenne  classes,  le s numéro s 5  à  1 4 Haute  classe  seu -
lement. Selo n Mireur , douz e planche s son t vendue s 4 0 franc s e n 
1899. D'aprè s Colas , qu i a  répertori é le s légende s (n ° 1  775, pp . 
664-665), l a série coûte 85 0 francs e n 1930 . Voir auss i Inventaire  du 
Fonds Français,  t . 8 , pp . 418-419 . L a B N conserv e l a séri e presqu e 
complète (Est . O a 13 6 e t Ef . 178 , t . II). 
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Figure C. 4 Planch e 1 2 de la série Costumes  des  Marchandes  et  Ouvrières  de  Paris  (1816 -
1827). Lanté e t Gâtine , les dessinateurs e t graveur s de cette planche, probablement exécut é 
en 1817 , occupèrent provisoirement , e n 1831 , au momen t d e l a mor t d e L a Mésangère , le s 
postes d e gérant-éditeu r d u journal . Au x obsèque s d e l'éditeur , tout e un e foul e suivi t so n 
cercueil don t de s personne s moin s aisées , comm e l a bonn e d e cett e planche . I l avai t ét é 
le bienfaiteu r d e quelques-une s qu'i l avai t connue s personnellement . L a manièr e d e vivr e 
de c e men u peupl e es t décrit e e t illustré e pa r l e journal ains i qu e pa r plusieur s série s d e 
gravures éditée s a u burea u d u magazine . Nou s avon s trouv é l a gravure che z u n antiquair e 
de Copenhague . 
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15. Costumes  de  divers  Pays.  182 1 -  182 7 
Cette séri e d e 14 2 planche s in-4 ° es t égalemen t annoncé e sou s 
les titre s Costumes  de(s)  femmes  de  divers  pays  o u Costumes  des 
femmes des  parties  les  plus civilisées  de  l'Europe  o u Costumes  des 
femmes de  Hambourg,  du  Tyrol,  de  la  Bavière,  de  la  Suisse,  de 
la Franconie,  de  la  Hollande,  de  l'Espagne,  de  l'Alsace,  du  Grand 
Duché de  Wurtzbourg,  du  royaume  de  Naples etc.  Ell e est imprimé e 
par Crapelet , imprimeu r d u Roi , e t réimprimé e pa r Setier . L a plu -
part de s planche s son t dessinée s pa r Lanté , d'autre s pa r Horac e 
Vernet. Cen t dessin s son t gravé s pa r Gâtine . Pou r eux , i l existe u n 
commentaire d e 41 pages de La Mésangère (Fig . C.5). Le 15 octobre 

Figure C. 5 Planche s d u Bon  Genre  e t de s Costumes  de  divers  Pays,  publiée s a u burea u 
du Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Voic i le s commentaire s d e L a Mésangèr e :  Pour l e 
numéro 7 1 du Bon  Genre,  publi é e n 181 4 :  "Nos  artistes  sont  aussi  galants  que  nos  poètes, 
et, comparant  les  femmes aux  roses,  ils  ne  les  entourent  que  de  corbeilles.  Entrez  dans  la 
chambre d'une  femme  à  la  mode  :  sur  sa  cheminée  ou  sur  une  console,  vous  verrez  des 
corbeilles de  fleurs. Un  sultan, espèce  de  corbeille  oblongue,  renferme  le  linge  et  les  schalls 
de la  belle,  et  souvent  le  bois  de  son  lit  représente  une  corbeille.  Cette  forme  de  grands  et 
de petits  meubles,  si  souvent  reproduits,  a  donné  l'idée  de  la  Corbeille  vivante."  Pou r l e 
numéro 6  de Costumes  de  divers  Pays,  par u e n 182 1 :  "Sous  son  chapeau,  cette  bouquetière 
porte un  bonnet  de  burat;  les  nattes  pendantes  indiquent  qu'elle  n'est  pas  mariée." 
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1827, l e journa l annonc e un e vent e d e l a séri e pou r 7 5 francs . E n 182 1 -  182 7 
1831, deux exemplaires sont mi s aux enchères à 21,50 et 17,5 0 franc s 
( Catalogue des  livres  . . . de  feu  M.  de  La  Mésangère,  n ° 42 9 e t 
430). Selo n Mireur , 2 4 pièce s son t offerte s à  4 0 franc s e n 1899 . 
D'après Colas , l a séri e coût e 300 0 franc s e n 1926 . Le s légende s 
de 10 0 planches , gravée s pa r Gâtine , son t répertoriée s pa r Colas , 
t. I, n° 1  774, pp . 662-664 , e t pa r VInventaire du  Fonds  Français, 
t. 8 , pp . 414-416 . L a B N e n possèd e d e nombreuse s variante s qu i 
présentent de s couleur s différente s e t parfoi s de s variation s concer -
nant l a pos e de s modèles . U n exemplair e d e cett e séri e s e trouv e à 
la Bibl . Marguerit e Durand . 

16. Galerie  française des  femmes célèbres  par leur talens, leur 
rang ou  leur  beauté.  182 7 - 183 1 
Les 7 1 portrait s e n pie d d e cett e séri e ( y compri s l a pag e d e titre ) 
présentent surtou t de s femme s connues , d u XIIe a u XVIIIe siècle , 
comme Hermengarde , Héloïse , Agnè s Sorel , Dian e d e Poitiers , Ma -
rie d'Anjou, Jeann e d e Sancerre , Marguerit e d e Beaujeu, Catherin e 
de Medicis , La Camarg o e t Sophi e Arnould . Mai s on y  trouve auss i 
des dames de la cour et une lingère. Evidemment, leur s noms ne sont 
pas mentionnés . Lant é dessin e le s figures  d'aprè s de s tableaux , mi -
niatures, émaux e t statues en pierre, dont l a plupart d e la collectio n 
de L a Mésangère . C e dernie r rédig e auss i 5 4 notice s biographique s 
et commentaire s su r l e costum e de s femme s présentées , ave c date s 
de naissanc e e t d e mor t de s célébrités . Le s seiz e dernier s commen -
taires d e planche s étaien t inédit s à  l a mor t d e l'éditeu r (voi r p . 
170). L a séri e es t gravé e pa r Gâtin e e t imprimé e pa r Crapelet . L e 
texte es t vend u 3,9 5 franc s e n 1831 . Le Journal  des  Dames  et  des 
Modes annonc e certaine s planches , pa r exempl e l e 1 5 juillet 182 7 
le portrai t d e l a duchesse d e Bourgogne . L e 1 0 janvier 1830 , le ma -
gazine s e vant e d u fai t que , pou r un e princesse , un e de s première s 
couturières d e Pari s a  exécut é un e redingot e d e l a mêm e coup e 
que cell e d u dernie r modèl e présent é pa r cett e série . L'ensembl e 
est réédit é e n 1832 , che z Duran d l'aîné , e n 1840 , che z L e Ro i (B N 
Fol. L n i 7 4) , e t e n 1900 , che z Tallandier , sou s l e titr e Costumes 
des femmes françaises  du  XIF  au  XVIIF  siècle  (Bibl . Forney , Rés . 
Fol. Lam . 391. 2 -  44) . 7 2 planche s son t reproduite s e n deu x vo -
lumes, entr e 184 7 et 1858 , dans u n ouvrag e d'A . L e Roux d e Linc y 
et d e Camill e Leynadie r présentan t 21 4 pages de texte, sous le titr e 
Les Femmes  célèbres  de  Vancienne France  (l'éditeu r es t Arnaul d d e 
Vresse). Selo n Demain , l a séri e es t vendu e 13 5 franc s e n 1890 , se -
lon Mireur , 3 2 planches son t vendue s 3 6 francs e n 1899 . Vingt-cin q 
planches son t conservée s à  l a Bibl . Munie , d e Roue n (Fds . Lebe r 
6119), cinquante-deux à  l a BN (pou r leur s légendes , voir Inventaire 
du Fonds  Français,  t . 8 , pp . 417-418) . I l n e fau t pa s confondr e 
cette séri e ave c d'autre s à  titre s similaire s :  cell e d e 177 1 édité e 
par Hérissau t e t comprenan t 3 8 portrait s e n taille-douc e {Galerie 
française, ou  portraits  des  hommes  et  des  femmes  célèbres  qui  ont 
paru en  France,  avec  un  abrégé  de  leur  vie);  e t cell e de 182 1 édité e 
par Dido t e t comprenan t 4  volumes e t de s fac-similés d e lettres au -
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tographes (Galerie  française,  ou  collection  de  portraits des  hommes  182 7 —  183 1 
et des  femmes  qui  ont  illustré  la  France  dans  les  XVF,  XVIF  et 
XVIIF siècles).  Pou r ce s dernières séries , voir Jule s Gay , Bibliogra-
phie des  ouvrages  relatifs  ...  aux  Femmes,  1897 , t . II, p. 385 . 

17. Travestissemens.  182 7 - 183 0 
Gavarni a  dessin é 4 1 figure s pou r cett e série , égalemen t appelé e 
Costumes historiques  pour  travestissements.  L a Mésangèr e e n fit 
graver 22 seulement, pa r son graveur Gâtine . Il s portent le s légendes 
suivantes :  1 : Costume espagnol ; 2  : Costume Basque ; 3 : Irlandaise; 
4 :  Catalane; 5  : Béarnaise; 6  : Domino; 7  : Magicienne; 8  :  Indienne, 
dans l'éditio n conservé e à  l a BN ; u n autr e n ° 8 , conserv é à  l a bi -
bliothèque Lipperheid e d e Berlin , port e l e titr e «  Allemand e »  ; 
9 :  Basquaise; 1 0 :  Ancien Costum e de s Montagne s d u Béarn ; 1 1 : 
Costume d e l a Navarre espagnole ; 1 2 :  Bachelette; 1 3 :  Damoiselle; 
14 :  Andalouse ; 1 5 :  Anglaise ; 1 6 :  Napolitaine ; 1 7 :  Marinière ; 
18 :  Pèlerine ; 1 9 :  Lithuanienne ; 2 0 :  Marchand e d'Oubliés ; 2 1 : 
Pierrette; 2 2 :  Gillette (voi r Fig . 3.2 3 e t 6.9) . D'autre s éditeur s pu -
blièrent le s autre s figures  (voi r p . 158) . L a séri e fu t réédité e ver s 
1838 e t ver s 1840 . Selo n Mireur , 1 6 planche s étaien t vendue s 3 0 
francs e n 1899 . La Bibl. Lipperheide de Berlin conserve l'exemplair e 
complet, l a BN un lo t de 20 gravures (Est . Od . 24) . Voir Annemari e 
Kleinert, LE S DÉBUT S D E GAVARNI , PEINTR E DE S MŒUR S E T DE S 
MODES PARISIENNES , Gazette  des  Beaux-Arts,  nov . 1999 , pp. 35-46. 

18. Costumes  italiens.  s . d . 
Nous n'avons connaissance de cette série que par un e remarque fait e 
dans l e Catalogue  du  cabinet  de  feu M.  La  Mésangère,  pp . 5 1 et 54 , 
n° 34 4 et n ° 347 . Il semble qu'elle se compose de 48 dessins, dont 1 7 
gravés. E n 1813 , la séri e n e figure  pa s encor e dan s le s titres vendu s 
par L a Mésangère . Ell e a  don c par u aprè s 181 3 e t fu t terminé e 
avant 1831 . Il ne fau t pa s confondr e cett e séri e ave c cell e du mêm e 
titre édité e che z Martine t ver s 1810 . 

Une séri e ayan t pou r titr e Costumes  de  bain  rest e énigmatique . Un e autre , inédit e à  l a 
mort d e L a Mésangèr e e t devan t porte r l e titr e Collection  de  costumes  et  portraits  des 
Rois et  Reines  de  France,  des  Princes,  Princesses,  Seigneurs  et  Dames  de  la  Cour  et 
des personnages  de  toutes  sortes  de  professions,  depuis  la  première race  jusqu 'à  la  fin du 
XVIF siècle,  s e compos e d e 27 2 dessin s exécuté s ver s 1830 . L'éditeu r l' a pourvu e d'ex -
plications sommaires , d e légende s e t d'un e préfac e manuscrite . Certaine s gravure s éditée s 
par L a Mésangèr e son t difficile s à  classer . Ains i annonce-t-i l l e 2 5 mar s 1813 , dan s so n 
journal, quatr e gravure s in-foli o dessinée s pa r Cari e Verne t :  La Brodeuse,  La  Frileuse,  La 
Boudeuse, La  Vielleuse,  ains i qu'un e planch e in-4 ° ayan t pou r titr e Le  Négligé,  e t deu x d e 
format in-foli o oblon g :  Les Invisibles  e t Frascati,  dessinée s e t gravée s par Ph.L . Debucour t 
en 180 7 (l e Musée du Louvr e e t l a Bibl . Lipperheide d e Berlin possèden t le s deux dernière s 
planches). Nou s avon s l'intentio n d e fair e de s recherche s supplémentaire s concernan t le s 
séries d e gravure s pou r publie r u n essa i intitul é L A FASCINANT E ÉQUIP E D'ARTISTE S DE 
L'ÉDITEUR D E PLANCHE S D E MODE , P I E R R E D E L A MÉSANGÈRE . 



Annexe D 

Le journal, obje t d e collections 
D.l Pri x payés par les collectionneurs 
En 179 8 -  Selo n un e annonc e d u journal , l a rééditio n de s 4 0 première s 

planches (conservé e à  la Bibl. de l'Opéra d e Paris), accompagnée s 
de 4 0 feuillet s explicatif s sou s l e titr e Variations  des  Costumes 
Français à  la  fin du  Dix-Huitième  Siècle,  ouvrage  commencé  le 
1er juin  1797  pour servir  à  la  Vie  privée  des  Français,  imprim é 
chez Depenille , coût e 1 2 F. 

En 179 9 -  Selo n un e annonce publié e pa r l e journal l e 1 4 janvier 1799 , la 
collection complèt e de s cahiers d u journal par u jusqu' à l a fin de 
l'an VI, en trois volumes , contenan t l e texte e t 63 gravures, coût e 3 0 F. 

En 180 2 -  Selo n un e annonce publié e pa r l e journal e n décembr e 1802 , la 
collection complèt e de s 414 premières gravure s d u journal coût e 8 0 F. 

En 180 4 -  14 3 figures  des planches son t réunie s dan s 5  tableaux pa r Bosi o 
(voir p . 360). Les tableaux coûten t chacu n 3 3 F. 

En 180 7 -  Selo n un e annonce publié e pa r le journal l e 20 janvier 1807 , le s 
gravures s e vendent séparément , chacun e pou r 3 0 et. 

En 180 8 -  Selon une annonce publié e le 20 juin 1808 , la collection complèt e 
des 90 0 gravures d u journal coût e 22 5 F. 

En 180 9 -  Selo n un e annonc e publié e l e 3 1 aoû t 1809 , une collectio n d e 
1 000 cahiers d u journal, text e e t gravures , coût e 25 0 F. 

En 182 1 -  Selon un e annonce publié e e n 1821 , une collection d e 2200 gra -
vures du journal relié e en 22 vol., chacun contenan t 10 0 planches, 
sous l e titre Costumes  Parisiens  de  la  fin du  XVIIF siècle  et  du 
commencement du  XIXe, ouvrage commencé  le  1 er juin  1797  et 
continué jusqu'en  1821,  coût e 55 0 F. 

En 183 1 -  Selon la vente au x enchères aprè s l a mort d e La Mésangère (voi r 
Fig. 3.32 et p. 192), une collection de 2 400 ex. de texte du journal, 
plus 1 0 700 gr . et 22 4 cuivres pou r fabrique r le s gravures, plu s l e 
droit d e continuer l a publication d u journal es t estimé à  47 5 F. 

En 183 1 -  Selo n l e Catalogue  . . . de  la  bibliothèque  de  feu  M.  de  la 
Mésangère, n ° 460, les années 179 7 à 1825 , reliées en 28 vol. (coll. 
conservée à  l a Réserve d e la BN) ayant pou r titr e Costumes  Pa-
risiens de  la fin du  XVIIF siècle  et  du  commencement  du  XIXe, 
ouvrage commencé  le  1er juin  1797  et allant jusqu'à  la  fin de 1825, 
contenant 2373  pi.  coloriées,  coûten t 13 7 F. 

En 183 1 -  Selo n l a vente au x enchères aprè s l a mor t d e La Mésangère, les 
cahiers de s années 179 7 à 1829 , reliés en 36 vol., coûtent 13 7 F. 

En 188 0 -  Selo n Mireur , deu x aquarelle s faite s pou r l e journal e n 182 1 et 
1824 par Lanté , coûten t 

18 F. 
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En 188 0 

En 188 9 
En 189 0 

En 189 9 

En 191 2 

En 192 3 

En 192 9 
En 193 0 

En 196 6 
En 198 0 

En 198 1 

En 198 2 

En 198 4 
En 198 5 

En 198 8 
En 199 0 
En 199 2 

En 199 3 

En 199 4 
En 199 5 
En 199 6 
En 199 7 
En 199 9 
En 200 0 

- Selo n Mireur , 8 0 dessin s a u crayo n noir , à  l a plum e e t à  l'aqua -
relle faits pou r l e journal d e 182 1 à 182 4 par Lanté , coûtent chacu n 
- Selo n Mireur , u n lo t contenan t 3  350 planche s coût e 
- Selo n Mireur , un e collectio n d e nombreu x cahier s d u journal , 
reliée e n 6 7 volumes e t contenan t 3  500 gravures , coût e 
- Selo n Mireur , 7 7 planches publiée s e n l'a n VI et XII coûtent 
- Selo n Mireur , 8 3 planches publiée s e n l'a n XIII et XIV coûtent 
- Selo n Mireur , 8 2 planche s publiée s d e 180 8 à  181 0 coûten t 
- Selo n Mireur , 9 2 planches publiée s d e 181 1 à  181 3 coûten t 
- Selo n Mireur , 3 5 planches publiée s d e 181 4 à  181 8 coûten t 
- Selo n Mireur , 18 4 planche s publiée s e n 182 7 coûten t 
- Selo n Mireur , 15 6 planche s publiée s e n 182 8 coûten t 
- Selo n Mireur , 25 0 planche s publiée s entr e 181 0 e t 182 3 coûten t 
- Selo n Le  Temps  d u 5  juin 191 2 e t selo n l e Catalogue  de  la  prin-
cesse Murât,  un e collectio n complèt e d u journa l coût e 
- Selo n Colas , un e collectio n d e 28 3 planches coût e 
- Selo n Colas , un e collectio n de s année s 179 8 à  181 9 coût e 
- Selo n Mireur , 5  aquarelles faite s pa r Num a coûten t 
- Selo n l e Catalogue  d'une  collection  de  Recueils  de  costumes. .. 
lors d'un e vent e à  l'Hôte l Drouo t l e 2 0 ma i 1930 , u n lo t quas i 
complet d e toute s le s gravure s d u journa l coût e 
- Selo n Sullerot , p . 91 , l'année 182 4 coût e 
- Selo n l e Catalogue  de  vente  de  l'Hôtel  Drouot  d u 5  décembr e 
1980, cahie r 1 , n ° 118 , u n lo t d e 361 6 gravure s d u journal , plu s 
242 variante s e n couleurs , coûten t 
- Selo n Gaudriault , le s planche s présentan t u n déco r coûten t 
- Selo n Gaudriault , le s planches datée s selo n l e calendrier républi -
cain e t celle s datan t de s "période s au x couleur s vives" , coûten t 
- Selo n Gaudriault , le s autre s planche s coûten t 
- Le s Studio s Photographique s Hartcour t e t l a Compagni e Ne w 
Yorkaise Clearwate r Publishin g Compan y venden t u n microfil m 
présentant 2  745 gravure s d u journal , tirée s d e l a collectio n de s 
Est. d e l a B N sou s l e titr e :  La  Mésangère.  Costumes  Parisiens, 
1797-1839 (3 5 mm) . Le s 4  bobines , épuisée s depuis , on t coût é 
- 90 0 gravure s d e l'éditio n d e Francfor t d u journal , reliée s e n 9 
volumes, achetée s pa r l'auteu r à  Berlin , coûten t l'équivalen t d e 
- 1 0 gravures publiée s e n 1819 , coûtent à  Berli n l'équivalen t d e 
- L'anné e 1829 , reliée e n volume , coût e à  Berli n l'équivalen t d e 
- De s gravure s de s année s 1821 , 1826 e t 183 6 coûten t 
- L'anné e 1813 , reliée e n volume , coût e à  Berli n l'équivalen t d e 
- L'anné e 1822 , relié e e n volume , coût e à  Berli n l'équivalen t d e 
- Le s gravure s d e 182 0 coûten t chacun e 
- Le s gravure s d e 182 0 coûten t chacun e 
- Le s gravure s d e 1809 , 1814 , 183 6 coûten t chacun e 
- Le s gravure s d e 1809 , 1814 , 183 6 coûten t chacun e 
- L'anné e 1829 , édition d e Francfort , relié e e n u n volume , coût e 
- Diverse s gravure s coûten t chacun e 
- Diverse s gravure s coûten t chacun e 
- Diverse s gravure s coûten t chacun e 
- Diverse s gravure s coûten t chacun e 
- Diverse s gravure s coûten t chacun e 
- L'anné e 1838 , reliée e n deu x volumes , coût e 

8 F. 
1 769 F. 

2 500 
86 
60 
42 
37 
31 
21 
24 
221 

30000 F. 
3600 F. 
6 800 F. 
800 F. 

39000 F. 
160 F. 

57000 F. 
100/200 F. 

50/75 F. 
25 F. 

2 400 F. 

6000 F 
1000 F 
1700 F 

150/200 F 
5 355 F 
6 204 
180 
180 
180 
180 

1500 
50 à 200 
50 à 200 
50 à 200 
50 à 200 
50 à 200 

4 500 
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D.2 Bibliothèque s publiques possédant de s 
cahiers ou des gravures du périodiqu e 

Les bibliothèque s d'endroit s muni s d'u n astérisque on t été consultées, le s autres ont 
été contactée s pa r écrit. Le s nombreu x château x qu i conservent l e journal n e sont pas 
mentionnés. Pou r le s lieu x qu i garden t l'éditio n d e Francfor t d e l'illustré , voi r Annemari e 
Kleinert, ZWE I ZEITSCHRIFTE N MI T DE M GLEICHE N T I T E L . . . ,  Publizistik,  1990 , p. 216. 

En Franc e 
PARIS •  : a) Bibliothèqu e d'Ar t 

et d'Archéologi e 

b) Bibliothèqu e Historiqu e 
de la Ville d e Pari s 

Bibliothèque National e : 
-à la Réserve de s Imprimé s 

-aux Estampe s 

-à la Réserve de s Estampe s 

-à la Réserve d e l'Opér a 

d) Bibl . de l'Institu t de 
France (coll . Lovenjou l 
antérieurement à  Chantilly ) 

e) Musé e de la Mode 
et du Costume 

f) Bibl . de s Art s 
Décoratifs 

g) Bibl . de l'Arsenal 
h) Bibliothèqu e 

Forney 
i) Musé e Carnavale t 
j) Musé e du Louvre; 

Cab. Rothschil d 
k) Bibl . du Musée de s 

Beaux-Arts 

(16 septembr e 179 7 au 12 janvier 
1839, y  compris le Journal des 
Modes et  Nouveautés :  cote 4 7 PI) 
(25 févrie r 179 8 au 15 décembr e 
1838; pou r certaine s année s lacu -
naire; plu s un autre exemplair e du 
25 févrie r 179 8 au 31 décembr e 
1831; cot e 3041/3041bi s :  76 vol. ) 

(juillet 180 1 à juin 1809 ; 1811 ; no-
vembre 181 4 à mars 1815 ; mar s 
1818 à juillet 1837 ; aoû t 183 8 au 
12 janvier 183 9 :  cote 8°Lc 14 4/5 ) 
(les gravure s seulement , d'avri l 
1797 à décembre 1832 ; microfich e 
B 1112-3856 ) 
(des gravure s éparse s d e juin 179 7 
à décembr e 1832 ; collect . Smith -
Lesouef :  cote Oa 19, 20 , 8 7 et 
87a; quelque s aquarelle s :  Oa 83a ) 
(1797 à 1799 :  cote TT  316 , 1-3 ; 
p. 33 1 de ce t ouvrage ; 3 8 dessin s 
annotés :  1799 à 1803 :  cote 586 ; 
plus le s année s 183 4 à 1837 ) 
(juillet à  décembre 1832 ; févrie r 
1836 à décembre 183 8 :  cote 
K 6131-6134 ) 
(1833; 1837 ; 1838 ; plus de s des -
sins et gravures de div . années ) 
(1828 à 1829; 183 1 à 1833; plu s 
des gravure s d e diverse s années ) 
(1815 à 1820 ; 1825 ; 182 7 à 1830 ) 
(septembre 180 1 à juin 180 3 : 
cote Pe r D  87 Rés . p.f. ) 
(gravures d e diverse s années ) 
(des gravure s éparse s 
de diverse s années ) 
(des dessin s de diverses 
années :  Fds. Lesouef ) 
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AIX-EN-PROVENCE 

AVIGNON : 

BAYEUX : 
BOULOGNE : 

Bibliothèque Méjane s 

Bibliothèque 
Municipale 
Bibl. Municipal e 
Bibliothèque 
Marmottan 

DIJON : Bibliothèque Publiqu e 

LYON : Bibliothèque d u Musé e 
Historique de s Tissus 

M E T Z : Bibl.-Médiathèque 
STRASBOURG : Bibl. de s Musées 

TOULOUSE : Bibl. Municipal e 
TROYES : Bibl. Municipal e 
VERSAILLES : Bibliothèque 

Municipale 

A l'étrange r : 
Allemagne 
AUGSBOURG : Universitâtsbibliothek 
BERLIN •  : Bibl. Lipperheide , 

Kunstbibliothek 

DONAUESCHINGEN : Fûrstl. Hofbibliothe k 
DÛSSELDORF : Universitâtsbibliothek 
LEIPZIG : Universitâtsbibliothek 
MUNICH : Kostûmforschungs-

institut "vo n Parish" 

MUNSTER •  : Universitâtsbibliothek 

W E I M A R : Zentralbibliothek de r 
deutschen Klassi k 

Angleterre 
BATH : Muséum o f Costum e 
L O N D R E S • : a) Britis h Librar y 

b) Vict . k  Alber t Librar y 
Autriche 
VIENNE •  : Modesammlung i m Schlos s 

Hetzendorf 
GRAZ : Landesbibliothek 
Belgique 
BRUXELLES : a) Bibliothèqu e Royal e 

b) Académi e Royal e des 
Sciences, de s Lettres. . 

(septembre 182 3 à décembr e 
1836; l'anné e 1838) 
(septembre 180 4 à septembr e 
1806; 1822 ; 1824 à  1826 ; 1829) 
(les gravure s d e 1838) 
(janvier à  juin 1808 ; janvier à 
juin 1811 ; juillet à  décembr e 
1812; juille t à  décembr e 1813; 
janvier à  juin 181 4 et 1815; 
puis incomple t :  15 novembre 
1813 à fin 1814 : cote 4955 ) 
(les gravure s d'avri l 1823 
à mar s 1824) 
(février 180 4 à décembr e 
1812; le s gr. de 1813 à  1831) 
(quatorze gravure s d e 1800) 
(janvier à  juin 1827 ; nos 27-7 2 
de 1828 ; janvier à  juin 1829) 
(le n° du 1 7 septembre 1800) 
(1822 à  182 9 : cote DG8710 ) 
(janvier à  juin 1826; 
avril à  aoû t 1827) 

(1806 à  180 8 - incomplets ) 
(1810 e t 181 2 à 181 6 : 
incomplets; 181 7 à 183 8 : 
complet :  cote Z b 14 kl.) 
(1816 à  1838) 
(1817 à  1824) 
(1811; 1813 ; 1815; 1817 ) 
(1798 à  1800 ; 1806 ; 1807 ; 
1809 à  1824 ; 182 7 à 1829; 
1831 à 1836 ; 1838) 
(12 aoû t 180 2 au 24 févrie r 
1803; octobr e 180 6 à septem -
bre 180 7 : peu de gravures ) 

(1820 à  1833) 

(une gravure de 1837) 
(1798 à 1799; 1824 à 1825) 
(1812 à 1813) 

(1808 à 1813; 1816 à 1817; 
1821 à 1833; 1836 à 1838) 
(juin 1824 à décembre 1825) 

(1802 à  1811) 
(1806 à  181 9 en deu x 
volumes :  incomplet) 
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COPENHAGUE *  : Det dansk e Kunst -
industrimuseum 
(la collectio n 

Etats-Unis 
la plu s complète ) 

ATLANTA : Emory Universit y 
AMES : Iowa Stat e Universit y 
BOSTON : Public Librar y (un e des 

coll. le s plus complètes ) 
BUFFALO : Buffalo an d Eri e 

County Publi c Librar y 
CHICAGO : Ryerson Librar y 
Los ANGELE S •  : L.A. Count y Muséu m 
N E W ORLÉAN S : Tulane Universit y 
N E W YOR K : Public Librar y 

WlLLIAMSBURG : Collège o f William a . Mar y 
Espagne 
MADRID : Hemeroteca Municipa l 

Hongrie 
BUDAPEST : Bibl. Universitair e 
SZEGED : Bibl. d e Szege d 

Italie 
FLORENCE : Biblioteca Marucellian a 
MILAN : a) Castell o Sforzesc o 

VENISE : 

Pays-Bas 
AMSTERDAM 

GRONINGEN : 
LA HAY E : 

LEYDE : 
UTRECHT : 

Rep. Tchèqu e 
PRAGUE : 

Russie 
LENINGRAD : 

Suède 
STOCKHOLM 

Suisse 
GENÈVE •  : 

b) Bibliotec a Nazional e 

Biblioteca 
Ca' Mocinig o 

Bibl. van Rijksmuseu m 

Universiteitsbibl. 
a) Nederland s 
Kostuummuseum 
b) Koninklijk e Bibl . 
Universiteitsbibl. 
Central Muséu m 

(20 mar s 179 7 à 183 9 : cote 
29848 :  du premie r a u der -
nier cahier , sau f pou r 1838 
quelques page s d'annonces ) 

(1822) 
(1806; 1807 ; 1809 ) 
(1 e r avri l 179 7 à décembr e 
1838) 
(1803 à  1807 ; 182 4 à 
1831; 1837) 
(1820; 182 2 à 1824) 
(1820 à  183 0 : cote 9  t 1  G 3) 
(juillet à  décembre 1838) 
(1828 à  1838 ; plus quelque s 
gravures d e 180 1 à 1827) 
(1834) 

(1803;1813; 1816;1821; 1824; 
1832 à 1835) 

(1838) 
(1802 à  1811 ; 1833; certain s 
ex. d e 1809 , 1811 , 1832, 1836 ) 

(un gro s lo t de gravures ) 
(juillet à  novembr e 1798 ; jan-
vier à  juin 1800) 
(1808 inc ; 1809 à 1814 ; 1816 
à 1829 ; 1830 ; 1832 inc. ) 
(1816 à  1818 ; 1820 ; 1822 ; 
1823; 182 6 à 1828) 

(1806; 1808 ; 1821 à 183 0 : inc; 
1837 au 1 9 janvier 1839) 
(1821; 1824 , 1830; 1832 - inc.) 
(1809; 1813 ; 1821 à 1838 ; plu s 
certaines gr . de 1797 à 1839) 
(1810 à  1827 ; 1838) 
(1806 :  incomplet ) 
(1838) 

Bibl. d u Musé e de s Arts Déc o (1799 ; 1801 ; 1802 ; 1805 à 
1808; 1813 ; 1814; 1819 à 1824; 
1826 à  1833 ; 1835 à  1838) 

Musée de l'Hermitag e 

Bibl. Royal e 

Bibl. d'Ar t e t d'Histoir e 

(1802 à  1810 ; 1812 ; 183 4 
à 1836) 

(1825 à  1838) 

(1804) 



Annexe E 

Quelques page s e t article s extrait s d u 
« Journal de s Dame s e t de s Mode s » 

Voici un cahie r entie r d e huit page s du journal ains i qu'un choi x de citations e t d e gravure s 
révélatrices des principaux sujet s traité s au cours des quarante-deux année s de publication . 

Parmi le s cahiers d e diverses époques s e prêtant à  la reproduction, nou s avon s chois i l e 
premier des 2 825 numéros parus , daté d u 2 0 mars 1797 . Parmi le s bibliothèques consultées , 
seule cell e d e Copenhagu e e n conserv e u n exemplair e (voi r l a pag e précédente) . C'es t un e 
des rare s livraison s non-illustrées . 

En faisan t u n choi x d'articles , nou s avon s sélectionn é de s texte s plutô t court s pou r 
donner un e grande variété d'exemples . Selo n les années, la typographie des articles présent e 
une largeu r de s ligne s e t un e taill e de s lettre s variables , c e qui a  été imit é d'auss i prè s qu e 
possible pou r obteni r u n calqu e à  pe u prè s identiqu e d e l'original . Quelque s article s n e 
sont pa s cité s dan s leu r intégralit é :  les coupure s son t alor s indiquée s pa r l a marqu e [...] . 
Dans c e choix n e figurent  pa s le s sujets d'un e actualit é surtou t important e pou r l e lecteu r 
d'alors :  annonce d e représentation s théâtrales , indication s météorologiques , avi s d e décè s 
ou commentaire s éditoriaux . Quan t au x compte s rendu s d e livres , nou s n'e n avon s repro -
duit qu e quelques-un s s e rapportan t au x ouvrage s d'auteur s célèbres . 

Figure E. l Détai l d'une illustratio n présentan t un e femme en train de regarder un e planche 
du Journal  des  Dames  et  des  Modes.  C e portrai t d e femm e es t tir é d u n ° 5 2 de décembr e 
1800 d e l'éditio n d e Francfor t d u périodique , qu i imit e l a gravur e n ° 26 1 du 2 6 novembr e 
1800 d e l'éditio n parisienne . Un e curiosit é :  tandis qu e c e portrai t étudi e un e planch e d e 
mode, l e mêm e portrai t d e l'éditio n parisienn e regard e u n dessi n d e nus . 



E.l Fac-simil é d u premie r cahie r par u l e 20 mars 179 7 

E.l L e premier des 2825 cahiers du journal 

N°. 1er . 

JOURNAL DE S DAMES . 

Ce Journal paraî t deux fois par semaine. 

On souscrit à Paris, chez DENTU , Libraire, Palais-Egalité, 
galerie en bois , n°. a4o . SELLÈQUE , rue des Francs-Bourgeois» 
place Saint-Michel , n° . 128 , à  qu i le s lettres , paquet s e t 
argent, doivent être adressés, francs d e port . 

(4 liv . 1 0 sou s pou r troi s mois , y  compri s l a gravur e 
enluminée pa r quinzaine . 

QUELQUES RÉFLEXION S PRÉLIMINAIRES . 

\^J N  peut juge r du degré de civilisation auquel u n 
peuple es t arrivé pa r le degré de considératio n qu'i l 
accorde aux femmes. Ce thermomètre est infaillible . 
Par-tout où les passion s animales ne sont point tem-
pérées par des sentimens d'humanité, l a supériorité 
de forc e o u de puissanc e es t toujour s accompagné e 
de tyranni e ,  e t l e sex e l e plu s faibl e n' y connaî t 
que l a fatigu e ,  l a douleu r e t l'esclavage . I l n'ob -
tient le s égard s qu'i l mérit e qu'à proportio n que le s 
mœurs s'humanisent . L'homm e sauvag e n e consi -
dère l a femm e qu e sou s de s rapport s puremen t 
physiques. 1 1 ne voi t e n ell e qu'u n obje t propr e à 
satisfaire cette inclination naturelle qu i porte tous les 
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animaux à  propage r leu r espèce . Se s désir s éteint s , 
il n'éprouv e plu s pou r ell e qu e d e l'indifférence , e t 
souvent d u mépris . Voil à c e qu e nou s apprennen t e t 
Thistoire de s ancien s peuple s ,  e t le s relation s de s 
voyageurs modernes . 

E t , e n effet , tan t qu e l 'homm e n e connaît d'autr e 
mérite qu e l a forc e d u corp s ,  e t l'intrépidit é guer -
rière ,  i l n e doi t concevoi r aucun e estim e pou r 
un êtr e faibl e e t timid e qu i n e p e u t , comm e lu i , 
ni dompte r le s animau x féroce s ,  n i combattr e u n 
ennemi redoutable . Accoutumé d'ailleur s à  cherche r 
laborieusement à  l a chass e e t à  l a pêch e un e subsis -
tance précair e ,  qu'i l es t encor e souven t oblig é d e 
défendre au x péril s d e se s jour s ,  i l contract e inévi -
tablement u n caractèr e farouche . Est-i l alor s éton -
nant qu'aigr i pa r le s besoin s ,  irrit é pa r l a difficult é 
d'y satisfair e ,  priv é d u secour s ,  d e l 'exempl e ,  d e 
la moral e e t d e l a religio n ,  i l exerc e san s scrupul e 
sur u n sex e mépris é ,  cett e férocit é ave c laquell e i l 
s'est familiaris é dè s so n enfanc e ?  C'es t auss i a u 
défaut d'un e éducatio n convenabl e ,  qu'o n doi t im -
puter un e parti e de s désagrémen s qu'éprouven t le s 
femmes sauvages . Constammen t occupée s de s tra -
vaux pénible s qu i flétrissen t l a beaut é ,  égalemen t 
dépourvues de s charme s d u corp s e t de s grâce s d e 
l 'esprit, commen t pourraient-elle s adouci r la  cruaut é 
de leur s tyrans ? 

Mais ,  quan d un e foi s instrui t pa r l e hasar d o u 
l'expérience ,  u n peupl e vien t à  reconnaîtr e qu e l a 
terre cultivé e peut , pa r se s productions , suffir e à  se s 
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besoins journaliers , e t lu i épargne r le s peine s e t 
les tourmen s qu'i l s e donn e pour assurer sa subsis-
tance-, quan d , d'u n autr e côté, i l s'apperçoi t enfi n 
que la guerre ,  en détruisant les nations rivale s ,  n e 
fait que multiplie r le s malheur s d e l'espèc e ,  san s 
accroître l e bonheu r de s individu s ,  i l abandonn e 
bientôt u n genre d e vi e qu i ne lui présent e qu e des 
fatigues à  essuyer , e t de s dangers à  courir, pour s e 
livrer au x soin s de l'agricultur e e t au x douceur s d e 
la paix . 

D'autres moeurs produisent des vertus différentes . 
L'industrie supplé e à  la force . L e courage d u guer -
rier s'éclips e devan t le s art s utiles . C'es t alor s qu e 
les hommes sentent tout le mérite des femmes, tou t 
le besoin de leur société. La rudesse de leur physio-
nomie adoucit à l'aspect de la beauté. Les deux sexes 
se rapprochent. La férocité de l'un se tempère par la 
douce aménit é d e l'autre. Le s service s réciproque s 
ouvrent l e coeu r à la reconnaissance :  l'amour naît , 
et l e bonheur règne . 

Un peuple heureux est bientôt civilisé . I l cherche 
à multiplier se s jouissances . L'éducatio n vien t aider 
la nature . La femme a  plus d'attraits, l'homme plus 
de goût . L'un e es t plu s aimabl e ,  l'autr e plu s sen -
sible. L'espri t s e déploi e ,  l e coeu r s e développ e ; 
des idée s ,  de s sensation s nouvelle s éveillen t de s 
talens ,  de s vertu s jusqu'alor s ignorées . L a raiso n 
paraît, tou t s e rang e autou r de so n flambeau ; elle 
classe ,  rectifi e ,  moralis e no s affection s * , e t c e 
peuple ,  n'aguère s sauvag e e t féroc e ,  aujourd'hu i 
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doux e t humain , a  des loix , de s mœurs et une reli -
gion. C'es t alor s que le s homme s éclairés analysan t 
le bonheu r publi c ,  remonten t à  l a sourc e primi -
tive ;  e t reconnaissan t ave c vérit é qu e c'es t à  l a 
société de s femme s qu'il s son t redevable s d'un e 
grande parti e de s avantage s e t de s douceur s d e l a 
vie , il s s'empressen t d e leu r témoigne r leu r grati -
tude pa r tou s le s égard s qu'elle s méritent , e t qu i 
peuvent flatte r un e âm e honnêt e :  ainsi, l e sort d u 
beau sex e tien t à  l a civilisatio n de s peuples . Pou r 
sentir mieu x encor e ,  mesdames ,  la vérité d e cett e 
assertion ,  i l suffira d e vous reporter à  cett e époque 
malheureuse d e notre révolutio n ,  o ù le vandalism e 
et l a barbari e Mai s ne levon s pas le rideau qui 
doit couvri r ces scènes d'horreurs . Je vous rappelle-
rais peut-êtr e l e souveni r douloureu x d'un e mèr e , 
d'une sœur , d'u n amant , d'un e victim e enfin chèr e 
à votr e cœur . Je vous arracherais de s larmes 
Femmes sensible s ,  vou s e n ave z asse z versé . No s 
tyrans qui voulaient fair e de nous un peuple de Can-
nibales ,  sentiren t ave c raison qu e pour réussir dans 
leur atroc e projet, i l fallait anéanti r l'influenc e d'u n 
sexe adoré. E t dès-lor s ,  o n vi t l a beauté outragé e , 
l'innocence massacrée . C'était un crime d'être aima -
ble. L a vert u conduisai t à  l'échafaud ,  e t pou r êtr e 
sûr d'échappe r a u supplice ,  i l fallai t l'avoi r mérité . 

Cet exempl e vous prouve ,  mesdame s ,  combie n 
il vous importe de maintenir parm i nous la politesse 
et l'aménit é de s mœurs. La nature vous fournit pour 
cet effe t toute s le s ressource s nécessaire s :  attrait s 
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du corps , grâce s d e l'espri t ,  sensibilité  d u cœur , 
douceurs de caractère , ell e vou s a tout donn é pou r 
toucher e t pou r plaire . Cultive z ce s moyen s ,  em -
ployez-les à  l'objet d e leur destination ; charmez no s 
passions , étouffe z no s haine s ;  éteigne z ,  a h ! sur -
tout , éteignez la  moindr e étincell e d e discord e qu i 
voudrait s'allume r parm i nous . Le s femme s son t 
toujours le s malheureuse s victime s de s dissention s 
parmi le s hommes . C e n'es t qu'a u sei n d e l a pai x 
que vou s pouve z établi r votr e règne . Enfi n ,  mes -
dames, rendez-nou s toujours heureux , e t vous serez 
toujours heureuses . 

L A M O D E . 

Depuis hui t jour s , j e cherchai s l a mod e *, je l a 
cherchais a u spectacl e ,  dan s le s loge s ,  a u foyer , 
dans les coulisses; je l a cherchai s dan s les boudoirs ; 
je la cherchai s aux bals -, j e la cherchais aux prome -
nades ;  j e l a cherchai s pa r -  tout . Quelquefoi s j e 
croyais l'avoi r trouvé e ,  j'étai s conten t * , j'allai s l a 
saisir ell e étai t déj à loin . Désespér é ,  j'aban -
donne me s vaine s recherche s ;  je rentr e chez mo i ; 
mes course s avaient été longues et pénibles :  harassé 
de fatigu e ,  j e m e couch e e t m'endors . Pendan t 
mon sommeil , u n dieu m'apparaît; c'étai t l'Amou r : 
Viens avec moi, me dit-il . Je le suis , e t nous arrivons 
dans les jardin s deCithère . Au milieu est un parterre 
émaillé de s plus brillantes fleurs. L e die u m' y con -
duit. J' y voi s u n papillon charmant . L e rubi s ,  l'é -
meraude ,  la  topaz e ,  l'o r ,  étalen t su r se s aîles les 
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plus riche s couleurs . I l es t à  toi , m e di t l'Amou r , 
si t u peu x l'attraper . J e m'élanc e aussi-tôt . L e pa -
pillon fuit , voltig e ,  s'arrêt e u n momen t su r l a tu -
lipe; j'approche ,  j e regard e :  il es t su r l a rose . Je l e 
poursuis ,  j'étend s l a mai n ,  j e croi s l e saisi r :  j e 
le voi s su r l a violette . J e continu e m a chass e ; 
adresse, activit é ,  j e met s tou t e n usage . S a sou -
plesse ,  so n agilit é ,  so n inconstanc e ,  renden t me s 
efforts inutiles . Tantô t i l disparaî t ,  tantô t i l s e 
multiplie; j e sui s u n momen t san s l e voir , pui s j e 
l'apperçois par-tout . I l n e sui t aucu n ordre ,  se s ca -
prices fon t s a loi . Lass é d e m a poursuit e ,  j e m'ar -
rête et regarde l'Amour . I l souriai t :  Sais-tu, m e dit -
il ,  que l es t c e jol i papillo n l  —  Non . —  E h bie n , 
c'est l a Mode . E n c e momen t j e m'éveillai . 

L ' A N N O N C E D U P R I N T E M S . 

L'hiver a  peine à  fuir, mai s il comba t en vain . 
Bientôt il va céder à la toute-puissanc e 
De ce t astr e brillant ,  don t l a douc e influenc e 
Console l a nature e t réchauffe so n sein. 
Elle languit encor sans aucune parure ; 
L'arbuste dépouill é , n'offre poin t de verdure ; 
Tout repos e e t tout dort ; mais malgré c e sommeil , 
Tout sembl e pressentir l e momen t d u réveil ; 
L'oiseau vole incertain , traverse la campagne , 
Revient, chante , s e tait, cherch e et fuit sa compagne i 
Rien ne s'anime encore, tout va s'animer; 
Tout parai t sans amour, mai s tout est prêt d'aimer. 

PAR UN E DAME . 
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P O L I T I Q U E . 

De grand s débats ont eu lieu au conseil de s cinq-
cents. Ils étaient occasionné s par un message d u di-
rectoire, tendant à faire prêter aux électeurs serment 
de fidélité à  la république . L e Françai s est en poli -
tique ce qu'i l est en amour . I l trait e s a constitutio n 
comme un e jolie maîtresse ;  c'es t en lui faisan t un e 
infidélité qu'i l jur e d e lu i êtr e fidèle.  Aujourd'hui , 
cependant, o n s e contenter a d e promettre . I l faut 
essayer de tout. Nou s verrons si les promesses tien-
dront mieux que les sermens. 

S P E C T A C L E S . 
On a  donné avant-hier , 2 8 ventôs e > a u théâtr e 

de Molièr e ,  l a premièr e représentatio n d e L A MA -
TINÉE d e FREDERIC K ,  pièc e e n troi s acte s e t e n 
prose. 

Cette pièce a été favorablement accueillie ; e t sur 
la demand e d u publi c , o n a  annonc é qu e l'auteu r 
était un e dam e ,  qu i veut garde r l'anonyme . 

Nous n'avon s p u saisir , à  un e premièr e repré -
sentation ,  tro p souven t dénué e d'ensembl e ,  tou s 
les détail s de cette pièce , qui nous a paru d'ailleurs 
agréablement écrite ,  e t présente r quelque s scène s 
pleines d'intérêt . 

En attendant qu e nous soyons à portée d'en don-
ner u n extrai t raisonné , nou s nou s contenteron s 
d'observer, qu'e n réduisant les deux premiers actes 
en u n seul, e n supprimant quelques situations répé-
tées, ains i que plusieurs détails, qu i ne peuvent que 
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nuire à  la march e e t à  l'intérê t d e l'actio n ,  l 'auteu r 
pourrait fair e d e s a pièc e u n très-jol i pendan t à  cell e 
des Deux-Pages , qu e l e publi c voi t toujour s ave c u n 
nouveau plaisir . 

E N I G M E 
Q U E T O U T L E M O N D E D E V I N E R A . 

Avec mêm e vitess e e n tou s le s lieux j e vol e ; 
L'hiver comm e l'ét é ,  les nuit s comm e le s jour s ; 
De l'uniformit é j e sui s l e vra i symbole ; 

Rien d e plu s régl é qu e mo n cours . 
Tout l e mond e pourtan t n'e n jug e pa s d e même . 

Contre m a lenteu r o n blasphèm e 
Dans l'exi l e t dan s le s cachots . 

On s'e n plain t enco r plus , quan d l a fièvr e brûlant e , 
Sur u n corp s épuis é ,  frapp e à  coup s inégau x ; 
Mais combie n o n voudrai t qu e j e fuss e e n repos , 

Lorsque prè s d'un e tendr e amant e , 
On brûl e d e l'encen s au x autel s d e Papho s î 
Tantôt o n m e maudi t , tantô t o n m e souhait e ; 
Trop souven t o n m e tu e ,  e t pui s o n m e regrette . 
L'auteur m e vien t d e perdr e e n m e définissant ; 
Ne va s pas , che r lecteur , m e perdr e e n m e cherchant . 

PAR B 
C H A R A D E . 

C'est mo n premie r deven u mo n dernie r 
Qui form e mo n entier . 

Les difficulté s qu e nou s avon s éprouv é pou r l a 
confection d e l a planch e ,  nou s oblig e à  retarde r 
de hui t jour s l a gravur e qu e nou s avon s promis e ; 
elle représenter a deu x femme s habillée s dan s l e 
goût l e plus nouvea u e t l e plu s élégant . Le s abonné s 
seuls l a recevron t ave c l e numér o prochai n ;  nou s 
donnerons e n m ê m e - t e m s un e descriptio n circons -
tanciée de s mode s le s plu s récente s ,  tan t pou r l a 
coiffure qu e pou r l e rest e d e l a parur e ;  ell e servir a 
d'explication à  la gravure . 

SELLEQUE ,  Editeur . 

De l'Imprimeri e d e M O L L E R , ru e Hyacinthe , 
place Saint-Michel , n° . 6j5. 
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E.2 Choi x d'articles e t de gravures publiés 
par l e « Journa l des Dames... > 

E.2.1 L a grand e politiqu e dan s u n magazin e "non-politique " 
Pour de s raison s d e fiscalité,  l e journa l déclar e vouloi r renonce r à  parle r d e 
politique. Mais , plu s o u moin s souvent , i l fai t tou t d e mêm e référenc e au x 
événements officiels , selo n l e degr é d e libéralism e de s si x régime s accompa -
gnant s a carrière . Ce s article s son t souven t ironiques , parfoi s il s n e fon t qu e 
vaguement allusio n au x fait s réels . Fréquemmen t o n trait e d u thèm e d e l'éti -
quette concernan t homme s politique s e t festivité s publique s e t o n présent e 
des gravure s permettan t d e devine r l a situatio n politiqu e don t de s costume s 
militaires (voi r l a figure  e n couleu r 6.1 0 e t Fig . E.2) . 

1797 (2 8 septembre , p . 7) 

Le directoire , dan s un e lettr e a u ministr e d e l a police , 
le charg e expressémen t d e fair e fermer , dan s tout e l a 
république, le s théâtre s o ù seroien t représentée s de s pièce s 
tendantes à  déprave r l'espri t républicai n e t à  réveille r 
l'amour d e l a royauté ; d e fair e arrête r e t traduir e de -
vant le s tribunau x le s directeur s d e ce s spectacles , e t d e 
suspendre l a représentatio n de s pièce s propre s à  trouble r 
la tranquillité publique . 

1797 ( 5 octobre , p . 4 ) 

Le signe de ralliement e t d e reconnaissance des royalistes, 
dit Poultier , es t un e pip e e n bois , tourné e d e manière , 
qu'à l a lumière , l'ombr e caractéris e trai t pou r trai t l a 
figure de Louis XVIII. 

Voilà des pipes qui prouvent qu e les royalistes FUMENT. 
Et c'es t vrai . 

1797 ( 8 octobre , p . 6 ) 
CONSEIL DE S CINQ-CENTS . 

14 VENDÉMIAIRE . 

Bailleul, pa r motio n d'ordr e :  Vous avez versé des larme s 
et de s fleurs  su r l a tomb e d u généra l Hoche , mai s votr e 
dette n'es t pa s encor e entièremen t acquittée . Hoch e avai t 
un pèr e respectable , qui , pa r l a mor t d e son fils,  se trouv e 
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plongé dan s l e plu s affreu x dénuement . Le s véritable s ré -
publicains s'occupen t d e l a patrie , e t no n d e leur s affaires . 
Hoche n e laisse à  sa famill e qu e s a gloir e pour héritage . S i 
vous n e pouve z rendr e à  c e pèr e infortun é l e fils  qu'i l re -
grette, vou s lu i deve z d u moin s de s consolations . J e de -
mande qu e vou s fassie z pou r lu i c e qu e vou s ave z fai t 
pour l a mèr e d u généra l Marceau . 

Renvoi à  un e commission . 

1797 ( 3 décembre , p . 2 ) 

On atten d incessammen t l a citoyenne Buonaparté à  Paris . 
On disai t mêm e hie r qu'ell e devai t êtr e déj à arrivée . 

1797 (1 0 décembre , p . 1 ) 

Le général Buonapart é (sic) , accompagn é d u généra l Berthier , 
est arriv é l e 1 0 à troi s heure s à  Paris . I l recevr a so n audienc e 
solemnelle d u directoir e décad i prochain , dan s l a cou r d u 
palais d u Luxembourg , qu e l'o n décor e à  ce t effet . L a pré -
sentation d e l a ratificatio n d u trait é d e pai x aur a lie u e n 
même-tems. I l y  aur a l e mêm e jou r u n repa s d e quatre -
vingt couverts , auque l assisteron t le s ministres , l e corp s 
diplomatique e t le s présiden s de s autorité s constituées ; en -
suite opéra et ba l à  l'Odéon . 

1807 (1 0 mars, p . 110 ) 

Aujourd'hui qu e le s fabrique s d e coto n formen t un e branch e consi -
dérable d e notr e industrie ; aujourd'hu i qu e le s travau x su r l e coto n 
occupent à-peu-prè s deu x cent mille individus, le Gouvernement doi t 
sans dout e le s protéger . Mais , a-t-i l ét é d'un e sag e politiqu e d e le s 
fixer en France ? Leu r introductio n n'a-t-ell e pa s nu i au x fabrique s 
essentiellement nationale s d e drap , d e soie , d e lin , etc. ? L e Gou -
vernement n'eût-i l pas mieux fait d'applique r se s encouragemens à ces 
dernières fabriques , e t d e laisse r à  no s rivaux le s fils et le s tissus d e 
coton, comme moyen d'échange contre les produits de notre industri e 
et d e notre sol? Voilà la question . 

1819 ( 5 septembre, p . 385) 

On répèt e à  divers théâtres de s pièces destinées à  célébre r 
le prochain accouchemen t d e S.A.R. la duchesse de Berry. 
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Figure E. 2 Plusieur s gravure s d u journa l pourraien t êtr e qualifiée s d e politiques . A u 
début, pendan t l'èr e napoléonienne , ce s planche s son t trè s discrète s e n reflétant , comm e 
le montren t le s Fig . 3. 3 e t 3.4 , l a bonn e o u l a mauvais e fortun e d e l'empereur , o u e n 
présentant de s robe s d e cou r (voi r Fig . 3.2) . Plu s tard , pendan t l a Restauration , de s 
événements officiel s laissen t leur s trace s :  par exempl e i l y  a  de s modèle s d e deui l lor s d e 
la mor t d e Loui s XVIII, ou de s femme s portan t l a croi x grecqu e a u momen t d e l a guerr e 
en Grèce . L e fai t marquan t reflét é e n 183 0 es t l'insurrectio n révolutionnair e :  les robe s e t 
chapeaux de s gravure s on t alor s le s couleur s nationale s bleu , blan c e t roug e (voi r Fig . 6. 2 
et 6.4) . Enfin , sou s la monarchie constitutionnell e d e Louis-Philippe, plusieur s illustration s 
présentent de s costumes militaires , dont voic i le costume d'un "Chasseur " montr é l e 5 avril 
1838 comm e numér o 3549 . 
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1820 (1 5 ju in , p . 257 ) 

Une maiso n a  ét é loué e à  Londres , 180,00 0 francs , pou r 
voir passe r l e cortège , l e jou r d u couronnemen t d e S.M . 
Georges IV. 

1823 (3 1 jui l le t , p . 329 ) 

Si Rom e tien t encor e l e sceptr e de s beau x arts , i l n'e n es t 
pas d e mêm e de s art s mécaniques . L a supériorit é de s ouvrier s 
de Pari s a  donn é l'idé e d'expédie r d e cett e vill e u n lit  méca-
nique pou r l e Pape . 

En Italie , l a fabricatio n d u dra p e t cell e d u papie r son t 
aussi dan s u n éta t d'imperfectio n difficil e à  comprendre . 

1824 (2 0 mai , p . 219 ) 

L 'ABOLITION D E L A TRAIT E DE S NOIRS , POÈM E PA R 
ESPÉRANCE PICARD . 

Tel es t l e tire d'un e brochur e d e 1 6 pages in-8° , imprimé e 
à Caen . 

1824 (1 5 décembre, p . 546 ) 

On parl e beaucou p dan s l e mond e d e l a voitur e destiné e à 
la cérémoni e d u sacr e e t d u couronnemen t d e Charle s X. 
L'intérieur, dit-on , ser a e n velour s plain , rouge-cramoisi , 
brodé e n or . Le s dessin s d e l a broderi e offriron t de s li s fleurs 
et de s lis armes, ains i que des tiges de lis et de s fleurs  d e lis . Au 
centre d e l'écusso n principa l seron t deu x C  entrelacés . De s 
paneaux e n glace s no n étamée s permettron t d e voi r S . M . 
Les emblème s d e l'impériale , ains i qu e l'encadremen t de s 
glaces, doiven t êtr e exécuté s e n bronz e doré , su r le s dessin s 
du célèbr e M . Percier . 

1827 (3 1 mai, p . 234 ) 

Le séjou r prolong é d e l a Cou r à  Saint-Clou d (d u 2 4 ma i à 
la fin  d'octobre ) donner a d e l'écla t au x bal s qu i s e donnen t 
chaque anné e dan s l e parc . Ce s bal s commenceron t l e diman -
che 3  juin. 

1828 (1 0 mars , p . 107 ) 

Quatorze cent s personne s avaien t ét é invitée s pa r lettre s o u 
billets, a u dernie r cercle  et  jeu  che z S.M . Charle s X. Cette 
réunion nombreus e es t regardé e comm e l'un e de s plu s brillan -
tes qu i ai t e u lie u depui s longtem s à  l a Cour . Chacu n e n 
parle :  le s femme s citen t le s parures , le s homme s nommen t 
les jolie s personne s qu e d'éclatante s toilette s embellissaien t 
encore. 
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1830 (1 5 novembre, p . 498) 

Sur le s pièce s d e monnai e gravée s d'aprè s M . Galle , pré -
sentées l e 3  novembre , e t no n admises , l a têt e d u Ro i n'étai t 
point asse z ressemblante ; l a couronne , a u revers , formé e d e 
deux branches , étai t maigr e e t laissai t tro p d e cham,p. 
M. Galle , lui-même , a  reconn u l a défectuosit é d e so n ou -
vrage. 

Dans le s pièce s d e M . Tiolier , qu i circulen t provisoirement , 
la têt e d u Roi , quoiqu e ressemblante , laiss e à  désirer . L'exé -
cution d u coi n d'un e nouvell e monnai e es t un e œuvr e beau -
coup plu s difficil e qu'o n n e pense . 

Le spectateu r ayan t un e pièc e d e 5  francs devan t lui , Louis -
Philippe Ier regard e à  droit e :  Charle s X regardait à  gauche . 
On sai t qu' à chaqu e changemen t d e dynastie , l e graveu r 
tourne dan s u n sen s oppos é l e profi l d u souverain . 

1831 (5 novembre, p . 484) 

Comme l a politiqu e s e trouv e partout , qu e le s dame s as -
sistent actuellemen t au x séance s de s Chambres , u n spécula -
teur vien t d e leu r rendr e servic e e n faisan t imprime r un e 
biographie d e tou s le s député s actuels . Cett e biographi e es t 
de l a grandeu r d'un e cart e d e visite , e t a  l a moiti é d u doig t 
d'épaisseur :  o n peu t presqu e l a mettr e dan s un e bourse . 
Il n'es t aucun e d e no s élégante s politiques  qu i n'e n ai t un e à 
sa disposition , surtou t depui s le s grave s discussion s su r l a 
pairie. 

1835 (2 0 octobre, p . 464) 

Quand le s Européen s s'établissen t su r un e terr e étrangère , e t y  fonden t un e 
colonie, il s e n prennen t possessio n :  le s Anglais , pa r u n Fort;  le s Hollandais , 
par un e Bourse,  le s Italiens , pa r un e Eglise-,  le s Espagnols , pa r u n Couvent; 
les Françai s pa r un e Salle  de  Bal  o u d e Spectacle.  —  A pein e établie , notr e co -
lonie d'Alge r a  e u s a Salle  de  Bal,  e t nou s avon s donn é dan s l e temp s le s pri-
meures de s toilette s mauresques . Ell e a  maintenan t s a Salle  de  Spectacle,  com -
mode, simple , élégante , aérée . So n plafond  es t un e joli e tente , don t le s rideau x 
tombant su r l e parape t d e l a terrasse , permetten t à  l'ai r d e circule r libremen t e t 
protègent le s spectateurs contr e l a brise du soir . L e répertoire e t l e personnel son t 
mieux montés  qu e ceu x d e no s théâtre s d e provinces , dan s le s ville s d e 15,00 0 
âmes (populatio n européenn e d'Alger) . 

1837 (2 0 juin, p . 263 ) 

On a  remarqu é qu e l e 4  juin , jou r d e l'entré e d e l a duchess e d'Orléan s 
dans Paris , quatre-ving t di x baptême s o u inscription s d e nouveaux-né s su r le s 
registres d e l'éta t civi l on t e u lieu , e t que , su r c e nombre , trent e enfan s d u sex e 
féminin on t reç u l e no m d'Hélène , e t vingt-cin q d u sex e masculin , l e no m d e 
Ferdinand. Cel a rappell e le s tem s d u ro i d e Rome , d u du c d e Bordeau x e t d e 
beaucoup d'autre s époque s d e notr e histoire . 
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E.2.2 L e journal, haut e école de galanterie e t de conversation s 
spirituelles 

Beaucoup d'article s son t de s commentaire s philosophiques . D'autre s donnen t 
des conseil s d e bienséanc e o u enseignen t l'ar t d e teni r un e conversation . 

eVMrSm»» 0!» 

'J ' - M  MM  Mk i  • 'A*/ 

Figure E.3 Certaine s gravures présentent hommes et femmes absorbés dans un tête-à-tête 
amical. Ic i la gravure 3245 du 5  février 1835 . 

1802 (1 7 octobre , p . 36 ) 

Le monde est plein de sottise et d'ennui ; 
On s'e n éloigne , o n cherch e l a retraite ; 
Mais est-o n seul , bientô t o n l e regrette , 
On n e peu t vivr e avec  lui , n i san s lui . 
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1804 (2 6 décembre , p . 159 ) 
E F F E T D U C O N T R A S T E . 

Deux corp s capable s d e recevoi r l a matièr e électrique , lorsqu'il s 
en son t chargé s précisémen t a u mêm e degré , n e produisen t plu s 
d'étincelles; pou r e n fair e jailli r l'électricit é ave c force , i l fau t 
que l'u n de s deu x s'électris e e n plu s e t l'autr e e n moins . I l e n 
est d e mêm e dan s le s liaison s d e sentimen t le s plu s vives , le s 
plus vraies ; jamai s i l n' y a  autan t d'amour , autan t d e dési r d'u n 
côté qu e d e l'autre . E t quiconqu e eu t l'idé e o u l a libert é d e 
s'observer soi-même , aur a sûremen t remarqu é qu e c e n e fu t 
jamais dan s le s momen s o ù l'obje t aim é sembloi t partage r avec 
lui l e plu s égalemen t l e mêm e désir , qu'i l s'es t trouv é l e plu s 
passionné, l e plu s heureux . L a plu s sublim e coquetteri e de s 
femmes consist e à  discerne r d'abor d avec  sagacit é l e just e degr é 
des désir s qu'elle s inspirent , pou r n e laisse r échappe r habilemen t 
que l a nuanc e d e dispositio n plu s o u moin s tendre , plu s o u moin s 
indifférente, don t l e contrast e y  peu t répondr e l e plu s favora -
blement. Quelqu e profondeu r d e jugemen t e t quelqu e finesse  d e 
tact qu e suppos e un e pareill e conduite , i l es t pe u d e femme s 
aimables à  qu i l a nature , o u j e n e sai s quell e inspiratio n divine , 
n'en ai t appri s mill e foi s plu s qu e tou s le s philosophe s d u mond e 
ne pourroien t leu r e n dire . 

1806 ( 5 octobre , p . 599 ) 

Il n'y a  rien d'auss i pol i dans l e monde qu'un e marchand e d e 
modes à  Paris , u n banquie r à  Londres , un e entremetteus e à 
Madrid, u n moin e mendiant e n Italie , un aubergist e à  bierre e n 
Allemagne, e t u n Jui f par-tout . 

1806 ( 5 octobre , pp . 599-600 ) 

Le bonheu r suprêm e su r l a terre , es t d'aime r e t d'êtr e aimé ; 
mais cel a es t s i rare ! cela es t s i court... . O n vou s aime , e t vou s 
n'aimez pas ; vous aimez, on ne vous aime plus; la fable a  raison : 
L'Amour aveugle  ne  frappe  qu'au  hasard...  S'i l es t un e autr e 
vie, l a jouissanc e éternell e de s élu s doi t êtr e d'aime r deu x e t 
d'aimer san s cesse . 

1806 ( 5 octobre , pp . 600-601 ) 

En fai t d e tromperie l'homm e l e plus fin l'est tan t soi t pe u 
moins qu e l a femm e l a plu s bête . 
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1810 (3 0 novembre , p . 527 ) 
Emblèmes tirés  du  règne  végétal 

Amaranthe (sic ) signifi e indifférence . -  Anémone  persévérance , 
ou innocent e victim e d e l a jalousie . -  Barbeau  fidélité.-
Belle-de-jour... coquetterie . -  Belle-de-nuit...  fuir , redoute r 
l'amour. -  Bluet  puret é d u sentiment . -  Branche  ursine,  o u 
acanthe nœud s indissolubles . Capucine....  discrétion . -
Chélidoine.... premie r soupi r d'amour . -  Chèvre-feuille....  lien s 
d'amour. -  Citronelle  (sic)... . souvenir s passagers . -  Coquelicot 
repos. -  Eglantine  amou r malheureux . -  Fleurs  d'orange.... 
générosité, magnificence . -  Fleur-de-passion....  douleu r cuisant e 
d'amour. Germandrée....  plu s j e vou s vois , plu s j e vou s aime. -
Giroflée.... ennui . -  Héliotrope  attachemen t violent , aime r 
plus qu e soi-même . -  Hyacinthe  o u jacinthe....  amou r chagrin , 
vous m'aime z e t vou s m e donne z l a mort . -  Immortelle....  amou r 
sans fin. -  Iris....  inconstance , raccommodement . -  Jasmin-
blanc candeur . -  Jasmin-jaune  premièr e langueu r d'a -
mour.- Jonquille...  désirs , jouissance . -  Laurier  franc...  Triom -
phe, gloire . -  Laurier  rose....  bont é e t beauté . -  Lierre....  ten -
dresse réciproque . -  Lilas....  premièr e émotio n d'amour . -  Lys... 
candeur, pureté , grandeur . -  Marguerite....  patience , tristesse . -
Marjolaine... tromperie . -  Muguet...  coquetterie . -  Myrthe  et 
Roses.... volupté . -  Œillet...  sentiment . -  Oreille  d'ours....  O n 
cherche à  vou s séduire . -  Pensée  j e partag e vo s sentimens. -
Pervenche.... amiti é pou r l a vie . -  Primevère....  espérance , pre -
mière fleur  d e l a jeunesse . -  Renoncule....  fierté,  impatience . -
Réséda.... bonheu r d'u n instant . -  Roses  mêlées  d'épines.... 
hymen. -  Rose  blanche....  innocence . -  Rose  blanche  desséchée 
plutôt mouri r qu e d e perdr e l'innocence . -  Rose  de  jardin.... 
beauté passagère . -  Rose  en  bouton....  cœu r qu i ignor e l'amour . 
- Rose  sauvage....  simplicité . -  Sensitive.... sensibilité secrett e 
et profonde . -  Serpolet...  étourderie . -  Tournesol  me s yeu x 
ne voyen t qu e vous . -  Tubéreuse....  délicatesse . -  Tulipe... 
orgueil e t ingratitude . -  Violette  double  amiti é réciproque. -
Violette simple....  modestie , amitié . 

1810 (1 5 décembre , p . 551 ) 
Proverbes italiens 

La plu s mauvais e rou e d'u n chariot , es t cell e qu i fai t l e plus d e 
bruit. 

Le méchan t es t comm e l e charbon ; s'i l n e vou s brûl e pas , i l 
vous noircit . 
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1812 ( 5 juillet , pp . 292-293 ) 

La vie , pou r u n jeun e homme , es t comm e un e nouvell e 
connoissance qui lui plaît, qui l'amuse; mais à laquelle il tient 
foiblement, e t don t i l s e détach e san s effort . A  mesur e qu e 
nous avançon s e n âge , ell e es t pou r nou s comm e u n ancie n 
ami. S a sociét é es t triste , so n espri t n' a plu s rie n qu i nou s 
amuse, ses défauts e t se s infirmités nou s incommodent ; mai s 
nous l'aimons , e t nou s n e pouvon s l a perdr e san s regret s e t 
sans douleur . 

1812 ( 5 août , p . 339 ) 

D E L'AMOU R E T D E L'AMITIÉ . 

Absens on t tort , di t l e proverbe , e t c e proverb e a  ét é fai t 
pour le s amans . Cel a n'es t pa s difficil e à  concevoir . Vi f e t im -
pétueux, l'amou r a  besoi n d e jouissances ; l e jeûn e fai t su r 
lui l'effe t d'u n poiso n lent . Qu e peut , a u contraire , l'absenc e 
sur l'amitié ? Rien . Voye z u n ami , absen t depui s trent e années , 
rentrer dan s se s foyer s :  se s pa s s e dirigen t ver s l a demeur e 
de so n ami ; c'es t so n am i qu'appellen t se s embrassemens . 
L'amant, aprè s trent e ans , cherche r a-t-il so n amante ? Ell e 
avoit ving t an s lor s qu'i l es t part i ving t e t trent e Oh ! 
comme ell e doi t êtr e vieille ! Aussi , i l y  a  longtem s qu'i l n' y 
pense plus . 

1812 (2 5 novembre , p . 515 ) 

L'esprit observateu r n'es t jamais celu i d'un égoïste . Pour ob -
server i l faut s'occupe r de s autres . 

1814 (2 5 juin , p . 279 ) 

Dissimuler s a douleur , c'es t courag e e t forc e d'espri t :  les 
plaintes touchent pe u de personnes; et le s malheurs, lorsqu'o n 
cesse de les envisager, sont presque comme s'ils n'étoient poin t 
arrivés. 

1818 (1 5 juillet , p . 314 ) 

On est heureux ou malheureux par une foule de choses qui ne 
paroissent pas , qu'o n n e di t poin t e t qu'o n n e peu t dire . 
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1818 (2 0 août , p . 365 ) 

D'après un e de s loi s d e Dracon , l'oisivet é à  Athène s étoi t 
punie de mort . S i par malheu r cett e règle étoit remis e en vigueu r 
à Paris , i l n' y auroi t pa s asse z d'arbre s a u boulevar d pou r y 
pendre tou s le s paresseu x qu i von t y  étale r leur s grâce s e t y 
dévorer leu r ennui . 

1820 (1 0 septembre , p . 396 ) 

Un de s plu s grand s malheur s d e l a vie , c'es t d'aime r san s 
retour. Cependan t c e mal es t asse z commun; e t s i l'on n e veu t 
y ajoute r l e désagrémen t d e s e donne r e n ridicule , i l fau t l e 
supporter san s s e plaindre . A  l'égar d de s murmures , i l fau t 
se le s interdire , comm e o n interdi t l e vi n à  ceu x qu i on t l a 
fièvre. 

1820 (2 0 septembre , p . 411 ) 

Il appartien t à  l'amou r seu l d'embelli r c e qu i sembl e n e 
pouvoir êtr e embelli . 

1821 (2 0 juin , p . 266 ) 

Il n' y a  peut-êtr e qu e ceu x qu i n e pensen t à  rie n qu i ayen t 
besoin d'êtr e distraits . 

1821 (2 0 novembre , p . 507 ) 
S Y N O N I M E S . 

Jadis. Aujourd'hui 
Attelage boiteux , Attelag e mozaïque . 
Cuivre doré, Bronz e doré. 
Un grand comptoi r d e magasin, Un e banque. 
Courtaud d e boutique, 
Garçon de boutique, (moin s ancien) Commi s marchand . 
Fille de boutique, Demoisell e de comptoir. 
Petit parasol , Ombrelle . 
Petit paraplui e d e femme, Ombrelle-parapluie . 
Le Théâtre Italien , Le s Bouffes . 
Un air noté très-haut o u très-bas, U n air écri t très-hau t 

ou très-bas. 
Les grands amateurs de musique italienne, Le s dilettanti [.. . ] 
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1822 (1 0 février , p . 58 ) 

Un homm e d'espri t for t distrait , di t u n jou r à  un e dam e : 
Vous vou s faite s vieille . S'appercevan t tout-à-cou p d e so n im -
politesse, i l voulu t l a réparer . Cett e remarqu e n'es t pa s très -
galante, vieille ! Qu'e n pensez-vous?.. . Mais , lui  répondi t 
cette dame, je pense que je ne le suis pas encore assez pour m'e n 
fâcher. 

1822 (1 5 mai , p . 210 ) 

L'Italienne n e croit êtr e aimée de son aman t qu e quan d 
il est capable de commettre un crime  pou r elle; l'Anglaise, 
une folie;  l a Française , un e sottise. 

1822 (2 5 juin, pp . 279-280 ) 

Dans u n salo n d e l a capitale , o ù deu x foi s pa r semaine , 
des femme s charmante s e t de s homme s aimable s s e réunissen t 
pour exerce r leu r esprit , o n propos a dernièremen t cett e ques -
tion : 

« Quell e es t l a positio n l a plu s affligeant e pou r un e femm e 
d'aimer tendremen t u n épou x qu i n' a pou r ell e qu e d e l'aver -
sion, o u d'êtr e tendremen t aimé e d'u n mar i qu'ell e n'aim e pas ? > 
Voici l a répons e qu i a  ét é jugée l a meilleur e : 

Adorer u n épou x san s espoi r qu'i l nou s aime , 
C'est, san s doute , u n desti n affreux , 
Pourtant j e pens e qu'il  vau t mieu x 
Faire un ingra t qu e de l'être soi-même . 

Mlle. M... 

1822 (2 0 juillet , p . 320 ) 

Si l'amiti é existoi t parfaitemen t entr e deu x personnes , 
elle le s rendroi t parfaites ; ca r l'un e diroi t à  l'autr e c e qu i 
lui manqu e pou r l'être . Mai s l'amour-propr e gât e le s confi -
dences. 

1822 (2 0 septembre , p . 414 ) 

Rien d e plu s ais é qu e d e contracte r un e mauvais e habi -
tude; rie n d e plu s difficil e qu e d e l a perdre . Qu e no s jeune s 
gens y  prennen t garde ! no n conten s d'imite r pou r l a coup e 
de leur s habits , le s mode s britanniques , il s s e donnen t c e 
balancement qu e le s Anglai s on t dan s leu r démarche . 
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1823 (1 5 septembre , p . 404 ) 

Il y  a  de s personne s qu'o n aim e beaucou p e n idée . O n s e 
prend pou r elles , su r se s lettres , d'un e véritabl e passion ; o n 
les souhaite , o n le s attire ; elle s s e laissen t persuader , elle s 
viennent; à  pein e sont-elle s arrivée s qu'o n es t étonn é d e le s 
haïr. 

1824 (2 5 juillet , p . 326 ) 

On voi t de s ami s brouillé s l e rest e d e leu r vie , à  l a suit e 
d'une disput e don t il s ont oubli é l e sujet a u bou t d e quelque s 
jours. 

1824 (2 5 juillet , p . 327 ) 

Tout l e monde doi t savoi r qu e l'auteu r qu i vien t d e termi -
ner u n voyag e e t l'amoureu x qu i v a s e marier , n e consulten t 
pas pou r avoi r u n avis . 

1832 (2 0 octobre , p . 464 ) 

On aim e généralemen t l a flatterie,  e t l'o n hai t presqu e tou -
jours le s flatteurs. 

1833 (1 0 janvier , p . 15 ) 

Il es t s i nature l au x malheureu x d e plaindr e e t d'aime r leur s 
semblables. 

1837 (3 1 mars , p . 143 , l evol.) 

L E S A V O I R - V I V R E . 

Aucun livr e ne renferme le s notions de cet ar t d e distinction, pa r l'in -
termédiaire duque l le s esprit s d'élit e s'entenden t e t se  reconnaissent . 
Les roi s l'enseignen t au x rois ; l a cou r elle-mêm e l e tien t d e l a cou r 
de Françoi s Ier ,  qui l'avai t appri s à  l a cour d e Charle s VI L D e mère e n 
mère, ce t art , apanag e de s grands , descen d au x fils ; ca r l a nobless e 
n'est pa s seulemen t dan s l e sang , comm e l e croien t certain s esprits . 
Parler, écouter , répondre , s'asseoir , se  lever, ramasse r u n gant , touche r 
une épée , saluer , sourire , offri r u n fauteuil , entrer , sortir , son t e n ap -
parence de s acte s indifférens ; e n réalité , c e sont de s choses qu e l e char -
bonnier n'accompli t pa s comm e l e bourgeois , l e bourgeoi s comm e l e 
militaire, l e militair e comm e l e prêtre . A  ceu x qu i fon t leu r vi e d e ce s 
lois de l'étiquette, i l appartient d' y obéi r ave c la supériorité d u naturel . 

LÉON GOZLAN . 
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E.2.3 L e journal, refle t d e l'industrialisatio n croissant e 
L'un de s thèmes principau x étan t le s inventions en technologie e t sciences , le 
périodique décrit grand nombre de produits de l'art mécaniqu e récemment in -
ventés :  le chauffage pou r voiture , la  bicyclette, les ponts, bateaux e t meuble s 
en fer , le s douches, la  machin e à  écrire , le s voitures à  moteur , l e diorama, l e 
chemin d e fe r . . . Quelque s dessin s présenten t montgolfières , jeu x d e diable , 
montagnes artificielles , "promeneuse s d'enfants " e t voitures . 

Figure E. 4 Tandi s qu e le s article s d u journa l décriven t souven t d e nouvelle s voitures , le s 
gravures le s montren t plutô t rarement . L a raiso n e n es t simpl e :  de 180 2 à  183 5 l'abonn é 
était cens é achete r le s illustration s d e l a séri e Meubles  et  Voitures,  édité e a u burea u d u 
magazine. Avan t e t après , quelque s planche s d u Journal  des  Dames  ...  on t comm e suje t 
les voitures , pa r exempl e l e numéro 15 5 du 1 er septembr e 179 9 (Fig . 4.8) , l e numéro 341 2 
du 3 1 octobre 183 6 ici reproduit , e t l e numéro 355 6 du 2 0 avri l 183 8 qui montr e l e carosse 
imposant d'u n du c tir é pa r quatr e chevaux . 
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1803 (3 0 janvier , p . 212 ) 

L'esprit d'inventio n devien t d e jou r e n jou r plu s général . O n 
a imaginé , à  Londres , l'ar t d e chauffe r pendan t l'hive r le s car -
rosses e t toute s sorte s d e voitures . L e fournea u qu i ser t d e 
chauffoir n e pren d poin t su r le s place s de s voyageurs , e t c'es t 
même u n ornement ; le s frai s d e chauffag e son t presqu e nuls . 
Les voyageur s doiven t nécessairemen t préfére r d e semblable s 
voitures à  d e mauvaise s auberges . O n n e di t pa s s i l e coche r 
prend par t à  l a chaleu r d e so n carrosse ; cel a valoi t pourtan t 
la pein e qu'o n s'e n occupât . Ca r i l n' y a  pa s d e dout e que , 
dans c e cas , l'incommodit é n e s'accroiss e pou r lu i e n raiso n 
de l'agrémen t qu e se s maître s trouveroien t à  passe r l a nui t dan s 
une voiture . 

1818 (1 0 avril , p . 157 ) 
VÉLOCIPÈDE. 

Cette machine , don t o n a  fai t l'essai , l e 5  avril , dan s l e 
jardin d u Luxembourg , a  d'abor d ét é nommé e e n Allemagn e 
Draisienne, d u no m d u baro n d e Drais , so n inventeur . Vélo-
cipède dériv e d e deu x mot s latins , vitesse  e t pied.  Enfourch é 
sur u n bâton , qu e supporten t deu x roue s posée s l'un e devan t 
l'autre, o n fai t avance r l a machin e e n donnan t d e tem s e n tem s 
un cou p d e pied , comm e u n patineu r donn e u n cou p d e patin . 
< C'es t u n métie r d e cheva l > , disoi t l'un . <  Excellen t moyen , 
disoit u n autre , pou r use r promptemen t se s chaussures . >  L a 
plus petit e ornièr e obligeroi t à  descendre , e t i l fau t un e grand e 
habitude, dan s un e rout e bie n applanie , pou r n e pa s perdr e 
l'équilibre. Cett e machin e auroit , e n France , u n troisièm e in -
convénient, celu i d e n e pa s conveni r au x dame s :  leu r vêtemen t 
les embarrasseroit . 

1820 ( 5 février , p . 51 ) 

Un voyageu r nou s appren d qu e l'usag e d e l a vapeu r n e pren d 
pas moin s d'extensio n e n Angleterr e qu e cell e du gaz . 

A Londres , i l y  a  d e 50 , à  60,00 0 fanau x éclairé s pa r l e 
gaz. I l es t sérieusemen t questio n d'employe r l a vapeu r a u labou -
rage de s terres . 

1820 (2 0 juillet , p . 314 ) 

C'est un e grand e importunit é pou r le s personne s qu i s e 
promènent à  Tivoli , qu e l a rencontr e d e ce s dada s qu'o n 
nomme Draisiennes;  l'administratio n devroi t le s relégue r dan s 
une allé e pe u fréquentée . 
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1820 ( 5 octobre , p . 434 ) 

Grâce au x baignoire s d e cui r imperméable , qu e l'o n roul e 
comme u n matelas , u n voyageu r peu t aujourd'hu i fair e mettr e 
une baignoir e dan s s a chais e d e poste , e t prendr e u n bai n dan s 
la plu s chétiv e auberge . 

Ces baignoires , don t l e fon d es t très-évasé , se  maintiennen t 
parfaitement d'aplomb . 

1820 (1 0 décembre , p . 548 ) 

Quelques étranger s on t introdui t à  Pari s l a mod e russ e de s 
tuyaux d e chaleur , qu i échauffen t le s appartmen s san s laisse r 
voir aucun e trac e d e fe u n i d e fumée . Afi n qu e d e grande s 
pièces, telle s qu'u n salo n d e compagnie , n e présenten t pa s un e 
nudité désagréabl e à  l'œil , o n figure à  chaqu e bout , un e che -
minée, don t l e dessu s es t orn é d e pendules , d e candélabres , 
etc., e t don t l e ba s es t garn i d e fleurs  naturelles , encaissée s 
dans un e jardinière . 

1821 ( 5 mai , p . 194 ) 

On di t qu'e n Ecoss e o n a  fai t fair e u n batea u tou t entie r 
de fe r forgé , qu i porter a 300  personnes , pou r navigue r su r 
la Clyde . 

Cela rappell e le s bateau x qu e le s ancien s Egyptien s faisoien t 
en terr e cuit e pou r descendr e o u remonte r l e Nil . 

1822 (1 5 juillet , p . 311 ) 

M. Régnie r vien t d'ajoute r a u nombr e d e se s utile s inven -
tions, de s bracelet s e t de s bandeau x e m acie r aimanté , dis -
posés comm e l'on t indiqu é M . l e docteu r Hall e e t autre s 
médecins, pou r calme r l e ma l d e têt e :  plusieur s personne s 
notables attesten t leu r efficacité . 

S'adresser à  Paris , che z l'auteur , ru e d e l'Université , 
n° 4 . 

1822 (3 0 novembre , p . 529 ) 

L'éclairage pa r l e ga z hydrogène , étai t hie r un e nouveauté, 
aujourd'hui c'es t un e mode,  demai n i l aur a u n succè s di  furore. 
Ainsi von t le s choses à  Paris . 

Il y  a  dan s cett e vill e quatr e grand s réservoir s d e ga z hydro -
gène :  troi s su r l a riv e droit e d e l a Seine , u n su r l a riv e 
gauche. 
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1823 (2 0 septembre , p . 413 ) 

CHIMIE APPLIQUÉ E À  L'AGRICULTURE , par  M.  le  comte 
Chaptal, pair  de  France  [... ] 

1823 (3 1 octobre , pp . 474-475 ) 

On a  remarqu é à  l'expositio n d u Louvre , un e lam e d u 
nouveau méta l nomm é palladium,  d u no m d e l a déess e de s 
beaux-arts qu i présid e à  l'un e de s planète s nouvellemen t dé -
couvertes. C e méta l don t l'écla t rappell e celu i d e l'argent , es t 
fort rare , e t c e n'es t qu'aprè s d e long s travau x qu'o n es t par -
venu à  l e fondre . M . Bréant , e n ayan t obten u 7  à  800  gram -
mes, a  consacr é à  S a Majest é c e premie r frui t d e so n travail , 
en lu i offran t un e médaill e d e palladiu m frappé e à  so n effigie . 

1825 (1 0 décembre , p . 527 ) 

Le jou r d e l'ouvertur e d e l'Athéné e royal , o n a  fai t dan s ce t 
établissement, l a premièr e expérienc e d'u n ga z portati f qu i 
n'est poin t extrai t d u charbo n d e terre , mai s d e l'huil e :  s a 
flamme n' a poin t l'inconvénien t d'êtr e bleuâtre . Chaqu e heur e 
d'éclairage revien t à  7  centimes . 

1827 (2 0 mars , p . 126 ) 

L'Eau balsamique  et  spiritueuse de M. Botot,  pour  entretenir la 
beauté des  dents, se vend chez M. Botot, rue Coq-Héron, n° 5. 

1827 ( 5 juin, p . 242 ) 

M. Laurent , tapissier , ru e Neuve-des-Petits-Champs , 
n. 47 , vien t d e fair e exécute r de s lit s d'acier , d'autre s pla -
qués e n cuivr e e t e n argent , pou r l a Colombie . Dan s le s 
climats chauds i l faut de s meubles où les insectes ne puissen t 
pas pénétrer . 

1827 (3 0 juin, p . 282 ) 

Après avoi r réitér é un e expérienc e for t simple , nou s di -
rons au x dame s qu i aimen t le s fleurs  coupées , qu e l'influenc e 
de l a lumièr e su r le s tige s ten d à  leu r conservation , e t qu e 
des fleurs  d e l a mêm e espèc e coupée s a u mêm e momen t e t 
au mêm e degr é d'épanouissement , se  fanen t moin s vit e lors -
qu'on le s conserv e dan s l'ea u qu e contien t u n vas e d e crista l 
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blanc, transparent , qu e dan s u n vas e d e crista l opaqu e o u 
de porcelaine . Toujour s notr e expérienc e a  ét é concluant e e n 

" faveu r d e celu i qu i perme t l e plu s à  l a lumièr e d e frappe r le s 
tiges plongée s dan s l'eau . 

1828 (1 5 mai , p . 211 ) 

Quatre pont s suspendu s e n fil  d e fer , on t ét é récemmen t 
construits dan s l e sud-es t d u royaum e e t dan s l e mêm e pays ; 
l'un à  Guitres , l'autr e à  Laubardemont , l e troisièm e à  Li -
bourne-sur-1'Isle, e t l e quatrièm e à.. . Ce s construction s 
ont ét é faite s pa r de s particuliers , moyennan t l e droi t d'u n 
péage à  longue s années , concéd é pa r l e gouvernement . 

1828 (2 5 juin, p . 279 ) 

On v a voi r a u ba s d u Pont-Royal , de s baignoires  flottan-
tes, remorquée s pa r u n batea u à  rame s :  l e fon d d e l a bai -
gnoire es t u n grillag e a u traver s duque l l'ea u d e l a Sein e s e 
renouvelle constamment . A u moye n d e petit s rideaux , qu i 
forment u n pavillo n à  quatr e pans , l e baigneu r o u l a bai -
gneuse se  trouv e e n plein e eau , comm e dan s un e tente . Deu x 
plairis pou r u n :  bai n à  l'ea u courante , e t promenad e nau -
tique. 

1830 (3 0 juin , p . 281 ) 

Les mécanique s à  musiqu e s e son t tellemen t multipliées , 
qu'il n'es t pou r ains i dir e aucun e sort e d e meuble s o ù le s 
amateurs n'e n trouvent . S'agit-i l d'u n lit , d'u n divan ? l a 
musique es t logé e dan s u n tiroi r qu i ser t e n mêm e tem s d e 
vide-poche. Malgr é l'exiguit é d e l'espace , i l y  a  auss i un e 
mécanique à  musiqu e dan s u n nécessair e d e voyage . 

1830 ( 5 juillet , p . 289 ) 

Quoique l e cie l se  charg e d e nou s donne r de s bain s d e 
pluie depui s plusieur s semaines , nou s n e pouvon s nou s dis -
penser d e parle r d'u n apparei l d e bain s invent é depui s pe u 
par l e docteu r Destahl . Qu e l'o n se  figure  un e colonne , haut e 
de 7  à  8  pieds , o u bie n un e armoir e à  glaces . C e meubl e 
renferme u n champigno n e t u n corp s d e pompe . L'apparei l 
est fai t d e manièr e qu'i l n e tomb e pa s un e goutt e d'ea u dan s 
l'appartement o ù l'o n pren d u n bain . L'inventeu r demeur e 
rue Neuve-de-Luxembourg . 
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1830 ( 5 octobre , p . 433 ) 

On parl e beaucou p d'expérience s qu i on t pou r bu t d e ren -
dre le s télégraphe s d'u n usag e général . L a nouvell e télégra-
phie mis e à  l a dispositio n de s particulier s e t surtou t d u 
commerce, comm e moye n d e correspondance , dan s de s ca s 
très-pressés, transmettrai t un e dépêch e d e plusieur s ligne s à 
une distanc e d e cen t lieues , e n quelque s minutes , pou r l a 
modique somm e d e ving t francs . 

1831 ( 5 août , p . 338 ) 

M. Gull i vien t d e soumettr e a u jugemen t d e l'Académi e de s 
Sciences u n moye n mécaniqu e à  l'aid e duque l o n écri t soixant e 
fois plu s vit e qu e pa r l a méthod e ordinaire . I l obtien t ce t 
étonnant résulta t à  l'aid e d'un e machin e muni e d'u n doubl e 
clavier su r leque l le s deu x main s jouen t à  l a foi s :  un e mai n 
note le s consonnes , e t l'autr e le s voyelles . L e papie r marchan t 
à mesure , chaqu e lettr e se  trouv e placé e dan s l'ordr e qu'ell e 
doit occuper . 

1832 ( 5 octobre , pp . 435-436 ) 

M. Barruel , che f de s travau x chimique s à  la  Facult é d e Mé -
decine, pense , d'aprè s le s recherche s qu'i l a  faite s su r l a pré -
sence d u fe r dan s l e sang , qu'i l pourrai t extrair e d u san g d'u n 
cadavre asse z d e fe r pou r frappe r un e médaill e d u volum e d'un e 
pièce d e 4 0 fr . C e serai t u n moye n curieu x e t solid e d e conserve r 
les reste s e t d e perpétue r l a mémoir e d'un e personn e illustr e o u 
chérie. 

1833 (15 janvier, p . 20 ) 

- O n a  fai t ce s jour s dernier s à  Paris , l'essa i d'un e voitur e à  va -
peur, san s chemi n d e fe r n i rainure . L'équipag e remorquan t deu x 
omnibus a  mi s prè s d e trente-cin q minute s pou r alle r d e l a Bas -
tille à  l a plac e d e l a Concorde ; mai s i l a  parcour u ensuit e e n moin s 
d'une demi-heur e l e traje t jusqu' à Sèvres . U n acciden t surven u 
alors à  l a machin e a  singulièremen t retard é l a rout e jusqu' à Ver -
sailles. Un e nouvell e expérienc e doi t avoi r lie u très-incessamment . 
Si ell e réussi t entièrement , i l y  aur a d e quo i épouvante r le s en -
trepreneurs des Gondoles  et des Accélérées. 

1834 (2 5 mars, p . 134 ) 

- I l n'es t questio n e n c e momen t qu e de s effet s extraordi -
naires d u microscop e oxihydrogèn e d u docteu r Warwick , don t 
les expérience s on t ét é faite s ce s jours-c i à  l'hôte l Ceville ; o n as -
sure qu e l'augmentatio n de s objet s soumi s à  s a réflexio n es t d e 
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76,000. E n voyan t l a quantit é prodigieus e d e molécule s e t d'in -
sectes qu i s e remuen t e n tou s sen s e t s e livren t un e guerr e à  mor t 
dans un e goutte , o n n e sai t plu s quell e boisso n choisi r pou r êtr e 
à l'abr i de s influence s malsaines . A  parti r d'avant-hie r dimanche , 
les expérience s d e ce t instrumen t d'optiqu e on t e u lie u tou s le s 
soirs aprè s l e concer t dan s l e loca l de s Champs-Elysées  d'hiver. 

1835 (15 décembre, p . 552) 

Un célèbr e mécanicie n d e Londres , M . Kempelin , vien t d e donne r l a pa -
role à  un e machin e don t l e professeu r Wheatston e a  présent é dernièremen t u n 
modèle à  l a sociét é royale . L'apparei l s e compos e d e cin q partie s d'un e structur e 
extrêmement ingénieus e :  u n roseau , qu i représent e l e laryn x humain ; u n 
tube, o u plutô t un e trachée-artère , muni e d e valvule s interne s e t d'appendice s 
disposés à  l'insta r de s bronche s thoraciques ; u n souffle t qu i rempli t l'offic e d e 
poumons; un e bouch e e t de s narine s modelée s su r le s organe s correspondan s 
dans l'économi e vivante . M . Wheatston e a  fai t prononce r à  cett e singulièr e ma -
chine un e foul e d e dissyllabes , tel s qu e :  Maman,  papa,  summer,  e t cett e 
phrase entièr e e n françai s :  Vous  êtes  mon  ami;  je  vous  aime  de  tout  mon  cœur, 
et surtou t cett e autr e phras e latin e :  Leopoldus  secundus  romanorum  imperator 
semper Augustus. 

1836 (2 0 août, p . 359) 

NOUVELLE ASCENSIO N D E M . ROBERTSON . 

Pour s e fair e un e idé e bie n exact e d e l'effe t qu e peu t produir e su r u n 
peuple nouvea u l e spectacl e d e l'ascensio n d'u n homm e dan s le s airs , i l 
suffirait d e voi r le s honneur s o u plutô t l'enthousiasm e qu' a exit é a u 
Mexique l'ascensio n d e M . Robertson . L a vill e d e Véra-Cruz , jalous e d e 
la faveu r don t avai t jou i l a capitale , a , pa r un e prompt e souscription , 
déterminé c e jeun e physicie n à  renouvele r c e spectacl e inconn u dan s l e 
Nouveau-Monde. 

Le jou r attend u s i impatiemmen t fu t fix é a u 2 1 avri l dernier . L'am -
phithéâtre, bât i dan s l a cou r d u couven t d e San-Francisco , fu t envah i 
dès l e poin t d u jour . L e publi c étai t partag é entr e l a craint e e t l e doute ; 
on n e pouvai t croir e e n tan t d e courage . O n vi t ave c étonnemen t l'aéro -
naute françai s s'éleve r ave c calm e e t salue r ave c l e sourir e su r le s 
lèvres. L'aérosta t pri t l a directio n d e l a mer . Le s magistrat s firen t met -
tre toute s le s embarcation s à  l a me r pou r sauve r l e malheureu x Ro -
bertson. Lu i seu l étai t san s inquiétude , car , aprè s s'êtr e élev é à  un e 
grande hauteur , o n l e vi t un e demi-heur e aprè s so n départ , descendr e 
dans le s plage s inférieure s d e l'atmosphère , o ù i l espérai t rencontre r un e 
direction plu s favorable . L e physicie n n e s e tromp a pas , e t a u bou t 
d'une heur e i l prenai t terr e à  quatr e pa s d e l a mer , sai n e t sauf . So n re -
tour à  l a vill e fu t u n spectacl e nouvea u pou r Véra-Cruz , e t c e qu i 
étonna bie n le s Mexicains , c'es t qu e l e soi r mêm e M . Robertso n exécut a 
au théâtr e le s expériences d e physiqu e qu'i l avai t annoncées . 
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1837 (31 mai, p. 240 ) 
DÉCOUVERTE PRODIG E D E LA CHIMIE! 

POMMADE D U LION ! 

Pour fair e pousse r e n un moi s les CHEVEUX , le s FAVORIS , le s MOUSTACHE S e t le s 
SOURCILS. (Garant i infaillible. ) —  Prix :  4  franc s l e pot . Che z Mll e Carrier , 
Palais-Royal, 88 , prè s l a Rotonde ; e t che z l'auteur , ru e Vivienne , 4 , à  tout e 
heure. (Si x pots, 2 0 fr. -  O n expédie e n province e t à  l'étranger. ) 

1837 (30 septembre, p. 143, 2e volume) 

Le mouvemen t de s voyageur s su r l e chemi n d e fe r d e Saint-Ger -
main, pendan t l e premie r moi s d e l'exploitation , d u 2 6 a u 2 4 septem -
bre, a  été : 

Première quinzaine , 97,19 9 personnes . —  Produit, 119,26 3 fr . 5 0 c. 
Deuxième quinzaine , 108,53 6 personnes . —  Produit, 121,27 9 fr . 5 0 c. 
Total pou r 3 0 jours, 205,73 5 personnes . -  Produit , 240,54 3 fr . 

1838 (10 juin, p . 255 ) 

INDUSTRIE. -  Fers  creux  laminés.  -  E n France , nou s aimon s tan t l a nou -
veauté qu'o n a  accueill i ave c u n rar e empressemen t l'inventio n de s meuble s e n 
fer creu x laminé , soutenu e e t perfectionné e pa r M . Pandillot . Nou s pouvon s l e 
dire, jamai s faveu r d u publi c n e fu t mieu x justifiée ; ca r cett e inventio n es t 
utile, ell e es t justifié e pa r l e succès , ell e a  u n but . Jusqu' à c e jour , c'étai t l e 
bois, vari é i l es t vrai , qu'o n employai t uniquemen t dan s l'ameublement ; l'iné -
vitable acajo u revenai t sou s toute s le s formes . Maintenant , s i l'o n veu t s e ran -
ger d u côt é d e la mode , o n n e peu t s e passer d'u n salo n meubl é pa r M . Gandil -
lot. Il s son t s i joli s e n effet , ce s divans , ce s causeuses , ce s canapés ; l a form e 
en es t s i gracieuse , le s ornemen s e n son t s i riche s e t d e s i bo n goût . C e n'es t 
plus l'uniformit é d e teint e de s bois, mêm e le s mieux choisis , mai s bie n un e suit e 
de conquête s faite s dan s l e domain e d e l a peinture ; ce s traverses , ce s bateau x 
des lits , le s pied s mêm e de s fauteuils , le s dossier s de s chaise s s e trouven t re -
vêtus d e fleurs,  d e guirlande s d e l'écla t l e plu s vif , comm e auss i d e mosaïques , 
d'arabesques, d e fantaisie s chinoises . Rie n don c d e plu s jol i san s apprêt , d e 
plus rich e san s surcharg e n i prétention . Nou s n e somme s don c pa s surpri s qu e 
la bonn e compagni e prenn e l e chemin d e l a rue Bellefon d :  elle n e peu t pa s s'a -
dresser mieux . 

1838 (15 juillet, p . 618 ) 

— LE DIORAMA, O Ù sont exposée s le s œuvres d e M. Daguerre , sembl e attire r 
chaque jou r un e foul e plu s nombreuse . C'es t qu'o n n e se lass e pa s d'alle r admi -
rer ce s chefs-d'œuvr e d e l'art , dan s lesquel s l a natur e pass e pa r le s effet s le s 
plus merveilleux . Auss i M . Daguerr e a-t-i l un e réputatio n qu e nu l n e viendr a 
jamais lu i contester , ca r no n seulemen t ce s tableau x distraien t l a vue , mai s 
encore il s impressionnent l'âm e d e toutes le s émotions le s plus diverses . 
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E.2.4 L a vi e littéraire , artistiqu e e t théâtral e 
Les compte s rendu s s e rapportan t au x activité s culturelle s d e l a capital e 
occupent une place importante dans le journal. Quelques articles sur les belles 
lettres, l'ar t e t l e théâtre doiven t êtr e attribué s à  des auteur s qui , plu s tard , 
deviendront célèbre s (voi r l e chapitr e su r Balzac) . Plusieur s gravure s mon -
trent le s Parisiennes , e t parfoi s auss i le s Parisiens absorbé s dan s un e lectur e 
(Fig. 2.9 , 3.1 9 e t E.l) , s'intéressan t à  la  peinture , dan s un e log e d e théâtr e 
ou en trai n d'écoute r o u d e faire d e la  musique (Fig . 3.17 , 4.4 , 4.9) . 

(IM S-  (ft.rUf/tuM-  JÉirf*/s/t.r 

Figure E. 5 Joue r d'u n instrumen t o u chante r son t de s activité s souven t pratiquée s pa r 
les femmes e t le s hommes de l'époque . Ic i l a planche 19 4 du 1 4 février 180 0 ( = 2 5 pluviôse 
an 8 ) présentan t deu x bourgeoi s qu i s'apprêten t à  exerce r u n morcea u pou r violo n e t voi x 
féminine. 
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1807 (2 5 mars , p . 130 ) 

Autrefois le s loge s bie n garnie s e t peuplée s d e femme s élé -
gantes étoient , aprè s un e joli e pièce , l e spectacl e l e plu s 
couru d u parterr e :  depui s quelque s jours , c'es t l e parterr e 
nombreux e t bruyan t qu i s e donn e e n spectacl e à  tout e l a 
salle :  o n v a à  présen t à  l a comédie , no n pa s pou r y  entendr e 
la débutante , l a pièc e nouvelle , mai s pou r y  voi r le s débat s 
du parterre . Le s amateur s on t e n effe t pri s un e nouvell e ma -
nière d e prouve r qu e te l ouvrag e o u te l acteu r son t bon s o u 
mauvais e n soutenan t leu r opinio n à  coup s d e poings ; e t c e 
raisonnement es t à  l a mod e depui s l e gran d Opér a jusqu'a u 
petit Vaudevill e :  ce s querelle s qu i son t raremen t sérieuse s e t 
presque toujour s risibles , amusen t le s habitué s de s loges ; auss i 
ne voit-on beaucou p d e monde qu'au x théâtre s o ù i l doit y  avoi r 
pugilat, e t nou s entendion s naguère s deu x jeune s femme s s e 
dire :  <Ah!  ma  chère,  allons  aux  Français  ce  soir;  Duchesnois 
<&et Georges  doivent  jouer,  nous  nous y  amuserons  beaucoup; 

^car on  s'y  battra,  c'est  une  chose  sûre.  > 

1807 (2 5 avril , p . 177 ) 

On se  demand e partou t que l es t l'acteur , l e spectacl e à  l a 
mode? J e réponds tous le s acteurs, tous le s spectacles. Dan s un e 
ville o ù l'o n n'aim e pa s tro p l e che z soi , e t où , pou r avoi r bie n 
passé l a soirée , i l faut avoi r v u un e farc e bie n forte , un e décora -
tion superbe , o u quelqu e machin e surprenante ; commen t tou s 
les théâtres quelconque s n e seroient-il s pa s fréquentés ? Oui , i l y 
a d u mond e e t tou s le s soirs , depui s l e gran d Opér a jusqu'a u 
Panharmonicon, depui s M. Pierre jusqu'à M . Olivier . O n remar -
que seulemen t qu e le s pièce s à  calembourg s son t u n pe u moin s 
suivies, que l'on va en foule che z des faiseurs d e tours, les joueurs 
de gobelets , e t qu'a u goû t de s jeux d e mot s a  succéd é celu i de s 
jeux d e main . 

1812 (1 5 décembre , p . 546 ) 

Qui est-là ? —  Madame , c'es t votr e marchan d d e modes . —  Ah ! 
c'est vous , mo n che r d e l a toque , i l y  a  bie n long-temp s qu e j e 
ne vou s a i vu , e n effet . —  Ce silence , ce t abando n m e faisoien t 
croire qu e Madam e étoi t malade , étoi t mort e tou t a u moins . — 
Bien oblig é d e votr e tendr e intérêt , mo n cher , m a sant é n e v a 
précisément pa s mal , mai s le s belle s réunion s n'on t pa s encor e 
commencé, j e n'entend s parle r n i d e bals , n i d e concert s brillans ; 
et pui s le s comédien s s e négligent , j e n e voi s poin t affiche r d e 
première représentation , aucun e pièc e n e fai t furore  ...  O ù s e 
montrer? o ù aller ? e t à  quo i bonn e e n c e ca s l a parure ? —  Je 
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vois qu e Madam e n'es t pa s a u courant ; ca r enfi n nou s avon s depui s 
quelque temp s u n spectacl e plu s fréquenté , plu s suivi , qu e jamai s 
spectacle n e l'ai t été . —  Plaisantez-vous? Lequel ? —  Mais c'es t l e 
salon d u vendredi . —  Le salo n d e Peinture ? —  Oui, Madame . — 
Mais y  va , tou s le s jours , qu i veut . —  Sans doute , mai s y  v a l e 
vendredi qu i peut . C'es t l e rendez-vou s d e tou t c e qu'i l y  a  d e 
plus distingué ; chaqu e semain e l a foul e s'accroi t e t bientô t o n 
ne pourr a plu s y  marche r tan t i l y  a  d e monde . Jamai s soirée , 
spectacle o u ba l n e nou s on t val u plu s d e débit , e t l e salo n d'ex -
position es t deven u l'endroi t o ù nou s autre s artiste s d'u n autr e genr e 
nous exposon s auss i no s inventions , no s créations , no s chefs-d'œuvr e 
enfin. —  Ah! c'es t bon . J'avai s justemen t envi e d'alle r voi r l e ta -
bleau d e Gros , l a vierg e d e Girodet . —  Dan s c e cas , Madam e 
doit y  alle r l e lundi , l e mard i o u tou t autr e jou r d e l a semaine , 
car l e vendredi , o n n e s'occup e pa s plu s de s tableau x a u salon , 
qu'on n e s'occup e d e Molièr e au x Françai s quan d l a représentatio n 
est brillante . —  E t bie n :  faites-mo i quelqu e chos e d e nouvea u 
pour l e rendez-vou s prochain . J'ira i jeud i a u salo n pou r mo n plai -
sir, e t vendred i pa r amou r propre . —  Adieu, Madame , à  vendredi ; 
je vai s vou s prépare r de s tons , de s nuances ; j e vou s ménag e u n 
clair-obscur qu i fer a d u bruit , e t j'espèr e qu e Madam e m e redir a 
l'effet qu'ell e aur a produi t su r le s connaisseurs ! 

1813 (2 5 février , p . 86 ) 

< T u fai s don c de s vers , disoi t Mme . A.. . à  so n mari , qu i 
paroissoit rêveur . —  Non. —  Cependant, t u a s l'ai r d 'u n imbé -
cille. >  Quell e idé e on t no s dame s de s poète s d u 19 e siècl e ! 

1813 (1 5 novembre , p p . 498-499 ) 

Quelques-uns d e no s abonné s on t par u désire r qu e notr e jour -
nal leu r offrî t d e temp s e n temp s de s Bouts-Rimes  à  remplir . Pou r 
montrer notr e déférenc e à  leur s désirs , l e 1 5 d e chaqu e mois , 
nous leu r proposeron s de s rimes , e n le s prian t d e nou s envoye r 
leur travail , fran c d e port , avan t l e dix d u moi s suivant . 

Il es t à  souhaite r qu e le s sujet s qu'il s traiteront , s e rapprochen t 
le plu s qu'i l ser a possible , d u doubl e titr e d e c e Journal  des 
Dames et  des  Modes. 

BOUTS-RIMES. 
masque 
postillon 
casque 
papillon 
bamboche 
freluquet 
caboche 
perroquet. 

Nota. L e poët e peu t à  so n gr é 
les place r a u pluriel . 

laisser le s rime s a u singulie r o u 
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1814 (2 5 juin, pp . 274-277 ) 

Des Etrangers  qui  veulent  imiter  l'esprit  français  (1 ) 

(1) De  l'Allemagne,  pa r madam e l a baronn e d e Staël-Holstein , 2 e 

édition. Troi s volume s in-8 ° ;  pri x :  1 8 francs , por t franc , 1 9 franc s 
50 centimes . A  Paris , che z H . Nicole , ru e d e Seine , n° . 12 ; e t che z 
Marne frères , ru e d u Pot-de-Fer , n ° 14 . 

< Depui s l e règn e d e Loui s XIV, dit madam e d e Staël , tout e 
la bonn e compagni e d u Continent , l'Espagn e e t l'Itali e exceptées , 
a mi s so n amour-propr e dan s l'imitatio n de s Françai s [.. . ]  dan s 
(les) grande s villes , l e seu l suje t don t o n ai t l'occasio n d e 
parler, c e son t de s anecdote s e t de s observation s journalière s su r 
les personne s don t l a bonn e compagni e s e compose . C'es t u n com -
mérage ennobl i pa r le s grand s nom s qu'o n prononc e [.. . ] 

Les Allemand s pourroien t s e crée r un e sociét é d'u n genr e 
très-instructif e t tout-à-fai t analogu e à  leur s goût s e t à  leu r carac -
tère. Vienne , étan t l a capital e d e l'Allemagne , cell e o ù l'o n trouv e 
le plu s facilemen t réun i tou t c e qu i fai t l'agrémen t d e l a vie , auroi t 
pu rendre , sou s c e rapport , d e grand s service s à  l'espri t allemand , 
si le s étranger s n'avoien t pa s domin é presqu e exclusivemen t l a 
bonne compagnie . L a plupar t de s Autrichiens , qu i n e savoien t pa s 
se prête r à  l a langu e e t au x costume s français , n e vivoien t poin t 
du tou t dan s l e monde ; i l e n résultoi t qu'il s n e s'adoucissoien t poin t 
par l'entretie n de s femmes , e t restoien t à-la-foi s timide s e t rudes , 
dédaignant tou t c e qu'o n appell e l a grâce , e t craignan t cependan t 
d'en manque r 

Les Polonai s e t le s Russes , qu i faisoien t l e charm e d e l a sociét é 
de Vienne , n e parloien t qu e françai s e t contribuaien t à  e n écarte r l a 
langue allemande . Le s Polonaises o n de s manières très-séduisantes[.. . ] 

Les étrangers , imitateur s de s Français , raconten t le s querelle s 
de Mademoiselle s d e Fontange s e t d e Madam e d e Montespa n ave c 
un détai l qu i seroi t fatigan t quan d i l s'agiroi t d'u n événemen t d e 
la veille . Cett e éruditio n d e boudoir , ce t attachemen t opiniâtr e 
à quelque s idée s reçues , parc e qu'o n n e sauroi t pa s tro p com -
ment renouvele r s a provisio n e n c e genre , tou t cel a es t fasti -
dieux 
Les Français , homme s d'esprit , lorsqu'il s voyagent , n'aimen t 
point à  rencontrer , parm i le s étrangers , l'espri t français , e t re -
cherchent surtou t le s homme s qu i réunissen t l'originalit é natio -
nale à  l'originalit é individuelle . Le s marchande s d e modes , e n 
France, envoien t au x colonies , dan s l'Allemagn e e t dan s l e 
Nord, c e qu'elle s appellen t vulgairemen t le  fonds  de  boutique;  e t 
cependant elle s recherchen t ave c l e plu s gran d soi n le s habit s 
nationaux d e ce s même s pays , e t le s regarden t ave c raiso n comm e 
des modèle s très-élégans . C e qu i es t vra i pou r l a parur e l'es t 
également pou r l'esprit . Nou s avon s un e cargaiso n d e madri -
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gaux, d e calembou r g, d e vaudevilles , qu e nou s faison s passe r 
à l'étrange r quan d o n n'e n fai t plu s rie n e n France ; mai s le s Fran -
çais eux-même s n'estimen t dan s le s littérature s étrangère s qu e le s 
beautés indigènes . I l n' y a  poin t d e nature , poin t d e vi e dan s 
l'imitation; e t l'o n pouroi t appliquer , e n général , à  tous  ce s 
esprits, à  tou s ce s ouvrage s imité s d u français , l'élog e qu e Ro -
land, dan s l'Arioste , fai t d e s a jumen t qu'i l traîn e aprè s lu i :  Elle 
réunit, dit-il , toutes  les  qualités  imaginables;  mais elle  a  pourtant 
un défaut,  c'est  qu'elle  est morte.  » 

1815 ( 5 février , p . 50 ) 

Un jeune homme que j'avois vu en passant dan s sa petite ville , 
où i l jouissoi t d'un e sort e d e réputatio n d e bel-esprit , vin t 
me trouve r à  Paris , e t m e parl a d e so n porte-feuill e qu'i l 
vouloit fair e imprimer . J e l e parcourus , j e l e trouva i plei n d e 
petits ver s galans , o ù i l avoi t pein t toute s le s dame s d e so n 
pays, sou s le s trait s d e Vénu s o u d'Hébé , e t tou s le s gen s e n 
place sou s ceu x d e Pollio n e t d e Mécène . Votr e Recueil , lu i 
dis-je franchement , rester a su r le s tablette s d u libraire . Pari s 
est plei n d e ce s petit s ver s innocen s qu e personn e n e lit , parc e 
que tou t l e monde e n fait . 
— Qu e m e conseillez-vou s donc ? 
— D e compose r de s romans ; o n s e le s arrache , o n n e voi t qu e 
cela su r le s toilettes . 
— Mais i l fau t dessine r de s caractères , fair e de s descriptions , 
nouer un e intrigu e 
— Ne vou s inquiéte z pa s d e toute s ce s misères . Ecoute z mo i 
bien :  l e pèr e d'Arlequi n étoi t u n tailleur , honnêt e homm e s'i l 
en fu t jamais . S a veuv e e n l e perdan t n e trouv a qu e pe u d'écu s 
et beaucou p d e petite s rognure s d e draps . Ell e le s pri t comm e 
elles s e présentoient , le s uni t pa r de s couture s e t e n fi t à  so n 
pauvre enfan t u n habi t qu i attir a tou s le s regards . 
— H é bien ! 
— Faite s d e mêm e u n roma n d e pièce s e t d e morceaux . Prene z 
des description s ici , de s caractère s là , de s situation s partout . S i 
vous choississe z (sic ) bien , je répond s d u succès . 

* *  * 

1817 (1 5 mai , p . 216 ) 

Walter Scot t es t asse z généralemen t reconn u pou r l e meil -
leur poët e vivan t d'Angleterre . I l se  trouv e pourtan t de s per -
sonnes qu i lu i préfèren t lor d Biro n (sic) . 
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1817 (2 0 juillet , pp . 319-320 ) 
M. PETIP A E T SO N BALLET . 

Nous avon s v u M . Petip a à  l a Port e St-Martin ; i l y  faisoi t 
les beaux jours . 

Engagé à  Marseille , a u Gran d Théâtre , i l y  poursui t se s 
succès, e t d e simpl e acteu r i l devient compositeur . 

Il a  donné récemmen t l a Naissance  de  Vénus  et  de  l'Amour. 
Comment, dit-on , i l offr e à-la-foi s l a naissanc e d e l a mèr e 

et cell e d e l'enfant ? quell e folie ! 
Croyez-moi, M . Petip a n e prêt e nullemen t à  l a critique . I l 

a fai t dan s so n ballet , preuv e d e tac t e t d e sentiment . S a Vénu s 
et so n Amou r son t d e très-bo n aloi . Déj à nou s avon s v u à 
Paris un e pantomim e d e c e genre , composé e à  Bordeau x 
(Almaviva et  Rosine).  Faison s de s vœu x pou r qu'o n nou s 
donne auss i dan s pe u l a pièc e composé e e t applaudi e à  Mar -
seille. 

L E DANSOMANE . 

1817 ( 5 octobre , p . 435 ) 

Le sentimenta l Werther,  sou s le s trait s d e Potier , e t l a sen -
sible Charlotte , représenté e pa r l'énorm e madam e Vautrin , 
attendrissent chaqu e soi r le s amateurs a u théâtr e de s Variétés e t 
les fon t pleurer... . à  forc e d e rire . L e dénouemen t d e cett e 
farce diffèr e u n pe u d e celu i d u roman , a u lie u d e s e tuer , 
Werther s'enivr e e t consen t à  s'éloigne r d e l'obje t d e s a pas -
sion. 

1817 (2 0 octobre , pp . 463-465 ) 
Rome, Naples  et  Florence,  en  1817;  par Mr . d e Stendhal , 

officier d e cavalerie . 
(Un volum e in-8° . de 36 6 pages . Pri x :  4 francs , à  Paris , 

chez Delaunay , libraire , a u Palais-Royal , galeri e d e bois ; e t 
chez Pelicier , libraire , a u Palais-Royal , galeri e de s offices. ) 

L'auteur es t a u servic e d'un e puissanc e étrangère . Lorsqu'i l 
quitta Berlin , i l étoi t âg é d e 3 0 ans . L e premie r articl e d e 
son voyag e port e l a dat e d u 4  octobr e 1816 , e t l e dernie r 
celle d u 2 0 juillet 181 7 [... ] (voi r p . 257) . 

1821 (1 0 mars , p . 105 ) 

Le Panoram a d e Jérusalem  a  ét é visit é e n 1820 , pa r douz e 
mille cin q cent s deu x personnes ; nou s souhaiton s l a mêm e 
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vogue à  celu i d'Athènes,  qu i nou s es t promi s pou r l e com -
mencement d e l a bell e saison . 

1822 (1 0 juillet , p . 302 ) 

Le Diorama,  nouvea u théâtr e d'optique , établ i e n fac e d u 
Wauxhall d'Eté , ser a ouver t aujourd'hu i mêm e 1 0 juillet ; 
on y  verr a u n sit e d e l a Suiss e e t l'intérieu r d e l a cathédral e 
de Cantorber y (sic) . 

Pour qu e c e spectacl e n e nuis e poin t au x anciens , le s 
portes, ouverte s à  neu f heures , seron t fermée s à  cinq . 

1822 ( 5 août , p . 341 ) 

Un mo t d'un e femm e d'esprit , su r l'effe t de s deux tableaux ac -
tuels du Diorama,  rendr a mieux qu'une description les sensations 
que ce spectacle fai t naître . (Cett e dam e écri t à  une amie ) <J'a i 
<cru voir , pa r un e fenêtre , l a vallé e d e Sarnen , e n Suisse . 
<Si ce n'eût ét é l'humidit é froid e qu i m'a fai t croise r mo n cache -
<mire su r m a poitrine , j'aurai s voulu , j e crois , pénétre r sou s 
<ces voûte s d e l'Abbay e d e Cantorbery . » 

1822 (3 0 septembre , pp . 433-434 ) 
ESSAI SU R LE ROMANTIQUE ; par  J.M.V.  Audin 

Consultez l a plu s nouvell e éditio n d u Dictionnaire  de  la 
Langue Française,  par  M.  Laveaux,  ouvrag e qu i form e 
le complémen t d u Dictionnaire  de  l'Académie  Française, 
vous trouvere z :  «  genre  romantique,  style  romantique,  pa r 
opposition à  classique. 

Or, o n sai t qu e classiqu e s e di t de s auteurs , soi t anciens , 
soit modernes , qu i son t regardé s comm e modèle s pou r l a 
pureté e t l a beaut é d u style . 

Cependant M . Audi n n e vou s permettr a pa s d e conclur e 
qu'il n' y a  dan s l e romantique n i puret é n i beauté . 

Le goû t es t un . —  hérésie , selo n le s romantiques . 
Puis, songe z a u besoi n d'émotion s nouvelles . «  L e plu s 

superbe, l e plu s infaillibl e d e no s sens , di t M . Audin , dé -
daigne ce s chant s qu i l e charmèren t pendan t plu s d'u n siècle . 
On commenc e à  se  dégoûte r de s air s s i pur s e t s i suave s 
de Grétry ; e n Italie , l a lyr e d e Cimaros a résonn e dan s l a 
solitude; e n Allemagne , o n jette de s couronne s à  Rossini . » 

La révolutio n dan s l a musiqu e n'es t qu'un e suit e d u chan -
gement d e goû t dan s l a poésie . 

Mais tâchon s d e découvri r l'essenc e d u romantique . «  C'est , 
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dit M . Audin , un e de s triste s nécessité s d u romantique , 
qu'en voulan t peindr e constammen t au x yeux , ses images soien t 

perpétuellement prise s dan s u n ordr e d e chose s visibles ; > 
et i l cite ce passage de Shakspeare (sic) , ou le fantôme di t :  « S'i l 
« n e m'étai t pa s défend u d e dir e le s secret s d e m a prison , 
<c je t e fera i u n réci t don t chaqu e expressio n labourerait  to n 
< âme , figerait  to n jeun e sang , chasserai t te s yeu x d e leu r 
« orbit e Mai s ce s révélation s d e l'éternit é n e son t pa s faite s 
< pou r de s oreille s de  chair  et  de  sang.  > 

M. Audi n s e demand e s'i l fau t plaindr e o u accuse r l e goû t 
des Anglais . «  Non , san s doute , répond-il ; mai s l a mus e 
qui produisi t d e semblable s images , comm e o n accuserai t l a 
lyre don t le s corde s seraien t fausses , e t no n celu i qu i tirerai t 
de l'instrumen t de s son s harmonieux . » 

Ecoutons Schiller , qu e le s romantiste s d'Allemagn e n e se 
lassent poin t d'admire r :  <  Comm e un e barqu e s e balanc e lé -
< gèremen t su r un e ond e argentée , ainsi , l e pie d docil e dans e 
< su r l a vagu e mélodieus e d e l a mesure . »  C e passage , di t 
M. Audin , renferm e un e théori e magnifiqu e d u son ; qu e l a 
comparaison soi t auss i exact e qu e poétique , personn e n e l e 
niera :  qu e d e l'ai r agité , i l naiss e u n mouvemen t semblabl e 
à celu i d'un e ond e su r l a surfac e d e l'eau , cel a es t vrai , 
Newton l' a démontré ; mai s un e imag e semblabl e serai t dif -
ficilement supporté e dan s l a langu e d e Racine . » 

M. Audi n cit e plusieur s autre s passage s pri s dan s le s auteur s 
romantiques, e t le s comment e ave c impartialité ; i l cherch e 
ensuite quelle s peuven t être , outr e l'amou r d e l a nouveauté , 
les cause s qu i entraînen t l a génératio n présent e ver s l e roman -
tique. 

1824 (2 5 mars , p . 138 ) 

Les Femmes  romantiques,  d u Gymnase , provoquen t chaqu e 
soir l e rir e l e plu s fran c d e l a par t de s spectateurs . C e genr e 
de succè s e n vau t bie n u n autre . Puis , dan s l a décoratio n d u 
paysage d e c e vaudeville , l'amour , quoiqu e plac é a u milie u 
des pins , n e paraî t poin t d u tou t sauvage . 

1824 (2 0 mai , p . 219 ) 

Un tablea u d e Géricault , (mor t i l y  a  pe u d e mois ) tablea u 
qui n' a pa s plu s d e 1 2 pouces su r 8 , e t qu i représent e un e char -
rette chargé e d e sac s d e plâtre , ave c l e cheva l e t l e conduc -
teur, a  ét é vendue , i l y a  deu x jours , 2  mille francs . 
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1824 ( 5 juin, p . 243 ) 

Lord Byro n es t mor t jeun e e t n' a poin t laiss é d e postérit é 
masculine; e n cel a i l offr e u n nouve l exempl e d e l a destiné e 
des grand s poètes ; mai s c e qu i l e distingu e d'eux , c'es t qu'i l 
jouissait d e 250,00 0 livre s d e rentes . 

1824 (3 0 juin , p . 283 ) 

M. David , sculpteur , ru e d e Préjus , n . 9, fai t l e bust e 
de mademoisell e Mars . 

1824 (2 5 septembre , p . 422 ) 

A l a campagne , pou r occupe r le s soirées , qu i commencen t 
à deveni r fraîche s e t longues , o n a  remi s à  l a mod e l'usag e d e 
raconter de s histoires . Chacu n doi t conte r à  so n tour , e t l e 
mérite d e ce s narration s consist e à  place r dan s u n cadr e bi -
zarre, effrayant , surnature l même , de s aventure s singulières , 
mais qu i se  rapprochen t autan t qu'i l es t possibl e d'événemen s 
ou d e situation s dan s lesquel s s e son t trouvée s quelque s per -
sonnes d e l a société . 

1825 (1 0 octobre , p . 441 ) 

Le plu s âg é de s troi s compositeur s à  l a mod e e n Europe , 
dans c e moment , n' a pa s quarant e ans . Ce s troi s compositeur s 
sont Rossini , d e Weber , e t Meye r Béer . 

M. Meye r Béer , Prussien , auteu r d e l a musiqu e d e II 
Crociato in  Egitto,  n'es t poin t u n compositeu r d e profession . 
C'est u n jeun e amateur , d e Berlin , qu i a , dit-on , un e cin -
quantaine d e mill e franc s d e rente . 

1827 (1 5 mai , p . 209 ) 

Aux Bouffes , pendan t l'entr'acte , l a port e d e votr e log e 
doit reste r ouverte ; e t plu s le s visiteur s son t nombreux , plu s 
vous ête s à  l a mode . Le s privilégié s entren t u n momen t e t 
s'asseyent. O n reçoi t auss i de s visite s pendan t l e cour s d e l a 
représentation; e t c'es t pou r cel a qu'un e log e n e doi t jamai s 
être entièremen t remplie . Un e plac e doi t reste r vacant e pou r 
les visiteur s e t visiteuses ; ca r le s dames auss i voisinent . 

1830 ( 5 mars , p . 98 ) 

Les décore s e t le s costume s à'Hernani  son t superbes . S i 
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cette pièc e n' a pa s un e longu e durée , d u moin s ell e aur a e u 
beaucoup d'éclat . 

1830 ( 5 septembre , p . 402 ) 

Le jou r o ù l e Ro i e t s a famill e son t allé s à  l'Opéra , 
Mlle Taglion i a  dans é ave c Perreau , nouvea u danseur , u n 
pas d e deu x d e l a compositio n d e M . Taglion i père . 

1831 (1 5 mars , p . 114 ) 

Paganini! Paganini ! —  C'es t lui ! —  L e voilà . —  Quoi ! 
ce peti t homme ! —  Oui . —  Il n'es t plu s jeune ! —  Non. — 
C'est l à c e Paganin i célèbre ? —  C'est lu i e n effet , e t c'es t l e 
plus surprenan t d e tou s le s instrumentistes ! 

Il joue , su r so n violon , d e deux , troi s o u quatr e instru -
mens :  flageolet , cor , basse , hautbois , c'es t tou t c e qu'o n 
veut, e t ce s tour s d e forc e son t l e lux e e t l a broderi e d'u n 
talent vrai , profond , merveilleux . 

Il y  a  d e l'âm e dan s ce t archet , d e l a puissanc e dan s c e 
violon. O n écoute ; o n s e pench e e n avant , o n n e voi t plu s 
rien, o n oubli e tout , o n enten d u n concer t d e rossignols , 
ou mieu x encor e un e harmoni e d e voi x d e jolie s femmes . C'es t 
un ravissemen t continuel , e t qu i n' a pa s v u Paganin i n' a rie n 
vu! 

1832 (2 0 octobre , p . 467 ) 

DICTIONNAIRE DE S JOURNAUX . 

Texte. Cett e comédie , écrite avec pureté, conduit e 
avec sagesse, est d e nature à  plaire aux gens de 
goût plu s qu'à la multitude . 

Traduction. Cett e comédie n'offre aucu n intérêt , l e style en 
est pe u animé. Elle n'attire personne . 

Texte. L a France entière déplore la retraite de M.J.. . 
Traduction. Notr e parti es t désol é de l'échec arrivé à l'u n 

de ses favoris . 
Texte. L a faveur toujour s croissant e dont jouit notr e 

feuille.... 
Traduction. Nou s commençons à  perdre des abonnés [... ] 
Texte. (Francfort , correspondanc e particulière. ) 
Traduction. (Articl e fai t hie r soi r au bureau d u journal.) 
Texte. L'abondanc e de s matières nous force de re-

mettre à  demain l a suite des réflexions qu'o n vien t 
de lire. 
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Nous n'avons.pa s l e temps d'acheve r notr e article . 
Nos lecteur s nou s sauron t gr é d e mettr e sou s 
leurs yeu x l e jugement qu e portai t l e célèbre L a 
Harpe, sur tel  ouvrage (sui t l'extrai t d u Cours  de 
Littérature). 
Nous manquion s d e matière s pou r compose r l e 
journal. 

1834 (10 août , p . 348) 

L E JUI F ERRAN T 

On di t qu e M . Victo r Hug o s'occup e d'u n dram e su r l a passio n 
de N.S . Jésus-Christ . (Voi r le s journaux d e l a semaine. ) 

1835 (20 janvier, p . 31) 

— Chaque dimanche , le s jeune s notabilité s e n littérature , e n musiqu e e t e n 
peinture, s e réunissen t che z M . Ch . Nodie r ( à l'Arsenal ) :  o n cause , o n dessine , 
on chant e e t l'o n finit  pa r danser ; e t quoiqu e ce s soirée s n e soien t n i de s concert s 
ni de s bals , o n s' y amuse ; e t c'es t l'essentiel . 

1835 (20 juillet, p . 128 ) 
- Mll e Taglion i a  fai t s a rentré e vendred i à  l'Opér a dan s la  Sylphide. 

1835 (30 octobre, p . 440) 

Le convo i d e Bellin i s'es t rend u vendred i d e l'églis e de s Invalide s a u Pèr e 
Lachaise pa r le s boulevarts , cett e avenu e officielle  d e no s fête s e t d e no s deuils . 
Malgré un e plui e battante , un e foul e nombreus e l e suivai t e n voiture s d e deuil , 
en fiacre  e t sou s de s parapluies . U n B  gothiqu e e n argen t s e dessinai t su r le s ten -
tures noires . -  Bellin i es t d e Catane ; i l a  fai t neu f opéra s e n di x ans . So n pre -
mier à  dix-neu f ans , Bianca  e  Fernando,  e n 1814 , so n secon d (sic) , à  vingt-neu f ans , 
/ Puritani,  e n 1834 . 

1836 (2 9 février, p . 95) 

Le célèbr e compositeu r Rossini , n é à  Pezar o l e 2 9 févrie r 179 2 (anné e 
bisextile) pourr a réellemen t célébre r aujourd'hu i l'anniversair e d e s a naissance , 
ce qu'i l n e peu t fair e qu e tou s le s quatr e ans . 

1837 (5 mars, p . 104 ) 

L E M O N D E , journa l quotidie n à  6 0 franc s pa r an , a  pris , sou s l a directio n 
de M . D E LA MENNAIS , un e importanc e e t u n intérê t qu e viennen t accroîtr e en -
core l a collaboratio n d e Mm e Sand , e t de s plume s le s plu s jeune s e t le s plu s éner -
giques d e l a littératur e moderne . D e tou s le s journau x quotidien s nouvellemen t 
créés, c'es t u n de s plu s récent s e t cependan t u n de s plu s répandus . 

On s'abonn e ru e Montmartre , n ° 39 . 

Traduction. 
Texte. 

Traduction. 
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E.2.5 Pari s e t l'espac e habit é 
En décrivant le s sites parisiens et les endroits fréquentés à  l'époque, l e journal 
fournit u n excellent documen t su r l'histoir e d e l'architecture e t de s intérieur s 
de maison. Certains détails de ce domaine de l'art a u quotiden ne sont connu s 
que par ce s récits. La rédaction fu t encor e plus vigilante à  ce propos quand l a 
série Meubles et  Objets de Goût  n'existait pa s ou n'existait plu s (cette série fu t 
éditée au bureau du journal dans les années postérieures à  1801 et antérieure s 
à 1836) . E n 183 6 pa r exemple , ell e reprodui t u n articl e d'Honor é d e Balza c 
sur l'intérieu r d'u n boudoi r (voi r pag e 418) . 

UK m  (  wûtm' *fan*mvi 

! 

tx/uwawt r)u  f//ht/vi, fmr*4  < W fft//t 

Figure E. 6 Plusieur s gravure s d u journa l montren t le s modèle s dan s u n endroi t précis , 
par exempl e à  l'église , dan s u n par c parisien , a u théâtr e o u à  l a maison . Ic i l a gravure 39 0 
du 4  juin 180 2 ( = 1 5 prairial a n 10 ) :  elle présente un e dam e élégant e agenouillé e su r un e 
chaise d'église , à  l'arrière-plan, un e femme e t u n homm e âgé s et pauvres , lui , une béquille à 
la mai n gauche , elle , à  genou x pa r terre , e n trai n d e prier . Pou r d'autre s endroit s montré s 
par l e magazine , voi r Fig . 2.12 , 2.14 , 2.15 , 3.19 , 4.4 . 
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1801 (1 6 novembre , p . 87 ) 

M. Falugi  écri t d e Mila n qu e Pari s es t révoltan t pa r l a bou e 
continuelle qu i inond e se s rues ; qu e le s pauvre s étranger s qu i 
croyoient voi r un e Babylon e e n venan t ici , e t qu i marchen t san s 
faire l e métie r d'électeur  de  Saxe,  arriven t à  leu r domicile , faits 
comme il  n'est  pas  possible,  e t il s voudroien t qu e l a questio n sui -
vante fû t proposé e dans  un  concours  :  <  Quel s son t le s moyen s 
» simples  pa r lesquel s o n pourroi t tire r Pari s d e l a bou e dan s 
» laquelle  elle  est  presque  toujours  plongée?  L'artiste  ingé-
» génieux,  ajoute-t-il , qu i auroi t trouv é l'art  de  purger  de  leur 
> saleté  le s rue s d'un e vill e don t le s charme s attiren t u n s i gran d 
» nombr e d'étrangers , n e m e sembl e pa s indign e d'avoi r l a mé -
> daill e d'o r qu e d'autre s obtiennen t pou r de s découvertes  moin s 
» importantes . >  M . Falugi  a  parfaitemen t raison , e t c e n'es t 
point pou r nou s procure r l e peti t plaisi r d'un e critiqu e ridicul e 
à propo s d'un e lettr e écrit e pa r u n étranger , qu e nou s avon s 
souligné quelque s phrases ; c'es t parc e que , n'ayan t pa s l a lettre , 
il falloi t e n conserve r l e cachet . 

1802 (2 8 août , pp . 542-543 ) 

De la  différence  de  Londres  et  de  Paris. 

On n e peu t conteste r qu e ce s deu x ville s e t leur s habitan s 
n'aient de s manières , de s goût s e t u n espri t tout-à-fai t opposés . 
En France , o n élèv e de s maisons ; e n Angleterre , o n le s creuse . 
Un Anglai s n e s e croi t pa s log é décemmen t quan d i l n' a pa s tou t 
un étag e sou s terre . 

Cet étag e souterrei n n e renferm e pa s seulemen t de s cuisine s 
qui, pa r parenthèse , son t remarquable s pa r leu r bell e tenue , 
par leu r élégance , pa r leu r propreté ; o n y  trouv e auss i 
des appartemen s bie n meublé s pou r le s femmes-de-chambre , 
les maître s d'hôtel , etc . 

Dans le s pay s chauds , o n peu t éleve r de s colonnes , o n n' a 
besoin qu e d'u n toit . Dan s le s pay s froid s o n a  besoi n d e bonne s 
murailles bie n épaisses , qu i garantissen t de s intempérie s d e 
l'air. Dan s de s pay s plu s septentrionaux , le s muraille s n e suffi -
sent pa s :  il fau t s'enfoui r dan s l e sein d e l a terre . 

Tout c e qu i es t bea u à  Pari s es t hideu x à  Londres ; tou t c e 
qui es t bea u à  Londre s es t hideu x à  Paris . I l fau t veni r à  Pari s 
pour y  voi r d e belle s maisons ; i l fau t alle r à  Londre s pou r y 
voir d e belle s rues . Su r deu x Anglai s qu i arriven t à  Paris , l'u n 
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est frapp é ordinairemen t d e s a magnificence , l'autr e d e s a lai -
deur. Deu x Françai s qu i von t à  Londres , peuven t recevoi r res -
pectivement un e semblabl e impression . Londre s es t l a vill e d'u n 
peuple triste , propr e e t raisonnable ; Pari s es t l a vill e d'u n peu -
ple lége r e t élégant . A  Paris , o n aim e sur-tou t c e qu i es t bea u : 
on fai t tro p d e ca s d e l a vi e pou r n e l'employe r qu' à de s chose s 
commodes e t utiles . U n Anglai s cherche , avan t tout , à  se 
mettre à  so n aise , mai s ave c s a gaucheri e ordinaire ; i l y 
employé tan t d e peine , qu e pou r pe u qu'i l ai t approch é d e c e 
but, i l n' a plu s l a forc e d'alle r au-delà . 

Il n' y a  guère s plu s d e 4 0 an s qu e l a vill e d e Londre s es t 
pavée, o u d u moin s ell e l'étoi t s i mal , qu'i l n'étoi t pa s pos -
sible d e l a parcouri r à  pied . O n n e pouvoi t guère s plu s facilemen t 
la parcouri r e n voiture , o n étoi t meurtr i à  chaqu e instan t pa r 
les cahotemen s :  le s trottoir s n'on t poin t ét é inventé s à  Londre s 
par l e luxe , mai s pa r l a nécessité . Paris , a u contraire , es t de -
puis long-tem s très-bei n pavé , e t c'es t pa r cett e raiso n qu'o n n' y 
a pa s imagin é d e trottoirs . 

A Paris , u n domestiqu e parler a à  so n maîtr e san s qu'i l l'inter -
roge :  la mêm e chos e à  Londre s seroi t réputé e scandaleuse . 

On peu t compte r à  Londre s le s belle s femme s d e cett e ma -
nière :  su r di x femmes , un e passable ; su r di x passables , un e 
jolie; su r di x jolies , un e belle . L a beaut é es t dan s l a propor -
tion d e mill e à  un . 

En France , le s jolie s femme s son t peut-êtr e auss i commu -
nes, mai s le s belle s son t beaucou p plu s rares . I l es t vra i d e dir e 
que c e qu i es t bea u e n France , l'es t beaucou p plu s qu e dan s 
aucun autr e pay s d u monde . 

Le dehor s de s deu x ville s es t auss i différen t qu e leu r intérieur . 
Aussi-tôt qu'o n sor t d e l'intérieu r d e Paris , o n trouv e de s rou -
tes magnifique s toute s bordée s d'arbres . E n Angleterre , o n n e 
connoît le s plantation s qu e dan s le s habitation s particulières ; 
les route s son t étroite s e t nues . 

1806 (1 0 décembre , p . 704 ) 

Il faudroi t bâti r u n édific e exprè s pou r y  conserve r le s modes , 
de mêm e qu'i l y  a  de s cabinet s d e médaille s e t d'autre s curiosités . 
On pourroi t donne r à  c e bâtimen t l a form e d'u n bust e d e femme , 
comme es t celu i qu e l'o n voi t tou t auprè s d'un e de s pyramide s 
d'Egypte, e t l'éleve r su r de s colonne s don t le s ornemen s auroien t 
un just e rappor t ave c l e dessi n d e tou t l'ouvrage . Pa r exemple , l e 
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sculpteur représenteroi t d e l a frang e su r l a base , d e l a dentell e 
sur l'édifice , e t de s boucle s d e cheveux , avec  de s nœud s d e 
rubans pardessus , autou r d e l a corniche . Ce t édific e seroi t di -
visé e n deu x appartemens , u n pou r chaqu e sexe , garni s l'u n e t 
l'autre d e tablette s su r lesquelle s o n mettroi t de s carton s qu i 
contiendroient l e détai l de s mode s ave c tou s le s terme s propres , 
et seroien t rangé s dan s l e mêm e ordr e qu e le s livre s d'un e bi -
bliothèque. D e plus , o n y  verroi t de s poupée s su r de s piédes -
taux, marquant , pa r diver s costume s e t pa r un e étiquette , l e 
temps o ù chaqu e mod e a  fleuri . Tout e personn e qu i inventeroi t 
une mode , apporteroi t so n modèle , pein t o u e n relief , e t enri -
chi d'un e devise . 

PHYSIONOMANE. 

1812 (2 0 mai , p . 221 ) 

Les Bain s médicinau x annoncé s dè s l'anné e dernière , on t 
été ouvert s l e 1 er mai , ru e Chante-Reine , n° . 30 , chaussé e 
d'Antin. Ce t établissement , dispos é dan s u n loca l étrange r à 
celui de s bain s ordinaires , offr e a u publi c tou s le s genre s d e 
bains imaginé s pa r l'art , comm e bain s d e Barèges , d e Plom -
bières, d e vapeur s sèch e e t humide , e n amphithéâtre , à 
l'instar d e ceu x d e St-Louis ; fumigation s sulfureuses , mer -
curielles, aromatiques, douches ascendantes e t descendates , etc . 
Tous ce s bains son t d u pri x d e 3  fr. 5 0 cent . 

1815 (1 5 novembre , p . 498 ) 

Parmi le s nombreux Salon s littéraires d e l a capitale, o n distingu e 
à caus e d e l a beaut é d u local , e t l e gran d nombr e d e journau x e t 
de brochure s nouvelle s qu e l'o n peu t lir e à  pe u d e frais , celu i 
qui es t établ i ru e de s Fossés-Montmartre , n ° .  6 , prè s l a plac e de s 
Victoires. 

1820 (2 5 mars , p . 130 ) 

Sans l'Opér a 
Et san s le s belles , 

Point d e bonheu r pou r u n français , etc . 

Tel es t à  pe u prè s l e sen s d'u n couple t qu i es t pass é e n pro -
verbe; auss i chacu n di t so n mo t su r c e magnifiqu e spectacle , 
et d e plu s fai t so n pla n pou r l e rebâtir . 
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Déjà l'o n compt e hui t plan s d e réédificatio n :  1 er Faubour g 
Poissonnière, e n fac e de s rue s Saint-Fiacr e e t d u Sentier ; 
2e plac e d u Carrousel , dan s un e directio n parallèl e a u châ -
teau; 3 e plac e d u Carrouse l encore , dan s l e prolongemen t d e 
la galerie-nord ; 4 e ru e d e Rivoli ; 5 e a u palai s d e l a Bourse ; 
6e a u March é de s Jacobins , e n abattan t le s pavillon s d u centr e 
de l a plac e Vendôm e pou r obteni r de s dégagemens . 

Voici u n septièm e proje t propos é pa r u n habitan t d u Fau -
bourg Saint-Germain . «  I l existe , dit-il , u n immens e terrei n 
vague, entr e l a ru e de s Saint-Père s e t cell e de s Petits-Au -
gust ins. C e terrei n appartien t a u gouvernement , qu i doi t y  pla -
cer l e Conservatoir e de s Arts . Changez-e n l a destination , e t 
construisez-y l a sall e d e l'Opéra . Un e bell e rue , parallèl e à  l a 
rue Jacob , animer a c e quartie r e t donner a de s issue s commode s 
au théâtre . Vou s ave z d'ailleur s le s quai s o ù le s voiture s pour -
ront stationne r a u besoin . » 

Ce proje t n e m e paroî t pa s plu s mauvai s qu'u n autre ; e t s'i l 
est adopté , j e réclamera i e n tem s e t lieu , d e MM . le s 
actionnaires d u Pon t de s Arts , u n peti t po t d e vi n pou r l'au -
teur. 

1823 (3 1 juillet , p . 329 ) 

Dans certain s quartier s d e Pari s l a tois e carré e d e terrei n 
vaut (s e vend) hui t cent s francs . 

1824 (1 e r mai, p . 187 ) 

Autrefois o n voulai t avoi r u n hôte l éloign é d u brui t e t dé -
gagé d e tou t voisinage . Aujourd'hui , pa r spéculation , le s per -
personnes le s plus riches font  d e leur hôte l une espèce de bazar . 
On construi t de s boutique s su r l a façade , o n élèv e so n bâti -
ment pou r avoi r quelque s locataire s d e plus , e t l'o n relègu e 
le concierge a u fon d d e l a cour . 

1825 (1 5 novembre , p . 498 ) 

Avant l a destructio n de s vieu x château x pa r l a band e 
noire, i l existai t dan s quelque s partie s d e l a Franc e de s 
manoirs gothique s don t l a form e bizarr e n e pouvai t êtr e 
bien saisi e qu'autan t qu e l e spectateu r plac é su r u n poin t 
fort élevé , planai t e n quelqu e sorte , su r l'ensembl e de s cons -
tructions. Ce s château x représentaien t l a premièr e lettr e d u 
nom qu'il s portaient . 

Nous avon s sou s le s yeu x u n pla n détaill é d u vieu x châ -
teau d e Rœux , e n Normandie . Le s contour s de s construc -
tions formen t u n R . 
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1827 (1 0 août , p . 345 ) 

Depuis qu e le s magasin s d e Paris , offren t au x regard s de s 
passans, curieu x o u non , observateur s réels , o u badauds , 
une expositio n permanente , le s exposition s spéciale s per -
dent d e leu r intérêt ; e t l'o n entend , a u Louvre , de s pro -
meneurs dir e presqu e ave c dédai n :  «O n voi t d e tou t cel a 
dans le s boutiques ; »  c e qu i n'es t pa s rigoureusemen t vrai . 

Au Louvre , d'ailleurs , le s fabrican s vou s apprennen t l'u -
sage d e quantit é d'objets , vou s e n disen t l e prix , e t quelque -
fois vou s initien t au x mystère s d e l a fabrication . 

1828 (1 5 juillet , p . 305 ) 

Une créatio n for t utile , à  l a bibliothèqu e d u Roi , es t cell e 
d'un départemen t pou r l a géographie . 

1830 (2 0 avril , p . 170 ) 

Certes, c e n e seron t pa s le s frai s d e rout e qu i empêche -
ront cett e anné e le s amateur s d e prendr e le s bain s d e me r : 
on v a à  Roue n pou r 1 0 francs , à  Cae n pou r 12 , e t à  Boulo -
gne pou r 25 . 

1832 (3 1 janvier , p . 43 ) 

L'obélisque d e Luxor , c e fameu x monolythe  (sic ) qu e nou s 
verrons u n jou r à  Paris , descend u d e s a bas e san s l e moin -
dre accident , commenc e à  marcher  ver s l e navir e qu i doi t l e 
recevoir. L e 1 0 novembr e dernier , c e monumen t égyptien , 
cette pyramid e d'u n seu l blo c d e grani t taill é e n aiguille , a 
avancé d e neu f mètre s dan s l'espac e d'un e demi-heure , envi -
ron u n pie d pa r minute . Cett e march e progressiv e es t bie n 
lente, surtou t s i o n l a compar e au x vitesse s merveilleuse s 
auxquelles l'usag e de s machine s à  vapeu r commenc e à  nou s 
habituer. 

1836 (2 5 mars , p . 136 ) 

Dans l a blanchisseri e d e M . Isidor e Lebert , ru e d e l a réunio n n . 4 , à  Au -
teuil, o n trouv e un e calandre  pour l e ling e damassé , un e presse  pou r l e ling e 
uni; le s eau x d e l a Sein e e n abondance , toute s le s précaution s nécessaire s pou r 
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blanchir l e ling e san s l e détériorer , e t de s pri x auss i modéré s qu e dan s le s blan -
chisseries d e moindr e importance . 

1836 (1 0 juillet, pp . 301-302 ) 
L ' INTÉRIEUR D'U N BOUDOIR . 

La moiti é d u boudoi r o ù s e trouvai t Henr i décrivai t un e lign e circu -
laire mollemen t gracieus e qu i s'opposai t à  l'autr e parti e parfaitemen t 
carrée, a u milie u d e laquell e brillai t un e cheminé e e n marbr e blan c 
et or . 

Il étai t entr é pa r un e port e latéral e qu e cachai t un e rich e portièr e e n 
tapisserie, e t qu i faisai t fac e à  un e fenêtre . L e fe r à  cheva l étai t orn é 
d'un véritabl e diva n turc , c'est-à-dir e u n matela s pos é pa r terre , mai s 
un matela s larg e comm e u n lit , u n diva n d e cinquant e pied s d e tour , e n 
cachemire blanc , relev é pa r de s bouffette s e n soi e noir e e t ponceau , dis -
posées e n losanges . L e dossie r d e ce t immens e li t s'élevai t d e plusieur s 
pouces au-dessu s de s nombreu x coussin s qu i l'enrichissaien t encor e pa r 
le goû t d e leur s agrémens . C e boudoi r étai t tend u d'un e étoff e rouge , 
sur laquell e étai t posé e un e mousselin e de s Indes , cannelé e comm e l'es t 
une colonn e corynthienne , pa r de s tuyau x alternativemen t creu x e t 
ronds, arrêté s e n hau t e t e n ba s pa r un e band e d'étoff e ponceau , 
sur laquell e étaien t dessiné s de s arabesque s noirs . Sou s l a mousseline , l e 
ponceau devenai t rose , couleu r amoureus e qu e répétaien t le s rideau x d e 
la fenêtr e qu i étaien t e n mousselin e de s Indes , doublé e d e taffeta s rose , 
et orné s d e frange s poncea u mélangée s d e noir . Si x bra s e n vermei l sup -
portant chacu n deu x bougies , étaien t attaché s su r l a tentur e à  d'égale s 
distances pou r éclaire r l e divan . L e plafond , a u milie u duque l pendai t 
un lustr e e n vermei l mat , étincelai t d e blancheur , e t l a cornich e étai t 
dorée. L e tapi s ressemblai t à  u n châl e d'Orient ; i l e n offrai t le s dessin s e t 
rappelait le s poésie s d e l a Perse , o ù de s main s d'esclave s l'avaien t tra -
vaillé. Le s meuble s étaien t couvert s e n cachemir e blanc , rehauss é pa r 
des agrémen s noir s e t ponceau . L a pendule , le s candélabres , tou t étai t e n 
marbre blan c e t or . L a seul e tabl e qu'i l y  eu t avai t u n cachemir e pou r ta -
pis. D'élégante s jardinière s contenaien t de s rose s d e toute s le s espèces , 
des fleurs  o u blanche s o u roses . Enfi n l e moindr e détai l semblai t avoi r 
été l'obje t d'u n soi n pri s ave c amour . Jamai s l a richess e n e s'étai t plu s 
coquettement caché e pou r deveni r d e l'élégance , pou r exprime r l a grâce , 
pour inspire r l a volupté . Là , tou t aurai t réchauff é l'êtr e l e plu s froid . Le s 
chatoiemens d e l a tenture , don t l a couleu r changeai t suivan t l a direc -
tion d u regard , e n devenan t o u tou t blanch e o u tou t rose , s'accordaien t 
avec le s effet s d e l a lumièr e qu i s'infisai t dan s le s diaphane s tuyau x d e 
la mousseline , e n produisan t d e nuageuse s apparences . L'âm e a  j e n e 
sais quell e attach e pou r l e blanc , l'amou r s e plaî t dan s l e rouge , e t l'o r 
flatte le s passions , don t i l a  l a puissanc e d e réalise r le s fantaisies . Ainsi , 
tout c e qu e l'homm e a  d e vagu e e t d e mystérieu x e n lui-même ; toute s 
ses affinité s inexpliquée s s e trouvaien t caressée s dan s leur s sympathie s 
involontaires. I l y  avai t dan s cett e harmoni e parfait e u n concer t d e cou -
leurs auque l l'âm e répondai t pa r de s idée s voluptueuses , indécises , flot-
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E.2.6 L a sociét é parisienn e 
Une parti e substantiell e d u journa l es t consacré e à  l a vi e e n société . O n 
présente surtou t l a haut e class e parisienn e e t se s occupations plu s o u moin s 
extraordinaires (rencontre s dan s le s salons , fêtes , cérémonies , réunion s d e 
chasse . . . ) , mais auss i quelque s habitudes quotidienne s de s gens moins aisé s 
et du menu peuple. La vie familiale, le s statistiques ou l'étiquette divertissen t 
le lecteur. L a rédaction renseign e su r le s cancans d e la  capitale e t le s mœur s 
parisiennes comparée s ave c celles de s habitant s d e province e t d e l'étranger . 

Figure E. 7 Quelque s gravure s d u journal on t pou r suje t de s amusements comm e l a chass e 
qui constitu e un e occupatio n d e loisi r privilégiée . Ic i l a gravur e 329 2 d u 3 1 juillet 1835 . 
Pour le s activité s de s classes moin s aisées , voi r le s planches d e certaine s séries . 
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1802 (1 7 septembre , p . 569 ) 

DIALOGUE 
Entre une  Femme  à  la  mode et  un  Bonhomme. 

L E BONHOMME . 
Vous ne voye z plu s Valmont ? C'es t u n homm e s i respectable . 

LA FEMM E À  L A M O D E . 
Respectable, oui ; mai s i l est s i ennuyeux ! 

L E BONHOMME . 
Sa probit é es t reconnue ; dan s tout e affair e o ù vou s aurie z 
soin d e conseil , vou s irie z l e consulter ? 

LA FEMM E À  L A M O D E . 
Assurément! Mai s i l es t s i ennuyeux ! 

L E BONHOMME . 
Je croi s qu'i l vou s a  rend u plusieur s services ? 

LA FEMM E À  L A M O D E . 
Je m'e n rappellera i toujour s ave c reconnoissance . Mai s i l es t 
ennuyeux! 

L E BONHOMME . 
On di t mêm e qu'i l vou s a  sauv é l a vie ? 

LA F E M M E À  L A M O D E . 
Cela es t vrai , i l m e secouru t d e l a manièr e l a plu s généreuse ; 
mais i l est s i ennuyeux ! 

1802 (2 1 décembre , p . 140 ) 

Paris. Mad . Récamie r a  donné , l e 24 , u n très-bea u Bal , o ù l a 
plupart de s étrangers d e distinction , e t notammen t le s Anglais qu i 
sont à  Paris, ont assisté . 

1803 (2 0 janvier , p . 197 ) 

Les Françai s on t un e sort e d'espri t qu'o n n e trouv e absolu -
ment qu e parm i eux ; c'es t l'espri t de s dames . I l consist e à  s e 
donner de s manière s nobles , aisées ; à  raffine r su r l a politesse , 
sans petite-maîtrise , comm e san s pédanterie ; à  savoi r dire , d e 
bonne grâce , à  un e dame , qu'ell e es t belle ; à  tourne r galam -
ment u n bille t doux ; à  entreteni r le s femme s d e c e qu i le s amus e 
en intéressan t leu r amour-propre ; à  entre r sérieusemen t dan s l e 
détail d e leur s tracasserie s e t d e leu r parure , à  babille r ave c élé -
gance su r un e mod e nouvelle , su r l a positio n d'un e aigrette , su r 
le choi x d'u n ruban , su r un e emplett e d e porcelaine , à  conter , 
avec u n laconism e léger , le s anecdote s d u jour ; u n u n mot , 
à êtr e aimable. Feu  LA BAUMELLE . 
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1806 ( 5 novembre , p . 652 ) 

Dimanche 9 , Concer t à  l 'Athénée , ru e Neuve-St.-Eustache . 

1807 (1 5 s e p t e m b r e , p . 532 ) 
Paris. 

On s' y rencontre , o n s' y convient , o n s' y perd , o n s' y retrouve ; 
on a  de s ami s don t o n n e sai t pa s l e nom , de s connoissance s qu i 
disparoissent san s qu'o n sach e comment , e t qu'o n voi t reparoîtr e 
sans étonnement . S i Die u voulu t conserve r l'imag e d u cahos , 
c'est lorqu'i l peupl a cett e immensit é o ù l'o n trouv e accuei l san s 
amitié, confusio n e t no n pa s désordre ; e t o ù chacu n sembl e 
se presse r d e vivre , comm e s'i l n e lu i restoi t qu'un e heur e 
à employer . 

1812 ( 5 décembre, p . 532 ) 

Un écrivai n qu i s'occup e d'un e suit e a u Tableau  de  Paris,  pré -
tend qu'u n d e se s chapitre s le s plu s court s e t le s meilleur s ser a l e 
dialogue suivant , qu'i l a  recueill i l'autr e jou r su r l e boulevar d Ita -
lien :  «  Comment , Floridor , u n cabriolet ! —  I l l e falloi t bien ; 
« mo n bottie r n e vouloi t plu s m e fair e crédit . » 

1814 (2 0 ju in , p . 265 ) 

A voi r deu x épou x dan s un e calèche , i l es t facil e d e devine r 
s'ils apportèren t e n mariag e un e fortun e égale , o u que l fu t celu i 
qui fit  l a fortun e d e l'autre . 

Si leur s bien s son t égaux , il s tiennen t à  pe u d e chos e prè s un e 
place égal e dan s l a voiture , e t l e sièg e es t partag é pa r moitié . 

Si l a femm e étal e se s grâces , tandi s qu e l e mar i rencogné , a 
l'air d e ménage r le s pli s d e l a rob e d e madame , soye z certai n 
que celle-c i eu t un e rich e dot , e t qu'ell e cru t fair e beaucou p 
d'honneur à  l'autr e d e l'épouser . 

Si, a u contraire , c'es t l a dam e qu i s e serr e dan s l e fon d d e l a 
voiture, e t qu e monsieu r ai t l a min e rayonnante , le s bra s étendus , 
les jambe s alongées , dite s hardimen t qu e c'es t lu i qu i fit  l e bon -
heur d e cett e pauvr e femme , e t qu'i l l e lu i fai t bie n acheter . 

1815 ( 5 février, p . 49) 

Un jeun e homm e frai s débarqu é à  Paris , n' a pou r société , pou r 
lieu d e rendez-vous , pou r promenad e habituelle , qu e l e Palais -
Royal. Si x moi s s e passent ; i l v a a u Vaudeville , au x Fran -
çais, à  l'Opéra-Comique ; i l s e style , c'es t u n term e d e ce s 
Messieurs; i l chang e se s habit s d e provinc e ave c u n costum e 
à l a mode , i l pren d u n lorgnon , e t bientô t aprè s i l fix e le s 
regards d e l a bell e su r laquell e long-temp s so n lorgno n fu t 
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fixé. I l a  fai t enfi n un e connoissance , l e voil à introdui t dan s un e 
maison; l e jour o ù l a maîtress e d u logi s reçoit , i l es t invité ; l'ami e 
de l a maîtress e d u logi s l'invit e à  so n tour ; i l fai t de s frais , i l es t 
aimable; et , d'ami e e n amie , l e voil à lanc é dan s l e gran d 
monde; i l pren d u n maîtr e d e danse , e t comm e i l a  dan s le s 
jambes le s disposition s qu'u n autr e auroi t dan s l a tête , i l devien t 
fameux dan s l'ar t de s entrechats . C'e n es t fai t :  s a fortune , j e 
ne dira i pa s cela , mai s s a réputatio n es t faite ; o n s e l e dispute , 
on s e l'envie , o n s e l'arrache ; e t ce t homm e qu i naguère s 
n'avoit d'asil e qu e dan s so n hôte l garni , e t d e refug e qu e dan s 
le Palais-Royal , c e mêm e homm e a  le s poche s pleine s d e billet s 
doux, i l a  l e couver t mi s che z tou s le s mondor s d e l a capi -
tale, e t à  un e heur e indue , alor s qu e l e portie r d e so n hôte l 
garni n e tir e plu s l e cordo n pou r personne , i l seroi t sû r d e 
ne pas coucher à  la belle étoile! 

1821 ( 5 mars , p . 99 ) 

Il y  aur a che z u n banquie r d e l a ru e d'Artois , u n ba l qu i 
doit êtr e auss i brillan t qu e nombreux , à  e n juge r pa r l e nom , 
la qualit é e t l a quantit é de s personne s invitées . 

Supposons qu e 1  200 personne s seulemen t s' y rendent , qu e 
chaque voitur e contienn e quatr e personnes , que , pou r fair e 
arrêter so n équipag e e t e n descendre , i l n e faill e qu'un e mi -
nute, le s première s danseuse s arrivan t à  9  heure s d u soi r e t 
les autre s successivement , cin q heure s s'écouleron t avan t qu e 
1200 personne s soien t réunies . Ainsi , fût-o n à  l a file,  i l y 
aura de s danseuse s qu i n'entreron t dan s le s salon s qu' à 2 
heures d u matin . 

1825 (1 5 novembre , p . 499 ) 

La vill e de s oisif , c'es t Pari s :  ailleurs , il s n e saven t o ù 
aller, à  qu i parler , qu e faire ; il s s e fatiguen t e t fatiguen t le s 
autres. A  Paris , il s son t partout , s e mêlen t à  tout , no n pou r 
aider, travailler , s'occuper , mai s pou r fair e nombre , écouter , 
regarder, peuple r le s promenade s e t le s café s :  il s ressem -
blent au x personnage s qu e le s peintre s metten t dan s leur s 
paysages; à  l a rigueu r o n pourrai t s'e n passer , e t l e tablea u 
était san s eux ; mai s pourtan t il s donnen t d e l a variét é à 
sa scène. 

1825 (3 1 octobre , p . 475 ) 

U N E JOURNÉ E D E MADAM E D E P. . . 

Lever à  1 0 heures . 
Au bai n jusqu'à 11 . 
Déjeuner jusqu' à midi . 
Promenade dan s l e jardin. 
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Réception d e marchands . 
A 1  heure, promenad e a u boi s d e Boulogne . 
A 3  heures, visite s reçue s o u faites . 
A 4  heures , course s dan s le s magasins . 
A 5  heures, retou r e t toilett e d u soir . 
A 6  heures , dîner . 
Le café dan s l e salon, à  7  heures. 
A 8  heures, au x Bouffes . 
Thé à  1 1 heures. 
Coucher à  minuit . 
Lecture o u correspondanc e jusqu' à 1  heure o u 2 . 
Sommeil. 

1826 (1 0 mars , p . 107 ) 

Lorsque l a lettr e M  (initial e d e monsieur) , su r un e cart e 
de visite , es t suivi e d e troi s point s disposé s e n triangl e équi -
latéral, cett e cart e es t cell e d'u n franc-maçon . L e triangle , 
comme chacu n sait , jou e u n gran d rôl e dan s l a franc-maçon -
nerie. 

1826 (1 0 mars , p . 114 ) 

Le tem s n'es t plu s o ù le s homme s d e lettres , le s homme s 
de loi , e t le s homme s d'affaire s s e livraien t à  u n travai l s i as -
sidu qu' à pein e pouvaient-il s dispose r d'un e soirée . Aujour -
d'hui l'o n trouv e a u boi s d e Boulogne , a u spectacle , a u bal , 
des littérateurs , voir e mêm e de s érudits , de s jurisconsultes , 
des directeur s généraux , autan t qu e d e jeune s merveilleux ; 
et tou s se  piquen t d'êtr e a u couran t de s modes , d e savoi r 
les historiette s d u jour , d'êtr e homme s à  bonne s fortunes . 

1827 (3 0 juin , p . 282 ) 

Certains originau x on t l a mani e d e donne r pou r riche s o u 
pour titrée s toute s le s personne s d e leu r connaissance . Vou s 
ont-ils v u e n calèch e o u e n tilbury ? Il s disen t qu e vou s ave z 
équipage; il s metten t u n D E devan t votr e nom ; e t s i pa r 
hasard, u n C  es t l'initiale  d e votr e prénom , c e C  signifi e 
chevalier. 

1827 (2 5 juillet, p . 323 ) 

Maintenant i l est rar e qu e deu x élégan s s e tutoient . 
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1831 (1 5 janvie r , p . 19 ) 

Des loterie s a u profi t de s pauvre s s e multiplien t dan s le s 
salons. 

1831 (5 décembre, p . 534) 

Dans l'espac e d e quatorz e ans , l e choiera  morbus,  part i de s 
embouchures d u Gange , s'es t étend u su r un e surfac e d e deu x 
mille deu x cen t cinquant e lieue s d u nor d a u midi , e t d e deu x 
mille lieue s d'Orien t e n Occident . L a mortalit é produit e pa r 
ce fléa u es t évalué e approximativement , savoi r :  dan s l'In -
doustan, à  u n sixièm e d e l a populatio n total e d e ce s belle s 
contrées; e n Arabie , a u tier s de s habitan s de s villes ; e n Perse , 
au sixième , e n Syrie , a u dixième ; e n Russie , a u vingtièm e 
de l a populatio n de s province s infectées . L e nombr e de s vic -
times d e cett e affreus e maladi e es t d e plu s d e quarant e mil -
lions. —  L a mod e d e fumer , pipes , cigares , cigarettes , fer a 
bien plu s d e progrè s encore , quan d o n saur a qu'e n Pruss e e t 
en Russi e o n a  remarqu é qu e l a fumé e d u tabac , qu i paraît , 
en général , neutralise r l a plupar t de s miasme s animaux , étai t 
un excellen t préservati f contr e l e choiera  morbus.  Nou s ver -
rons peut-être , d'ic i à  quelqu e tems , de s pajitas  à  l a bouch e 
de plu s d'un e d e no s jolies femmes ! 

1834 (3 1 mars, p . 143 ) 
L E SAVOIR-VIVRE . 

Aucun livr e n e renferm e le s notion s d e ce t ar t d e distinction , pa r l'in -
termédiaire duque l le s esprit s d'élit e s'entenden t e t s e reconnaissent . 
Les roi s l'enseignen t au x rois ; l a cou r elle-mêm e l e tien t d e l a cou r 
de Françoi s Ier ,  qu i l'avai t appri s à  l a cou r d e Charle s VI L D e mèr e e n 
mère, ce t art , apanag e de s grands , descen d au x fils;  ca r l a nobless e 
n'est pa s seulemen t dan s l e sang , comm e l e croien t certain s esprits . 
Parler, écouter , répondre , s'asseoir , s e lever , ramasse r u n gant , touche r 
une épée , saluer , sourire , offri r u n fauteuil , entrer , sortir , son t e n ap -
parence de s acte s indifférens ; e n réalité , c e son t de s chose s qu e l e char -
bonnier n'accompli t pa s comm e l e bourgeois , l e bourgeoi s comm e l e 
militaire, l e militair e comm e l e prêtre . A  ceu x qu i font  leu r vi e d e ce s 
lois d e l'étiquette , i l appartien t d' y obéi r ave c l a supériorit é d u naturel . 

LÉON GOZLAN . 

1834 (2 5 août, pp . 372-373 ) 
CONSOMMATION D'U N PARISIEN . 

Les calcul s d e statistiqu e son t parfoi s amusans , il s son t cu -
rieux à  connaître ; à  c e titr e i l fau t enregistre r ce s calcul s su r la 
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consommation d'un  habitant  de  Paris.  —  Voici , e n effet , d'aprè s 
un tablea u fourn i pa r l a préfectur e d e l a Seine , l a valeu r approxi -
mative e t moyenn e de s différen s article s d e consommatio n né -
cessaires chaqu e anné e à  u n habitan t d e Pari s :  Pai n :  5 8 fr. , fa -
rine pou r différen s usages ; pâtisserie , 4  fr . 9  c ; macaroni , fé -
cule, gruau , 2  fr . 9  c ; viand e d e boucherie , 7 8 fr . 3 1 c ; vo -
laille e t gibier , 1 0 fr . 3 0 c ; poisso n d e rivière , 7 0 c ; huître s e t 
coquillages, 1  fr . 5 0 c ; poisso n d e me r frais , 5  fr . 9  c ; poisso n 
de me r salé , 2  fr . 5 5 c ; beurr e frai s e t fondu , 1 0 fr . 9 2 c ; œufs , 
5 fr . 4 4 c ; lait , crème , petit-lai t e t fromag e frais , 9  fr . 8 0 c ; 
légumes e t fruit s frai s e t secs , 1 5 fr . 6 6 c ; sel , 2  fr . 8  c ; fro -
mage salé , 1  fr . 9 7 c ; huil e d'olive , 2  fr . 5  c ; vinaigre , 1  fr . 
68 c ; eau-de-vi e e t liqueurs , 1 2 fr . 2 8 c ; vin , 7 7 fr . 7 0 c ; cidr e 
et poirée , 32. ; bière , 6  fr . 1 7 c ; sucre , 2 5 fr. ; café , 1 0 fr. ; thé , 
cacao, 1  fr. ; épices , miel , etc. , 2  fr . 5 0 c ; eau , 6  litre s pa r jou r 
et pa r habitant , don t 3  seulemen t son t achetés , 4  fr . 7 4 c . To -
tal 35 2 fr . 4 3 c . —  A  c e tablea u i l fau t joindr e le s dépense s sui -
vantes :  impôts , taxes , etc. , commune s à  tou s le s habitan s 13 6 fr . 
3 c ; loyer , 9 1 fr . 2 0 c ; réparation s au x maisons , 2 2 fr . 7 0 fr . (sic ) 
48 c ; chauffage , 4 8 fr . 3 4 c , éclairage , 1 9 fr . 8 4 c ; blanchis -
sage, 3 6 fr. ; réparatio n o u renouvellemen t d u mobilier , 6 8 fr . 2  c ; 
éducation de s enfans , 5 5 fr . 7 5 c ; gage s d e domestique s e t sa -
laires divers , 4 6 fr. ; chevaux , 2 9 fr . 4 2 c ; voiture s e t harnais , 
3 fr . 4 6 c ; frai s d e transport , 1 1 fr . 3 4 c ; tabac , 6  fr . 5 1 c ; 
bains, 3  fr . 2 0 c ; acte s charitables , 1 1 fr . 4 2 c ; cadeaux , 1  fr . 
72 c ; théâtres , 7  fr . 9  c ; frai s d'accouchement , 1  fr. ; frai s de s 
enfans e n nourrice , 3  fr . 7 2 c ; maladies , frai s d e médecin s e t d e 
médicamens, 1 1 fr . 5 6 c ; souscription  aux  feuilles  publiques,  3  fr . 
45 c . Tota l général , 1,02 9 fr . 9 8 c . 

1837 (2 0 février , p . 79) 

Le systèm e de s assurance s a  pri s e n France , depui s quelque s années , u n 
très gran d développement ; le s assurance s su r l a vi e e t le s rente s viagère s spé -
cialement fon t chaqu e jour d e nouveau x prosélytes . 

Parmi le s compagnie s qu i doiven t leu r succè s à  l'exactitud e ave c laquell e elle s 
remplissent leur s engagemens , nou s remarquon s l a Compagnie  de  l'Union. 

1837 (3 0 septembre, p . 343 , 2e vol. ) 

Nulle par t o n n e rencontr e autan t d e misèr e qu' à Paris . Dan s le s 
petites villes , l'indigenc e n e peu t reste r long-temp s ignorée . I l s e fai t 
trop d e brui t ic i pou r qu'o n entend e le s plainte s d e ceu x qu i souffrent , 
la vill e es t tro p grand e pou r qu'o n puiss e voi r chaqu e coi n obscu r o ù 
ils gémissent . 

Aussi l e malheureu x n'est-i l null e par t plu s malheureu x qu' à Pari s : 
on lu i jett e u n cou p d'œi l e n passant , e t l'instan t d'aprè s o n n e s'e n 
souvient plus . 

A. D E BORNSTED T 
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E.2.7 L'émancipatio n de s femme s 
Bien qu e l e journal n e soi t pa s u n périodiqu e féministe , i l publi e plu s d'u n 
texte qu'o n pourrai t qualifie r d e féminist e (voi r pp . 214-228) . A u risqu e d e 
réveiller main t espri t conservateur , la  rédactio n polémiqu e contr e le s injus -
tices don t le s femme s son t victime s e t décri t toute s le s facette s de s qualité s 
féminines, contribuan t ains i aux tentatives pour changer l a hiérarchie sociale. 

Figure E. 8 Quelque s gravure s d u journa l tiennen t compt e de s manifestation s spectacu -
laires d u féminisme . Elle s présenten t de s femme s e n trai n d e conduir e seule s leu r voitur e 
ou faisan t un e ascensio n e n montgolfièr e (Fig . 4.7) . La planche ic i reproduite es t l a versio n 
allemande d u numér o 294 de l'édition parisienn e d u journal, publié e à  Paris le 15 avril 180 1 
et occupan t un e pag e entière , tandis qu' à Francfort , l e 1 1 mai 1801 , elle occupe seulemen t 
la moitié d'un e page . L'illustration saisi t l e caractère insolit e d e l a situation, montran t un e 
femme qu i déplore un e grand e énergi e pou r guide r le s chevaux. L e commentaire révèl e qu e 
cette femme a  été observée à  l a semaine sainte de Pâques . A  l'époque, c'étai t un e habitud e 
de s e montrer alor s à  l'occasio n d u défilé  de s chevau x su r le s Champs-Elysées , quan d o n y 
faisait son  Longchamp,  selo n un e expressio n courant e (voi r p . 80) . L a planch e es t imité e 
en juin 180 1 par l e 6 e cahie r d u journa l Le  Charis  d e Leipzig . Un e gravur e similair e avai t 
été publié e pa r l e Journal  des  Dames  . . . l e 1 er septembr e 179 9 (Fig . 4.8) . 
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1797 (2 8 avril , pp . 1-2 ) 

« Que l es t l'homme , ayan t de s lumières , qu i con -
sentirait à  prendr e u n automat e pou r compagne ? » 

Voilà, monsieur , l a questio n qu e vou s faites , 
dans l e n ° III de votr e Journal ; j e généralisera i 
ma réponse , e t j e dira i :  T o u s LE S HOMMES . D u 
plus a u moins , ce s être s orgueilleu x s e ressem -
blent; fort s d e notr e faiblesse , il s voudraien t as -
servir notr e raison , e t s'épargne r de s contradic -
tions, e n nou s rendan t étrangère s à  l'ar t d e rai -
sonner. Cherche z à  nou s plaire , disent-ils , nou s 
rendrons hommag e à  votr e beauté . Frivol e avan -
tage, messieurs , qu e celu i qu e vou s nou s offrez ! 
Vous nou s adore z :  cel a s e peut ; mai s comm e 
on ador e un e idol e A u lie u d e nou s renvoye r 
à l a ceintur e d e Vénus , rendez-nou s au x science s 
et au x arts . Quelqu e attrai t qu e puiss e avoi r Mi -
nerve, ell e n e fer a jamai s perdr e d e vu e le s soin s 
précieux d e l a maternité . 

Une autr e foi s j e développera i me s idées , s i l e 
besoin l'exige ; e t j e prouvera i qu e l'homm e n e 
craint rie n tant , qu e d e voi r l a femm e s'éleve r 
jusqu'à lui . 

Votre abonné e C H . 

1801 (2 1 m a r s , p . 300 ) 

R É F L E X I O N S SU R LE S HOMMES , pa r un e femme . 

Les homme s son t souven t asse z vain s 
pour s e dir e favorisé s de s femmes... . Il s s'at -
tachent e n effe t presqu e tou s à  l'extérieu r d'un e femme , 
ils fon t s i pe u d e ca s d u reste , il s son t s i persuadé s 
de l a foibless e d e no s lumières , qu'il s n e daignen t pa s 
seulement nou s trompe r ave c ar t . . . pour plair e à  celle s qu i 
les écoutent , il s déchiren t le s absentes ; .. . nou s savon s 
apprécier e n secre t cequ e nou s valons . Qu'un e femm e os e 
tenter d e sorti r d u cercl e étroi t o ù so n éducatio n sembl e 
la renfermer , o n lu i prodigu e de s éloges.. . Qu e cett e mêm e 
femme, enhardi e pa r de s éloge s s i flatteurs,  us e e n consé -
quence d u privilèg e accord é à  tou t êtr e pensant ; à  pein e 
daigne-t-on l'écouter . O n es t s i convainc u d e l a fausset é 
de se s argumens , qu e l a seul e politess e sembl e engage r à  y 
répondre. Eh ! Messieurs , soye z plu s justes , o u connoisse z 
mieux vo s intérêts . Est-c e e n humilian t le s femme s qu e vou s 
prétendez le s gagner ? Vante z moin s leur s charmes ; accordez-leu r 
du moin s l e sen s commu n :  vou s leu r plairez , j e crois , plu s 
sûrement. 
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1803 ( 4 février , pp . 220-221 ) 

Qui ignor e combie n leu r présenc e es t douc e au x malheureux ? 
Qu'il soi t permi s à  un e femm e d e l e dir e :  le s homme s son t des -
tinés à  de s action s fortes , à  de s méditation s profondes , à  d'é -
nergiques vertus ; mai s auprè s de s malade s ,  leur s soin s le s plu s 
tendres son t brusque s e t précipités ; leu r voi x radouci e es t encor e 
trop rude ; leur s attention s mêm e son t distraites , leu r patienc e 
a l'ai r tro p pénible ; il s semblen t e n quelqu e sort e fui r l'infortun é 
qu'ils soulagent... . Le s femme s a u contraire , lorsqu'elle s soi -
gnent u n malade , semblen t n e plu s existe r qu e pou r lu i :  tou t 
en elle s port e allégeanc e e t soulagemen t :  elle s trouven t bie n 
qu'on s e plaigne , elle s son t l à pou r vou s consoler ; leu r voi x 
seule es t consolatrice ; leu r regar d es t sensible ; leur s mouve -
mens son t doux ; leur s main s semblen t attentive s au x plu s légère s 
douleurs; leur s promesse s donnen t d e l a confiance ; leur s pa -
roles fon t naîtr e d e l'espoir... . Enfin , lorsqu'elle s s'éloignen t 
du malheureux, tout lu i dit, tout lu i (sic) persuade que c'est pou r lui 
qu'elles s'e n vont , qu e c'es t pou r lu i qu'elle s s'empresseron t d e 
reparoître. 

1807 (2 0 septembre , pp . 421-422 ) 

M. Schleyermacher , traducteu r très-estim é d e Platon , 
donne à  Berli n u n cour s publi c su r l'histoir e d e l a philoso -
phie, auque l o n es t admi s pou r u n frédéri c d'or . Deu x chose s 
le distinguen t de s savan s qu i on t enseign é avan t lu i à  Berli n : 
la première , c'es t qu'i l parl e a u lie u d e lire , e t improvis e 
d'une manièr e for t heureus e quoiqu e ave c difficulté ; l a se -
conde, c'es t qu'i l a  excl u le s femme s d e so n auditoire . Cett e 
mesure n e lu i a  poin t concili é le s bonne s grâce s de s dame s d e 
Berlin; accoutumée s au x cour s d e Fichte , d e Gal l e t d e quel -
ques autres , le s leçon s d e philosophi e e t d'anatomi e son t de -
venues un d e leurs divertissemens favoris ; elle s se promettoien t 
de s'amuse r beaucou p à  celle s d e M . Schleyermacher ; mai s ce t 
éloquent professeu r mérite , di t u n journa l allemand , le s plu s 
grands éloges pour avoi r sacrifi é u n accroissemen t considérabl e 
de se s honoraire s à  l a craint e d'augmente r encor e l'éruditio n 
de jour e n jour plu s insupportabl e d e quelques Berlinoise s qui , 
en acquéran t de s connoissance s nouvelles , n e son t devenue s 
ni plu s habile s à  conduir e leu r ménage , n i plu s aimabl e e n 
société. 
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1813 (1 5 avril , p . 162 ) 

C'est un e femm e qu i a  exposé , cett e anné e a u salon , l'u n 
des tableau x d e genr e le s plu s jolis ; c'es t un e femm e qu i a 
composé l a musiqu e l a plu s agréabl e qu'o n ai t entendu e depui s 
longtemps à  Feydeau ; c'es t un e femm e qu i es t l'auteu r d u 
petit act e l e plu s piquan t qu'o n ai t donn é depui s Brueys  et 
Palaprat au x Français ; c'es t un e femm e à  qu i l'o n doi t l e 
roman d e Mlle  de  Lafayette,  un e de s production s le s plu s 
estimables d e l a littératur e moderne . Ains i l e bea u sex e s e veng e 
des injure s lancée s contr e lu i :  a u lie u d e s e décourager , ce s 
dames on t redoubl é d e zèle ; e t nou s auron s non-seulemen t de s 
femmes-auteurs, mai s de s femmes-compositeur s e t de s femmes -
artistes. 

Loin d e conteste r le s succè s mérité s d u bea u sexe , nou s nou s 
empressons d e le s publie r dan s l e Journa l de s Dames . Cepen -
dant ce s succè s n e nou s éblouissen t pas , e t n e nou s fon t poin t 
changer d'opinion ; nou s aimon s beaucou p le s femmes-auteurs , 
les femmes-artistes , le s femmes-compositeurs ; mai s nou s leu r 
préférons encor e les bonnes femmes de ménage. 

LE CENTYEUX . 

1818 ( 5 mars , pp . 103-104 ) 

LES CONTRADICTIONS . 

Ce n e seroi t pa s asse z d'u n énorm e in-foli o s i l'o n vouloi t 
retracer toute s le s contradiction s qu i existen t dan s notr e éduca -
tion, dan s no s mœur s e t no s usages . Comm e am i d u bea u sexe , 
je n e parlera i qu e d e celle s qu i lu i porten t l e plu s d e préjudice , 
et qui , pa r conséquent , m'on t l e plu s frappé . L a politiqu e étan t 
bannie d e ce s feuille s légères , j e n e demandera i poin t pourquo i 
le peupl e l e plu s galan t d e l a terr e a  renonc é volontairemen t 
au plaisi r d'obéi r à  un e Rein e belle , spirituell e e t éclairé e 
comme o n e n a  v u plusieur s che z le s autre s nations ; mai s j e 
ferai observe r qu' à défau t d e couronne s royales , le s femme s 
devroient partage r ave c nou s le s couronne s civique s e t acadé -
miques qu'elle s on t méritée s plu s d'un e foi s pa r leur s vertu s e t 
leurs talens . 

Si l'usag e e t notr e égoïsm e s'opposen t à  c e qu'elle s occupen t 
des place s importante s dan s l'administration , qu i empêch e d u 
moins qu e l a lo i n e leu r réserv e exclusivemen t de s profession s 
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nécessaires à  leu r existence , e t qu e l a concurrenc e de s homme s 
leur enlèv e presqu e toujours ? Ceux-ci , fort s d'u n abu s con -
sacré pa r l e tems , exerçoien t déj à l a plupar t de s éta t lucratifs , 
lorsque l a révolutio n le s a  mi s e n possessio n d u peti t nombr e 
de ceu x qu i e t oient dévolu s au x femmes . Presqu e toute s ce s 
innovations s e son t faite s au x dépen s d e l a moral e e t de s bien -
séances. O n se  gard e bie n d'introduir e de s femme s dan s le s 
collèges, dan s le s ateliers , dan s le s casernes , et , pa r un e con -
tradiction inexplicable , c e son t presqu e toujour s de s acteur s 
de l'Opér a qu i donnen t de s leçon s d e dans e dan s le s pension -
nats d e demoiselles ; c'es t à  u n élèv e d u Conservatoir e qu e l'o n 
confie l e soi n d e leu r apprendr e de s intonation s tendre s e t lan -
goureuses; l a plupar t d u tems , c'es t encor e u n jeun e homm e 
qui leu r enseign e l e dessin . 

Cette contradictio n n'es t pa s l a seule ; no s belle s dames , e n 
général s i sage s e t s i modeste s dan s l a société , usent-elle s d e 
la mêm e circonspectio n dan s leu r intérieur ? N'est-c e pa s l e 
plus souven t u n homm e qu i élèv e l'édific e d e leu r coëffure , u n 
autre qu i fabriqu e leur s corsets , e t qu i emprisonn e leur s joli s 
pieds? Le s femme s son t a u moin s auss i habile s pou r toute s ce s 
professions qu e le s hommes ; i l seroi t don c just e e t décen t d e 
les leu r restituer . 

L'équité a  fai t confére r au x femme s certaine s place s d e comp -
tabilité dan s l a loterie , l e timbre , etc . etc. , elle s s'e n acquitten t 
avec zèl e e t intelligence ; mai s null e par t o n n' a fai t autan t pou r 
elles qu e dan s le s théâtres , o ù elle s exercen t l e rôl e brillan t d e 
jeunes amoureuses , l'emplo i paisibl e d e figurante s e t le s mo -
destes fonction s d'ouvreuse s d e loges . Pourquo i n e le s admet -
troit-on pa s auss i dan s l'orchestre ? Faut-i l absolumen t u n talen t 
masculin pou r joue r d u piano , d e l a harpe , pou r manie r le s 
cimbales, l e lége r tambouri n e t mêm e l e lugubre tam-tam ? 

Je m e résume ; nou s donnon s de s talen s au x femme s e t nou s 
ne voulon s poin t qu'elle s s'e n servent , sou s pein e d'êtr e taxée s 
de pédanteri e o u d'amour-propre . Nou s cherchon s à  leu r ins -
pirer de s vertus , e t souven t nou s le s accuson s d e pruderie . 
Nous le s dédaignon s s i elle s n e son t gaies , folâtre s e t bie n 
mises, e t nou s leu r refuson s d'honorable s moyen s d'existence ; 
nous le s adoron s e t nou s le s rendon s malheureuses . S i c e n e 
sont pa s l à de s contradictions , j e n e m' y connoi s pas . 

3fC 3| C 3J C 3J C 
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1818 (3 0 septembre , p . 428 ) 

On rencontr e de s femme s qui , à  l'exempl e d'Axiothée , on t 
quitté le s habit s d e leu r sexe ; mai s c e n'es t pas , comm e cett e 
jeune fill e d'Acardie , pou r alle r écoute r l a moral e d e quelqu e 
moderne Platon . Ave c leu r habi t d'officier , ce s petite s femme s 
qui couren t le s Boulevar t s, nou s emblen t cherche r de s aman s 
bien plutô t qu e de s sages . 

1819 (2 0 mai , p . 221 ) 
Note trouvée. 

Fourni d'une  part  :  un  habillement  de  drap  et  un  chapeau 
de castor; 

De l'autre  :  un chapeau  de  paille et  un  corset; 
Je lis  deux  fois,  je  me  frotte  les  yeux,  enfin  je  suis  obligé 

de reconnaître  que  le  premier  mémoire  est  pour  Mme  de  T***, 
qui monte  souvent  à  cheval,  et  le  second  pour  son  mari,  qui 
fait les  délices  du  Parc  des  Sablons  et  du  café  Tortoni. 

1820 ( 5 août , pp . 238-239 ) 

Une nouvell e mus e vien t d'apparoître ; Mme . Eléonor e Pi -
neau, d e Dijon , vien t d e publie r un e satir e su r l'Institut ! 

C'est frappe r à  l a port e e n maître , e t puni r le s gen s d e n e 
pas vouloi r laisse r entre r u n sex e qu i n e s'endormiroi t pa s dan s 
le fauteuil . [... ] 

1820 (1 0 septembre , pp . 395-396 ) 

On cit e souven t de s exemple s d e l a pluralit é d e femmes ; 
et certaine s gen s s'avisen t d'e n tire r d e singulière s consé -
quences. 

Mais voic i quelqu e chos e su r l a pluralit é de s maris . L e trai t 
est tir é d u réci t d'un e excursio n d e notr e voyageur-naturaliste , 
M. Lescheneault, dan s l'intérieur d e l'Inde. 

« O n trouv e che z le s Totter s (l'un e de s tribu s indépen -
dantes de s montagne s d e l a presqu'île ) un e coutum e extraordi -
naire e t tout-à-fait  opposé e au x mœur s d e l'Orien t :  c'es t l a 
pluralité de s maris! 

« Ordinairemen t le s frère s n'on t entr'eu x qu'un e seul e 
femme qu i accord e se s faveur s à  so n gré . I l es t encor e d'usag e 
qu'une femme , outr e se s maris , ai t u n aman t don t le s droit s 
ne sont jamais contestés par le s bénévoles époux. 

< I l naî t dan s ce s contrée s plu s d e garçon s qu e d e filles , c e 
qui san s dout e es t l a caus e d'un e coutum e qu e l'o n trouv e 
encore, pour le s mêmes raisons, établie au Thibet . 
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1822 (3 0 septembre , p . 429 ) 

<c Apprends qu e l a têt e d'un e femm e es t plu s fort e e n in -
< ven t ions ingénieuses , e n malic e e t e n ruse s qu e cell e d e 
< cinquant e homme s comm e to i :  apprends enfi n qu e c e qu'un e 
< femm e a  résol u n e manqu e jamai s d'arriver , quel s qu e 
< soien t le s obstacle s qu'o n lu i oppose . »  Ains i fini t 
Ali-Baba, mélodrame , qu i a  d u succès , a u Théâtr e d e l a 
Gaîté. 

1826 (2 0 octobre , p . 457 ) 

La petit e guerr e qu i a  e u lie u dernièremen t prè s d u vil -
lage d'Issy , avai t attir é un e foul e d e jeune s e t jolie s ama -
zones qu e l e brui t d u cano n paraî t n e poin t intimider . L a 
vue d e cett e troup e légèr e qu i sai t s i bie n apprécie r l e cou -
rage e t l'adresse , contribuai t encor e à  augmente r l'ardeu r de s 
combattans; auss i l a victoir e a-t-ell e ét é longtem s disputée , 
sans pourtan t êtr e sanglante . 

1830 ( 5 novembre , p . 482 ) 

Un de s point s fondamentau x d e l a doctrin e de s Saint-Si-
monistes [... ] étan t d e mettr e l e bea u sex e su r l e pie d d'un e 

égalité parfait e ave c l e sex e qu i préten d qu e d u côt é d e l a 
barbe es t l a tout e puisance , le s femme s seron t enchantée s 
d'apprendre qu e l e roi d'Espagne a  prescri t :  <De rendr e à  s a 
fille don a Maria-Isabelle-Louis e tou s le s honneur s dû s a u 
prince de s Asturies. » 

1833 (1 0 février , p . 109 ) 

Nos philosophe s on t e u raiso n d e déclame r d'abord , 
et de réclamer ensuit e contre la traite des noirs. Mais ne pour -
raient-ils pas aussi trouver l e moyen d'abolir l a traite des blan-
ches? Dans le s provinces, u n avar e épouse un e femme riche ; à 
Paris u n ambitieu x épous e un e jolie femme . 

1835 (2 5 avril , p . 184 ) 

On offr e à  plusieur s dame s 20,00 0 franc s d'action s chacun e pou r forme r l e 
conseil d'administration d'un e honorabl e compagnie d'assurance, qu i produir a 
des bénéfice s avantageux , don t le s dames , seule s actionnaires , composeron t 
l'assemblée générale . Le s employé s de s bureau x seron t féminins . —  Ecrir e à 
M. Alexandre, rue Hautefeuille, 50. 
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E.2.8 L e magazine , guid e e n matièr e d'éducatio n 
La rédactio n n e s e lass e pa s d e souligne r l'importanc e d e l'éducation . L a 
mère idéale est cell e qui est capabl e d'enseigner elle-mêm e toutes le s matières 
à se s enfants . Ell e es t censé e maîtrise r l'écriture , l'histoire , l a musique , la 
philosophie, l a religion , e t dan s un e certain e mesur e le s langues , la  danse , la 
peinture e t l a mythologie. L'utilit é de s sciences peu maîtrisée s pa r la  plupar t 
des femmes es t mise en avant, surtou t cell e des mathématiques pou r fair e de s 
calculs d e ménag e (voi r p . 137) . Mai s plu s qu e tout e autr e chos e prévau t l a 
capacité à  gére r un e maiso n e t à  répandre l e bonheur a u sei n d e l a famille . 

Figure E. 9 Plusieur s gravure s montren t qu e le s femmes son t responsable s d e l'éducatio n 
des enfants , comm e c e numér o 332 5 d u 5  décembre 1835 . D'autre s présenten t le s femme s 
au momen t o ù elle s s'instruisen t elles-mêmes , soi t pa r l a lecture , soi t e n pratiquan t l a 
musique, l e dessin , l a danse , u n spor t comm e l'équitatio n o u le s travau x d'aiguill e (Fig . 
2.9, 3.17 , 3.19 , 4. 8 e t 4.9) . 
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1802 (2 2 octobre , p . 44 ) 

En Angleterre , jusqu' à l'âg e d e 1 4 ou 1 5 ans , un e fille  joui t d e 
la libert é d e tou s se s mouvemens ; lorsqu'o n pens e à  lu i donne r 
du maintien , ell e a  de s habitude s formée s s i contraires , qu'i l e n 
résulte u n contraste , e t pa r suit e un e gaucheri e qu i n e s'effac e 
jamais entièrement . Le s françaises , contrainte s d e meilleur e 
heure, on t plu s d'aisance , d e grâce s lorsqu e l'âg e d e l a coquette -
rie leu r fai t senti r l'utilit é de s avi s qu'o n leu r donnoi t dan s leu r 
enfance. Cett e manièr e divers e d'envisager l a première éducation , 
produit, e n grand e partie , l a différenc e qu'o n remarqu e entr e l a 
tournure d'un e anglais e e t cell e d'un e française . 

1807 (2 5 septembre , p . 396 ) 

Quand un e jeun e demoisell e a  achev é s a parure , ell e v a s e 
présenter à  s a mère , e t l a consult e su r l a toilett e qu'ell e vien t 
de faire . L a maman , voyan t qu e l a rob e d e s a fille  mont e jus -
qu'auprès d e so n co l e t cach e absolumen t s a poitrine , trouv e 
qu'on a  satisfai t au x loi s d e l a pudeur , embrass e s a fille,  e t l a 
renvoie d'u n ai r content ; celle-c i se  retir e alor s e n u n coin , 
met ave c soi n sou s se s bra s quelque s pli s artistemen t arrangé s 
pour trompe r s a mère , resserr e s a coulisse , fai t e n u n mo t 
que s a robe , tou t e n cachan t s a gorge , l a dessine , e t san s porte r 
atteinte à  l a modestie , ell e pay e tribu t a u dési r d e plaire . 
S'agit-il d'alle r à  l a promenade ? l a mama n soutien t qu e l a rob e 
de s a fille  es t s i décent e qu'ell e peu t sorti r mêm e san s fichu; 
mais l a jeun e personne , qu'o n croi t plu s scrupuleuse , e t qu i 
au fond s n'es t qu e très-adroite , veu t absolumen t mettr e so n 
zéphir; ell e pren d alor s so n peti t schall , l e jett e négligemmen t 
sur se s épaules , e t ave c se s cheveu x massés,  ave c s a rob e san s 
plis, e t so n schal l d e couleu r don t le s deu x pointe s flotten t a u 
gré de s vents , semblabl e à  un e de s jeune s nymphe s d e Diane , 
ou à  un e compagn e d e Vénus , ell e v a fair e admire r so n styl e 
antique au x moderne s d e Coblentz , d e Tivol i o u d u Ren -
nelagh. L E CENTYEUX . 

1814 (2 5 juin , p . 274 ) 

Ne livrez point vo s enfans à  des bonnes  sottes et brusques , tenez -
les avec vous le plus souvent possible , mais sans trop avoi r l'ai r d e 
penser qu'il s son t là , n e le s gâte z point , laissez-le s à  leur s ré -
flexions, e t vou s sere z étonné s de s drôle s d e petite s chose s qu'il s 
diront. 



E.2 Choi x d'article s e t d e gravure s publié s pa r l e journal 43 5 

1819 (2 0 mai , p . 221 ) 

Les Exercices  gymnastiques,  dirigé s pa r M . Amoros , prè s 
du Jardi n d u Roi , son t e n plein e activité . Plu s d e troi s cent s 
élèves courent , sautent , grimpent , fon t mill e joli s tours , ris -
quent cen t foi s d e s e casse r l e co l e t n e s e fon t jamai s d e mal . 
La devis e d e ce t établissemen t es t force,  agilité,  souplesse, 
grâce; voilà d e quo i attire r le s jeunes Français . 

1821 (2 5 janvier , p . 36 ) 

En 1785 , quelque s homme s d e lettre s e t plusieur s savans , 
parmi lesquel s o n distinguoi t MM . Imbert,  Roucher,  Sigaud 
de La  Fond,  Roussel,  Fourcroy,  Parmentier,  de  Lalande, 
de Lacepède  e t Mongez,  conçuren t l e proje t d'un e BIBLIO -
THÈQUE UNIVERSELL E DE S DAMES . Cett e Bibliothèqu e se 
compose d e 15 4 volume s in-18 , savoi r :  Voyages,  2 0 :  His-
toire, 30 ; Mélanges,  15 ; Théâtre,  13 ; Romans,  24 ; Mo-
rale, 17 ; Mathématiques,  9 ; Physique  et  Astronomie,  6 ; 
Histoire Naturelle,  15 ; Médecine Domestique,  3 ; Arts,  2 . 

Nous avon s sou s le s yeu x l e prospectu s d'un e ENCYCLO -
PÉDIE DE S DAMES , forma t in-18 , ains i divisé e :  Principes 
de Logique,  de  Rhétorique,  de  Versification,  de  Lecture  à 
haute voix  et  de  Déclamation,  pa r Mr . C . d e St.-G. , avoca t [... ] 

1823 (1 5 octobre , p . 451 ) 

Une mod e presqu e général e pou r le s jeune s maman s qu i 
ont équipage , c'es t d' y monte r à  deu x heures ; on  arrête  au x 
Tuileries; l a bonn e e t le s enfan s descendent , e t madam e 
continue s a promenad e jusqu'a u boi s d e Boulogn e :  là , elle 
reçoit, san s quitte r so n équipage , le s visite s d e se s connais -
sances. Souven t le s cavalier s suiven t l a calèch e qu i n e s'arrêt e 
point, e t l a conversatio n se  fai t en  promenant  A  4  heures , o n 
revient au x Tuileries , o n descend , o n fai t u n tour , o n s'in -
forme de s enfans , o n le s regard e joue r quelque s instans , o n 
reçoit forc e complimen s su r leu r grâc e e t leu r gentillesse . En -
fin, l'o n remont e ave c eu x e n voiture , e t l'o n revien t a u logis . 

1824 (2 0 avril , p . 171 ) 

L ' A R T D E S E FAIR E AIME R D E SO N MARI , À  L'USAG E DE S 
DEMOISELLES À  MARIER ; PA R EUGEN E D E PRADEL , MEMBR E 
DE PLUSIEURS ACADÉMIES . Avec cett e épigraph e : 

Les hommes font  le s lois , les femme s 
Font le s mœurs . 
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Ainsi, selo n M . d e Pradel , i l es t possibl e qu'un e femm e 
triomphe d e tou s le s défaut s d'u n mar i [... ] 

1826 (1 5 janvier , p . 18 ) 

En soirée , un e très-jeun e mama n amèn e s a fille  ave c elle . 
Son amour-propr e es t flatté  d e c e qu'un e petit e personn e d e 
huit à  neu f an s se  présent e déj à ave c aisanc e e t dans e ave c 
grâce. 

La toilett e d e cett e enfan t est , pou r ains i dire , u n diminu -
tif d u costum e d e l a maman ; e t si , dan s le s cheveux , o n n e 
voit n i perle s n i fleurs,  il s n'on t pa s moin s ét é arrangé s pa r 
un habil e coeffeur . 

1827 (1 0 avril , pp . 156-157 ) 

M. Ch . Dupin , e n faisant , a u Conservatoir e de s Art s e t 
Métiers, l'ouvertur e d e so n cours  de  géométrie  et  de  mé-
canique appliquées  aux  arts,  a  montr é à  se s élève s un e 
carte d e l a Franc e [... ] qu i représente , pa r de s teinte s plu s 
ou moin s foncées , le s degré s d'ignoranc e e t d'instructio n de s 
habitans d e c e royaume . «L a fertilit é d e l a terre , a-t-i l dit , 
la douceu r d u climat , n'entren t pou r rie n dan s l'instructio n 
de no s provinces.. . Remarquez , à  parti r d e Genèv e jusqu' à 
Saint-Malo, un e lign e tranché e e t noirâtr e qu i sépar e l e nor d 
et l e mid i d e l a France . A u nord , s e trouven t seulemen t 
trente-deux départemen s e t treiz e million s d'habitans ; a u 
sud cinquante-quatr e départemens , e t dix-hui t million s d'ha -

' bitans . Le s treiz e million s d'habitan s d u nor d envoien t à 
l'école 740,84 6 jeune s gens ; le s dix-hui t million s d'habitan s 
du mid i 375,931 . I l e n résult e qu e l'instructio n primair e es t 
trois foi s plu s étendu e dan s l e nor d qu e dan s l e midi. > 
Compulsant le s liste s de s brevet s d'inventio n depui s l e 
9 juille t 1791 , jusqu'a u 1 er juille t 1825 , M . Ch . Dupi n 
trouve 1,68 9 brevet s dan s le s trente-deu x départemen s d e 
la Franc e éclairée , e t 11 3 seulemen t dan s le s cinquante -
quatre autre s départemens . [... ] 

L'Académie de s Science s qu i choisi t se s membre s parm i 
tous le s savan s d u royaume , compt e su r 6 5 membres , 4 8 qu i 
ont ét é fourni s pa r le s départemen s d u nord , e t 1 7 seule -
ment qu i on t pri s naissanc e dan s le s départemens d u midi . 

A un e de s dernière s exposition s de s produit s d e l'industri e 
française, le s départemen s d u nor d on t obten u 6 8 médaille s 
d'or, 13 6 médaille s d'argent , 9 4 médaille s d e bronze ; e t le s 
départemens d u mid i 2 6 médaille s d'or , 4 5 médaille s d'ar -
gent e t 3 6 médailles d e bronze . 
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1827 (1 5 mai , p . 216 ) 

Une personn e bie n née , qu i a  déj à form é de s élève s pou r 
la compositio n de s fleur s artificielles , offr e d e mettr e de s 
dames o u d e jeune s personne s e n éta t d e s' y livre r :  s a de -
meure es t ru e Montmartre , n . 13 . 

1828 (1 5 avril , pp . 165-166 ) 

M. Charle s Dupin , dan s u n cour s qu'i l a  fai t chaqu e hiver , a u 
Conservatoire de s Art s e t Métiers , donn e de s instruction s su r 
l'art d e forme r e t conduir e de s ouvrier s dan s le s opéra -
tions d e l'industrie . «O n a  prétendu , dit-il , qu'i l n e fallai t 
donner au x simple s ouvrier s employé s dan s le s art s mécani -
ques, qu e le s moindre s notion s possible s su r tou t c e qu i 
pourrait développe r leu r esprit , exerce r leu r intelligence , e t 
faciliter leu r mémoire.. . Par  économie,  l e che f d e tou t éta -
blissement industrie l d e quelqu e importanc e devrai t fair e ap -
prendre à  lire , à  écrire , à  compter ; i l devrai t fair e appren -
dre u n pe u d e géométrie , u n pe u d e mécaniqu e à  tou s se s 
ouvriers. Bientô t i l se  trouverai t second é pa r de s homme s 
d'une intelligenc e plu s développée . I l serai t surpri s d e voi r 
les procédé s géométriques , o u mécanique s don t s e compo -
sent se s fabrications , perfectionné s ave c un e énergie , un e 
rapidité toute s nouvelles. > 

1831 (3 1 mai , p . 234 ) 

Autrefois i l étai t d'usag e d e parle r au x enfan s ave c cett e 
familiarité bienveillant e qu i indiqu e l'affectio n qu'o n a  pou r 
eux e t pou r leur s parens ; aujourd'hui , tutoye r u n jeun e gar -
çon, un e petit e demoiselle , voir e mêm e u n marmo t au x bra s 
de s a nourrice , serai t un e inconvenance . Dan s l a haut e so -
ciété, l a langag e l e plu s cérémonieu x es t d e rigueu r à  leu r 
égard. 

1835 (2 5 avril , p . 183 ) 

On sui t pou r le s enfan s d e qualité  un bie n meilleu r systèm e d'éduca -
tion qu'autrefois . O n le s plonge souven t dan s le s bain s froids , e t o n le s me t 
à l'ais e sou s de s vêtemen s ample s e t légers . C e régim e es t salutair e pou r 
les homme s d e Paris , auxquel s i l n e manque , pou r êtr e de s femmes , qu e 
des traits doux et de s formes arrondies . 
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E.2.9 Fait s diver s 
Les article s le s plu s curieu x son t ceu x qu i décriven t de s événement s e t fait s 
extravagants ou inattendus :  difformités humaines , bêtes exotiques en France, 
forces magiques , tremblemen t d e terr e (don t u n prè s d e Paris!) , statistique s 
surprenantes. Parfoi s ce s texte s touchen t a u scandale . C'es t pourquo i u n 
collègue de La Mésangère, l'éditeur d e la Chronique  Scandaleuse,  lu i demande 
en novembr e 179 7 d'envoyer u n cahie r d u Journal  des  Dames  et  des  Modes 
à se s abonné s a u momen t o ù i l n e pouvai t pa s délivre r u n numér o d e so n 
propre périodique . 

r 
TAm - . • 

§• 

b 
5 , -

Figure E.1 0 Parm i le s planche s d u journa l présentan t u n suje t inhabitue l figuren t celle s 
de lingerie . Cett e spécialit é n'ayan t so n propr e organ e d e publicatio n qu' à parti r d e 184 1 
(le premie r périodiqu e s'appell e Le  Caprice,  journal  de  la  lingerie),  l a rédactio n n'hésit e 
pas à  décrir e e t montre r de s vêtement s don t l'exhibitio n étai t jugé e indécent e à  l'époque . 
La Mésangèr e justifi e s a démarch e e n écrivan t qu e c e n'es t pa s seulemen t dan s le s objet s 
exposés à  l a vu e d e tou t l e monde qu'un e femm e à  l a mod e doi t fair e preuv e d e recherch e 
pour s a toilette . E n outre , l'éléganc e de s corset s étai t hautemen t considérée . Parm i le s 
planches montran t de s sous-vêtement s figure  cell e d u 1 5 décembre 181 0 ic i présenté e (gr . 
1108), exécuté e pa r Palette , ancie n éditeu r d u journa l L'Art  du  Coiffeur,  annex é pa r L a 
Mésangère e n févrie r 1810 . O n trouv e d'autre s gravure s d e corset s dan s le s cahier s d u 1 5 
avril 181 0 (gr . 1053 ) e t d u 5  septembre 181 3 (gr . 1337) . 
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1797 (2 3 septembre , p . 2 ) 

Hier, a u premie r cou p de cano n tir é pou r annonce r l a 
fête, u n cheva l qu i passai t su r l e Pont-Neu f es t tomb é 
roide mor t d e peur . J e parirai s qu e c e cheva l étai t 
royaliste. 

1797 (1 3 octobre , p . 8 ) 

Les petit s cadeau x entretiennen t l'amitié . L a républiqu e 
Batave a  envoyé à sa maman, l a République Française , pa r 
un courie r très-extraordinaire , un e pair e d'éléphan s qu e 
l'ex-statouder avai t dan s s a ménagerie . 

1798 ( 4 mars , p . 4 ) 

Un arrêt é d e l a polic e su r le s cabriolets , wisk y e t phaé -
ton, enjoin t à  no s aimable s fournisseur s d e mettr e u n frei n 
à l a rapidit é d e leur s vols , e t d'écrase r dan s le s rue s l e 
moins d e mond e qu'il s pourront . 

1799 ( 8 février , p . 435 ) 

Si, dan s u n journa l consacr é au x Grâce s e t au x Muses , 
vous pense z qu'o n puiss e fair e mentio n de s grande s com -
motions d e l a Nature , vou s pourrez , alors , annonce r que , 
dans l a nui t d u cin q a u si x d e c e mois , su r le s quatr e 
heures d u matin , l a vill e d e Nior t a  éprouv é deu x vio -
lentes secousse s d e tremblemen t d e terr e :  plusieur s mari s 
ont ét é jette s d u li t conjuga l auque l il s n e tenaien t guères , 
et dan s u n d e no s bal s d e société , qu i durai t encore , le s 
cavaliers e t le s dame s qu i se  trouvaien t alor s e n danse , on t 
été renversés , le s bougie s s e son t éteinte s e t le s musiciens , 
pendant plusieur s minutes , on t perd u l a mesure . Cepen -
dant, ce t événemen t effrayan t n' a e u aucun e suit e tragique ; 
quelques mur s s e son t écroulés , mai s personn e n' a perd u 
la vie . 

G 

1801 (1 9 juillet , pp . 489-490 ) 
LE NOUVEA U CALENDRIER . 

A que l jou r d e l a décad e sommes-nous?.. . J e l'ignore ; 
mais prene z c e Calendrier , e t vou s l e verre z facilement . — 
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Un Calendrier ! J e n e sai s poin t lire ; e t j e vou s avou e qu e j e 
ne voudroi s l e savoi r qu e pou r bie n connoîtr e le s jour s d e l a 
décade; l'ignoranc e o ù j e m e trouv e souven t su r c e poin t m e 
fait manque r quantit é d e rendez-vous e t d'affaire s majeures . — 
Il y  a , mo n che r Monsieur , u n bo n moye n d e remédie r à  c e 
mal. Prene z u n logemen t e n fac e d e l a maiso n d'u n prêteu r 
sur gages ; e t i l vou s ser a facil e alor s d e distingue r d e votr e 
fenêtre le s différen s jour s d e l a décade . Lorsque , ver s le s 
huit heure s d u matin , vou s verre z entre r che z lu i de s por -
teurs chargé s d e ballots , dite s à  coup sû r :  « C'es t aujourd'hu i 
» l e 9  » . E n effet , ce s porteur s son t le s Commissionnaire s af -
fidés de s marchand s gênés , qui , ayan t à  paye r le s 9 , 1 9 e t 
29 d e chaqu e mois , dégarnissen t ce s jours-là , dè s l e poin t d u 
jour, leu r boutiqu e pou r rempli r leur s engagemens , e t ce s 
emprunteurs son t c e qu'o n appell e le s poule s grasse s d e ce s 
usuriers publics , qu i s'engraissen t de s besoin s e t d e l a misèr e 
du peupl e Lorsqu e l e matin , ver s le s onz e heures , vou s 
verrez y  entre r de s jeune s gen s faisan t voltiger , ave c u n ai r 
soucieux, l e cordo n d e leu r montre , dite s hardimen t :  «  C'es t 
» aujourd'hu i décadi  » . Ce s jeunes gen s son t de s employés qu i 
viennent d e forme r un e parti e d e plaisi r pou r l'après-dine r : 
leur montre , don t il s peuven t s e passe r pou r boire , danse r e t 
faire l'amour , leu r fourni t le s moyen s nécessaire s pou r paye r 
leur écot , le s violons , l e peti t soupe r e t l e cadea u d'usag e à 
leur déité . Lorsqu e vou s le s verre z veni r retire r leu r montre , 
dites :  « : C'es t aujourd'hu i l e 2  d u mois ; o n a  pay é le s em -
ployés » , e t ce s messieur s s e remonten t d e nouveau . —  Lors -
qu'une foul e d e men u peuple , d e cuisinières , d e femme s d e 
la hall e e t d'ouvrière s assiéger a l a port e d u prêteur , s i vou s 
avez u n rendez-vou s o u quelque s affaire s l e 4 , parte z :  ca r 
ce bataillo n d'emprunteur s vou s appren d qu e l e lendemai n 
est u n jou r d e tirage ; e t le s petit s paquets , le s jupons , le s 
mouchoirs e t le s culottes qu e vous leu r verre z porte r sou s leur s 
bras o u dan s leu r tablier , vou s annonceron t qu e c e son t de s 
malheureux qui , égaré s pa r l'appa s d'u n gai n considérable , 
se dépouillen t e t s e metten t dan s l a gên e pou r fair e un e mis e 
à l a loteri e qu i s e tir e l e 5  d e chaqu e décade . Lorsqu e vou s 
verrez sorti r d e che z l e prêteu r u n millie r d e petit s paquet s 
décorés d'un e étiquette , dite s :  « C'es t aujourd'hu i l e 7  » . E n 
effet, c'es t l e 7  d e chaqu e décad e qu e ce s usurier s envoient , 
à l a sall e d e vente , tou s le s nantissemens qu e l'o n n' a poin t e u 
la précautio n o u le s moyen s d e retire r à  époqu e fixe , o u d e 
renouveller, c'est-à-dire , d e paye r un e second e fois ; ca r le s 
intérêts honnête s qu e prennen t ce s banquier s délicats , étan t 
toujours, a u bou t d e troi s mois , égau x à  l a valeu r de s objet s 
engagés, i l vaudroi t souven t mieu x le s achete r neuf s 
que d e le s retire r d e che z eux . Suivez , mo n che r Monsieur , 
mon conseil ; logez-vou s e n fac e d'u n d e ce s prêteurs , e t vou s 
aurez u n Calendrie r vivant . J.-J . 
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1817 ( 5 juin, p . 216 ) 

Les créancier s qu i on t un e pris e d e corp s contr e leu r dé -
biteur, on t l e droit , e n Angleterre , d e saisi r so n cadavr e 
quand o n l e transport e a u cimetière ; e t s i l a famill e n e l e 
rachète pas , il s peuven t l e vendr e à  de s chirurgien s pou r e n 
faire l a dissection . Comm e i l n'es t pa s permi s d e fair e d e saisi e 
le dimanche , o n choisi t ordinairemen t c e jou r pou r l'enterre -
ment d e ceu x pou r qu i o n crain t ce t affront . 

1817 (2 0 novembre , p . 510 ) 

On voi t maintenant , ru e de s Petits-Champs , n° . 3 , un e fille 
naine, qu i n e pès e qu e hui t livre s e t u n quart , e t n' a qu e 
vingt-trois pouce s d e hauteur . Ell e es t né e e n Bavière , l e 3 1 
octobre 1810 . S a taill e es t bie n pris e e t se s membre s son t bie n 
proportionnés. Ell e a  le s cheveu x d'u n blon d châtain , le s yeu x 
bleux, l e nez aquilai n e t l'ai r très-doux . 

Les changemen s d'ai r e t d e nourritur e n'on t poin t altér é s a 
santé; ell e es t gaie , vive , curieuse , e t n' a jamai s l'ai r plu s 
agréable qu e lorsqu'o n affect e d e fixer  so n attentio n su r quelqu e 
chose, comm e s i on lu i montr e à  lire . 

1817 (1 0 décembre , p . 546 ) 

Corsets à  support. 

Cette nouvell e form e d e corsets-habillé s es t destiné e à  offri r 
aux dame s enceinte s u n moye n sû r d'allége r l e fardea u d e l a 
grossesse pendan t le s quatr e à  cin q dernier s mois . Ce s corset s 
n'ont poin t d e bus e dan s l a parti e inférieure , e t il s peuven t 
s'ouvrir depui s u n jusqu' à di x pouces . O n e n trouv e d e tou t 
faits che z l'inventeur , M . Bretel , ru e Montmartre , n ° 131 . I l 
fait d'autre s corset s e n nankin , e n bazi n e t e n étoffe s d e soie . 

1819 (1 5 mai , p . 212 ) 

Il y  a  de s dame s qui , for t jalouse s d e voi r leur s grâce s à 
tous le s instan s d e l a vie , fon t mettr e de s glace s d e pri x dan s 
le fon d d e leu r lit ; mai s cel a n'es t plu s d'auss i bon  goût  qu'o n 
le pourroi t croire , et , su r c e point , l a bienséanc e com -
mence à  triomphe r d e l a vanité . 



442 E Quelque s page s extraite s d u «  Journa l de s Dame s . . . » 

1820 (1 5 avril , p . 162 ) 

On compt e qu'i l a  ét é donné , pendan t l e cour s d e 
1819, trent e mill e hui t cen t cinquante-deu x repa s au x voya -
geurs qu i on t pass é l e Mont Saint-Bernard . 

Ainsi l a mod e d'alle r visite r l a bell e Itali e n'es t pa s encor e 
caduque. 

1825 (3 1 octobre , p . 475 ) 

Le déblaiemen t d e l'amphithéâtr e d'Arle s attir e dan s cett e 
ville beaucou p d e curieux , parc e qu e déj à ce s travau x on t 
fait fair e plusieur s découvertes . 

Un troisièm e ran g d'arcade s don t l'existenc e étai t à  pein e 
soupçonnée, s'es t développ é dan s u n ordr e e t de s proportion s 
qui feraien t croir e qu e l a façad e étai t orné e d'u n tripl e ran g 
de portiques , s i l e pla n inclin é su r leque l l e monumen t a  ét é 
bâti pouvai t admettr e un e tell e supposition . 

1828 ( 5 juillet, p . 289 ) 

On vien t d e démoli r le s deu x pyramide s chargée s d'hiéro -
glyphes, qu i formaien t un e de s entrée s d u passag e d u Caire . 

1831 (2 5 janvier , p . 36 ) 

On a  tradui t d e l'alleman d e n français , u n ouvrag e d e 
médecine, qu i indiqu e à  poin t nommé , e t pa r l e moye n d'u n 
tableau, l'époqu e d e l a grossess e e t l e jou r d e l'accouche -
ment. 

1831 (2 5 novembre , p . 517 ) 

Galilée naqui t l e jou r d e l a mor t d e Michel-Ange , e t 
mourut l e jour d e l a naissanc e d e Newton . 

1835 (2 0 juillet , p . 319 ) 

Une jeun e fill e vien t d e naîtr e dan s u n d e no s départemen s ave c un e 
tumeur qu i contient , dit-on , u n enfant . O n v a l'amene r à  Pari s pou r l a sou -
mettre à  l'examen d e l a Facult é d e médecine . D e cette tumeu r sortir a a u moin s 
un mémoire de M. Geoffroy-Saint-Hilaire . 
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1835 (3 0 septembre, p . 432) 

L'Histoire Universelle  vient d'êtr e mis e e n bouteilles ! U n habitan t d e Sou -
thampton s'es t amus é à faire rempli r 14,00 0 bouteilles de 6,000 exemplaires d'u n 
résumé de l'Histoire universelle . Ces bouteilles, bien bouchées et cachetées, ont été 
déposées, pa r se s ordres , dan s de s cavité s bie n profonde s de s caverne s d e glac e 
du Groenland . Dan s l e ca s d'un e destructio n partiell e d u globe , ell e surna -
geront e t apprendron t au x génération s suivante s l'histoir e d u mond e qu'elle s de-
vront ignorer . 

1837 (2 0 février , p . 79 ) 

Un Anglai s qu i résid e à  Anver s fi t l'acquisition , i l y  a  pe u d e temps , d'u n 
cheval d'un trè s haut prix ; bientôt i l s'aperçut qu e son cheval avait l a vue courte; 
aussitôt i l s'empress a d e lu i fair e confectionne r un e pair e d e besicle s trè s élé -
gantes. O n l e voi t tou s le s jours s e promene r su r l e boulevar d d u Régent , par é 
de ses lunettes. 

1837 (31  mai, p . 240 ) 

Mme Clément , ru e de s Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois , 31 , à  Paris , 
dont l a famill e s'es t rendu e célèbr e dan s l'ar t d e l a divination , l'exerc e elle -
même ave c u n merveilleu x talent . L a mèr e d e cett e charmant e devineress e pré -
dit autrefoi s e n Allemagn e l a grandeu r futur e d e l'impératric e Marie-Louise . S a 
jeune réputatio n égal e cell e d e Mll e Lenormand , s i célèbr e dan s l a divination , 
que Napoléo n lui-mêm e n e dédaign a pa s d e consulter . Mm e Clémen t exerc e l a 
cartomancie ave c un e rar e sagacité , e t grâc e au x prodige s d e so n art , ell e es t 
devenue la prophétesse à  la mode. 

1838 (2 5 mars, p . 270 ) 

STATISTIQUE MATRIMONIALE . PARIS , 1837 . 

Femmes en fuit e 1,132 
Maris en fuit e 2,348 
Epoux légalement séparé s 4,175 
Vivant e n guerre ouvert e 17,345 
Vivant en mésintelligence secrèt e 13,279 
Mutuellement indifféren s 55,240 
Réputés heureu x 3,175 
A peu près heureux 127 
Vraiment heureu x 13 

Total 96,834 

Cette curieus e supputatio n fai t parti e d'u n travai l for t intéressant , inédi t en -
core, et qu e nous avons eu sous les yeux; il est intitul é :  Paris moral. 
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E.2.10 Mode s e t coutume s 
A la différence de s autres thèmes , ce sujet es t régulièremen t trait é dan s tou s 
les numéros du journal, souven t dans plusieurs articles . Ou bien on donne des 
descriptions détaillée s d'objet s concrets , o u bie n o n s e réfèr e à  la  mod e a u 
sens large , pa r exempl e e n étudian t se s effet s su r toute s sorte s d e conduite s 
humaines. Dan s l a plupart de s cahiers , le s gravures son t commentée s soi t a u 
dernier article , soi t a u premie r sou s l e titr e «  Mode s » . L e commentair e n e 
reflète pa s toujour s le s détail s d u modèl e présenté , c e don t L a Mésangèr e 
s'excuse dan s l e cahie r d u 1 5 avri l 181 5 e n expliquan t qu e l e texte , plu s 
vite prê t qu e l a gravure , es t parfoi s chang é à  la  dernièr e minut e pou r êtr e 
conforme à  l a mode d u jour, tandi s qu e dessiner , graver , imprime r e t mettr e 
en couleu r n e pouvai t s e faire d u jour a u lendemain . 

Figure E . l l Parm i le s mode s présentée s pa r l e journal, le s chapeau x occupen t un e plac e 
non négligeable . Alor s qu e l a plupar t de s planche s montren t de s chapeau x pou r femme s 
(voir Fig . 6.4) , cett e gravur e 357 9 d u 3 1 juillet 183 8 montr e di x chapeau x pou r homme s 
et u n chapea u pou r femm e seulement . 
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1797 ( 8 octobre, p . 6 ) 

Ne voilà-t-i l pa s qu e l e généra l qu i command e l a plac e 
de Paris , s e mêl e auss i d e modes . L a sentinell e qu i veill e 
aux porte s de s Tuillerie s (sic ) a  reç u d e lu i l a plu s jolie , l a 
plus délicieus e consign e pou r u n solda t français . Ah ! qu'o n 
me mett e e n factio n à  ce t agréabl e poste ; qu e j ' y rest e 
du moin s jusqu'a u soir , j e n e demandera i poin t à  êtr e 
relevé. Quo i d e plu s doux , e n effet , qu e d'êtr e charg é 
d'examiner no s belle s à  droite , à  gauche , pa r devan t e t 
par derrière , à  l'effe t d e découvri r u n extrai t d e cocarde , 
qui sert d e passe-partout pou r entre r dan s ce jardin! Que d e 
beautés l'œi l avid e doi t parcourir , e n exécutan t cett e re -
cherche! Cett e cocard e es t s i petite ! I l fau t s'approche r d e 
si prè s pou r l'appercevoir ! Madame , permettez , j e n e l a 
vois pa s j e n e l a voi s pa s encore . Ah ! l a voici . L e 
charmant bijou ! Bouto n d e ros e a u milie u de s lys , tendr e 
azuré à  l'entour . -  Mais , citoyen , c'es t à  m a têt e qu e j e 
place m a cocarde . -  Ah ! madame , passez . J'a i v u J e 
suis ébloui s (sic) . 

1802 (2 5 mai , p . 391 ) 

INSTRUCTION d'une  Dame  à  sa  Femme-de-chambre. 

<c Fanny, pose z me s hanche s su r l e fauteuil , serre z mo n œi l 
dans l e tiroir , arrange z mo n épaul e sou s mo n bonnet , mette z 
ma gorg e sou s m a toilette... . Prenz e don c gard e d e l a chiffon -
ner.... Qu e vou s ête s gauche ! » 

1805 (2 4 février , p . 366 ) 

La Mode.  -  C'es t un e autorit é singulièr e qu e l'autorit é d e l a 
mode. Le s commandemen s qu i e n émanent , promulgué s san s 
bruit, son t entendu s d e tou t l e monde , e t l'o n y  obéi t plu s exac -
tement, plu s minutieusemen t qu' à de s loi s écrite s o u publiée s a u 
son d e trompe . L a mod e est , dit-on , u n ro i san s gardes , san s 
trône, san s palais , e t pourtan t o n e n parl e toujour s comm e d'un e 
puissance visible ; c'es t qu'ell e form e l'idé e d u jou r l a plu s 
présente d e toutes , c'es t qu'ell e gouvern e pa r l a foi , e t qu'ell e 
inflige au x mécréan s l e châtimen t d u ridicule , l e plu s redouta -
ble d e tous , a u jugemen t d e l a société . Aussi , pa r un e distinc -
tion bizarre , l a mod e es t obéie , quoiqu'ell e soi t u n maîtr e don t 
les opinion s e t le s goût s changen t à  tou t moment , e t l a mod e 
encore es t u n souverai n universellemen t respecté , quoiqu'i l soi t 
du bo n to n d e s'e n moque r san s cesse . 
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1807 (2 0 ma i , p p . 222-223 ) 

D I A L O G U E 

E N T R E L A M O D E E T L A R A I S O N . 

LA RAISON . 

Un mot , Mademoiselle ? 
L A M O D E . 

Un mot , Madame ? c'es t beaucoup ! 
LA RAISON . 

Quoi! vous m e refuserie z l a plu s court e de s audiences ? 
LA M O D E . 

Jamais j e n e vou s e n demanda i aucune . 
L A RAISON . 

Il n' y auroi t pa s d e ma l qu e nou s puission s rapprocher . 
L A M O D E . 

Vous serie z perdu e e t moi s aussi . 
L A RAISON . 

Comment? j e n e vou s entend s pas . 
L A M O D E . 

C'est votr e méthode . Mai s abrégeons ; c e seroi t fai t d e mo n 
crédit, s i l'o n m e surprenoi t e n conférenc e ave c vous . 

LA RAISON . 
Vous m e donne z un e bie n mauvais e idé e d e vo s partisans . 

LA M O D E . 
J'ai pe u entend u parle r de s vôtres . Sont-il s nombreux ? O n pu -
blie qu e votr e empir e es t for t dépeuplé . 

L A RAISON . 
Il l'est , j e l'avoue ; mai s je n e doi s m'e n prendr e qu' à votr e co -
quetterie :  elle m'enlèv e chaqu e jour quelqu'u n d e me s sujets . 

LA M O D E . 
Je n'enlèv e rien , Madame ; j e m e montre , o n m e suit . 

LA RAISON . 
Il es t bie n étonnan t que , pou r vou s suivre , o n m e quitte . 

L A M O D E . 
Rien d e plu s naturel ; vou s ête s toujour s l a même . 

LA RAISON . 
La Raiso n n e vari e point . 

LA M O D E . 
Voilà pourquo i ell e ennuie . 

L A RAISON . 
Vous m e croye z don c totalemen t abandonnée ? 

LA M O D E . 
A l a rigueur , o n peu t vou s suppose r encor e quelque s suivan s 
obscurs, e t presqu e honteu x d u rôl e qu'il s jouent . Le s mien s s e 
montrent; le s vôtres s e cachent . 
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LA RAISON . 

Je crois qu'on ne vous consultoit guère s quand le s hommes vi-
voient épar s dans les forêts, se nourrissoient d e glands, alloient 
complettement nuds , et n e présumoient pa s même avoir besoin 
de se vêtir. 

LA MODE . 
Quoi! vous étiez en relation ave c ces misérables? Hélas ! tant 
pis pour vous! 

LA RAISON . 
Dès l'instant qu'il s devinrent de s hommes, ils me connurent . 
J'ai réform é plu s d'un peuple . 

LA MODE . 
J'en a i formé ving t autres . 

LA RAISON . 
J'ai gouvern é l'ancienne Sparte , l'ancienne Rome . 

LA MODE . 
Je vous ai chassée (sic ) de l'une e t de l'autre; je gouverne Paris , et 
vous ne m'en chassere z pas. 

1813 (2 0 août , pp . 377-378 ) 

D E S INCONVÉNIEN S D E L A M O D E . 

Arrivée à  Pari s ave c d e l a fortune , un e figure  agréable , u n 
peu d'esprit , beaucou p d e gaîté , e t u n mar i complaisant , j e 
devins, san s l e vouloi r e t san s l e savoir , un e de s femme s à  l a 
mode. Qu'e n est-i l résulté ? J e vai s l e dire ave c franchise . 

L'accueil qu e j e reçu s d e toute s parts , le s hommage s qu i m e 
furent prodigués , le s ver s qu e l'o n m'adressa , le s fête s don t j e 
fus l'objet , éveillèren t e n mo i u n sentimen t d'amou r propr e e t 
de vanit é qu e je n e m'étoi s pa s conn u jusqu'alors . 

Une demoisell e d e m a société , qu i s e maria , devin t e n pe u 
de jour s m a rivale ; ell e partage a me s succès , me s conquête s e t 
mon empir e :  j'appris ce que c'étoi t qu e l a jalousie. 

Elle étoi t plu s riche , plu s jeune , plu s aimabl e san s dout e qu e 
moi, e t plu s joli e peut-être ; l e nombr e d e se s adorateur s sur -
passa l e nombre de s mien s :  je fis  connoissance ave c l'envie . 

Ma rival e sembloi t rajeuni r à  proportio n qu e j e vieillissois , s a 
fortune augmentoi t e n raiso n d e l a décroissanc e d e l a mienne , 
son écla t effaç a presqu e m a célébrit é :  le dépi t s'empar a d e moi . 

Survint un e troisièm e femm e qu i nou s éclips a toute s deu x :  je 
goûtai l e plaisi r d e l a vengeance . 

Les corsets à baleines m'ont fai t connoîtr e les douleurs d'estomac ; 
les soulier s tro p étroit s m'on t donn é de s cors . U  Almanach des 
Gourmands m' a rendu e délicat e e t difficil e à  table . L a lectur e de s 
romans m' a ôt é l a gaîté . Pa r l'habitud e de s voitures , j 'a i perd u 
l'usage d e me s jambes . 
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Les spectacles , le s cercle s e t l e ba l m'on t rendu e paresseuse ; 
je n e sai s qu e fair e pendan t l e jour , e t l a nui t j e n e peu x dor -
mir dan s u n bo n lit , mêm e ave c l e secour s de s journaliste s e t 
des poète s modernes . 

Mon lorgno n m' a donn é un e véritabl e miopie ; l'usag e de s 
essences a  ét é suiv i d e mau x d e tête , e t j e sui s sujett e au x bâil -
lemens, pou r avoi r fréquent é d e tro p nombreuse s sociétés . 

Il m e sembl e qu e le s cuisinier s n e son t plu s auss i bons ; qu e 
la températur e a  changé ; qu e l'ar t d e l a comédi e a  dégénéré , 
je parl e ic i d u talen t de s acteurs ; qu'i l n' y a  plu s d e jolie s 
femmes, e t qu e tou s le s hommes , jadi s s i aimable s e t s i galans , 
sont devenu s froid s e t maussades . 

Je n e peu x plu s trouve r d e femm e d e chambr e qu i m e con -
vienne [... ] 

Les entretien s d u jou r m e paroissen t insipides ; no s femme s 
me semblen t ignorantes , no s jeune s gen s hardi s e t tranchans , 
nos vieillard s ennuyeux . 

Mon médecin , qu i m e guérissoi t autrefoi s ave c l'anecdot e d u 
jour e t u n verr e d'ea u sucrée , m'ordonn e à  présen t d e véritable s 
remèdes, bie n fade s o u bie n amers . L a médecin e es t perdue ! 

Enfin, Monsieur , j e n e ri s plus , j e n e m'amus e plus , j e n e 
vois presqu e pas , j e march e à  peine , j e n e peu x plu s manger , j e 
ne peu x plu s dormir , etc . etc. ; e t cependan t j e n'a i pa s encor e 
la quarantaine . M a tant e qu i a  ving t an s d e plu s qu e moi , a  en -
core toute s se s dents , s a gaîté , s a fraîcheur , d e bon s yeux , u n 
excellent estomac ; ell e possèd e un e sérénit é d'âm e indicible , 
une sant é parfaite ; i l es t vra i qu'ell e a  toujour s véc u dan s un e 
heureuse obscurité . C e n'es t don c poin t à  l'âg e qu e j e doi s attri -
buer le s inconvénien s qu e j'éprouve ; e t n e paierois-j e pa s bie n 
cher aujourd'hu i l e plaisi r d'avoi r ét é u n momen t à  l a mod e au -
trefois? 

Je vou s soumet s cett e question , e t sui s votr e servant e e t affec -
tionnée, TT  r  •  r .  v  j j 

Une femme qui  jut a  la  mode. 

1817 (1 0 mai , p . 205 ) 

Notre amou r propr e attribu e le s changemens d e modes à  un e 
délicatesse d e goût , à  u n besoi n d'améliorer , d e perfectionner ; 
erreur. Un e mod e nou s plaît , no n parc e qu'ell e es t meilleure , 
mais parc e qu'ell e es t nouvelle . L e goût devroi t régle r l a mode , 
c'est l a mode qui maîtrise l e goût. On ne quitte pas une manièr e 
de s'habiller , parc e qu'ell e déplaît , parc e qu'un e autr e sembl e 
plus commod e e t d'u n meilleu r effet ; o n l a rejett e pou r s e con -
former à  l a mode . 
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Toutes le s mode s paroissen t d'abor d singulières , parc e qu e 
notre vu e n' y es t pa s accoutumée ; e t parm i le s femme s qu i le s 
adoptent, i l y  e n a  beaucou p qu i perden t au x yeu x d e l a mul -
titude un e parti e d e leurs agrémens . Enfin , l'usag e triomph e d e 
ces premières impressions; mais une mode nouvelle survient, qu i 
ne plaî t pa s davantag e qu e l a première . Ainsi , l e tems es t très -
court dan s leque l le s femme s jouissen t de s attrait s d e leu r pa -
rure, ou , pou r mieu x dire , dan s leque l cett e parur e n e nui t 
pas à  leur s attraits . 

1820 (1 5 février , p . 66 ) 

Est-il bie n vra i qu e no s jeune s gen s se  fon t teindr e o u s e 
teignent eux-même s l e ba s d e l a jambe , e n rose , pou r fair e 
ressortir l a broderi e d e leur s ba s d e soie , noirs , à  jou r e t à 
bouquets? 

1820 (1 5 mai , p . 215 ) 

M e  montre r e n tou s tem s e t bizarr e e t légère ; 
O te r l'empir e à  l'une , à  l'autr e l'accorder ; 
D onne r à  mill e objet s un e vogu e éphémère ; 
E st-c e bie n mo n portrai t qu e je vien s d e tracer ? 

D E ST-A!!! . 

1822 ( 5 novembre , pp . 490-491 ) 

Lorsque, dan s un e grand e réunion , un e femm e à  l a mode , 
une joli e femme , veu t favorise r l'homm e qu'ell e distingu e 
dans l a foul e d e se s admirateurs , c'es t surtou t e n l'appelan t 
près d'elle . S i l e bo n ton , d'accor d ave c l'usag e d u monde , 
ne perme t poin t u n gest e significati f d e l a main , à  plu s fort e 
raison le s convenance s défendent-elle s d'éleve r l a voi x d e 
manière à  êtr e entendue . I l fau t cependan t trouve r u n moye n 
de se  fair e comprendre , e t c'es t ave c l'éventai l ferm é qu e 
toute femm e d u mond e don t le s yeu x on t d'abor d rencontr é 

les vôtres , indiqu e l a plac e qu'ell e vou s destine... . auprè s 
d'elle. 

Nouveau télégraphe , l'éventai l est-i l u n pe u inclin é ver s l e 
parquet? approchez-vous , mai s par-devan t :  o n a  seulemen t 
quelque chose  à  vous  demander.  Dirige-t-o n l'éventai l e n ar -
rière, soi t à  droite , soi t à  gauche ? Tâche z d'arrive r san s 
être tro p remarqué , jusqu'a u dossie r d u fauteui l :  o n veu t 
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vous dire  deux  mots  à  l'oreille.  L'éventai l est-i l légèremen t 
appuyé su r l'assis e d'u n sièg e vacant ? C'es t un e plac e qu'o n 
réserve :  hâtez-vou s d e l a prendr e :  i l es t clai r qu'on  désire 
causer. D'aprè s notr e faibl e esquiss e de s signau x d e ce t ai -
mable télégraph e d e salon , le s gen s qu i s'étonnen t d e tout , 
seront peut-êtr e moin s surpri s d e l a grand e vogu e de s éven -
tails. 

1823 (3 0 septembre , p . 428 ) 

Il es t u n vas e don t o n n e parl e guères , mai s qu e l'o n em -
ployé chaqu e nuit ; i l se  fai t maintenan t e n crista l dépoli , 
avec un e gorg e e t un e ans e e n vermeil . 

1825 (1 0 décembre , pp . 536-537 ) 

Les demoiselle s porten t a u ba l de s éventail s e n pea u d e 
vélin, qu i n e son t peint s qu e d'u n côté ; elle s écriven t à  l'en -
vers leur s invitations , e t s'i l y  a  lieu , l e no m d e leur s dan -
seurs ave c u n crayo n qu i es t plac é dan s u n de s montan s d e 
l'éventail. 

1826 (2 0 janvier , p . 27 ) 

Dans l e bea u mond e o n n e di t poin t u n flambeau,  mai s 
un chandelier,  mo n hôtel,  mai s m a maison;  mo n boudoir, 
mais mo n cabinet;  mo n équipage,  mai s mo n carosse;  m a 
noblesse, mai s m a famille. 

1827 (1 0 mars , p . 108 ) 

Un élégan t qu i v a e n soirée , a  le s troi s premier s bouton s 
du ba s d e so n habi t boutonnés . 

1827 ( 5 mai , p . 195 ) 

Beaucoup d e personne s qu i on t de s croisée s su r le s bou -
levarts, y  fon t adapte r de s store s d e gaze . 

1827 (2 0 août , p . 363 ) 

Mettez votr e pouc e droi t dan s l a manch e d e votr e gilet , 
en écartan t u n pe u l e devan t d e votr e habi t ave c l a mai n 
gauche; porte z à  vo s yeu x l e plu s souven t qu'i l ser a possibl e 
un binocl e à  étu i d'écaill é noire , marche z doucemen t e n 
vous balançan t u n peu ; le s pied s e n dehors , vou s au -
rez l a démarch e d'u n merveilleu x à  l a promenade . 
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1830 (1 5 juillet , p . 307 ) 

Les élégan s d u meilleu r genr e on t pri s l a mauvais e habi -
tude d e fumer . Cett e mod e s'es t établi e moin s à  caus e d u 
plaisir qu e l'o n éprouv e à  hume r d e l a fumée , qu e pou r dir e 
que l'o n possèd e u n taba c étranger , très-cher . A u reste , o n 
ne fum e qu e d e petit s cigarres . 

1830 (1 5 septembre , p . 402 ) 

C'est e n étoff e d'u n ble u asse z fonc é (presqu e bleu-natio -
nal, quan d i l es t mouillé) , qu e s e font  le s costume s d e bain s 
de me r pou r le s dame s qu i veulen t nager . C e vêtemen t se 
compose d e troi s pièce s :  un e espèc e d e gile t à  manche s à 
demi-larges, u n pantalo n à  la  matelot  e t u n jupo n d e l a 
longueur de s ancien s tonnelets  de s danseuse s d e l'Opéra . 
Cette troisièm e parti e d u vêtemen t de s dame s qu i prennen t 
des bains  à  la  lame,  a  pou r obje t d e dissimule r le s forme s d u 
sexe féminin , qu i seraien t moulée s pa r l e pantalo n a u sorti r 
de l'eau . Quan t à  l a gorge , no s yeu x son t fait s au x corsage s 
collans :  le gile t tremp é n e plaqu e pa s davantage . 

1831 (1 5 juillet , pp . 306-307 ) 

Le bo n ton , l e bo n genre , l'éléganc e d e forme s extérieure s 
s'expriment, e n allemand , pa r l e mo t bildung;  e n anglais , 
c'est fashion;  le s Italien s disen t foggia.  E n latin , qu e no s jo -
lies femme s n'apprennen t pa s comm e elle s apprennen t ce s 
trois première s langues , o n trouv e urbanitas  :  mai s c'es t plu -
tôt l'urbanit é française , cett e politess e acquis e pa r l'usag e d u 
monde, c e to n d e l a bonn e compagni e qu e c e n'es t Foggia.... 
Fashion... Bildung,  Bon  genre.  Urbanité  es t plu s classique ; 
Bon genr e es t tout-à-fai t romantique . «  The  Fashionable 
world >  c'es t à  Londre s «  l e mond e qu i es t esclav e d e l a 
mode. »  Comfortable,  mo t anglai s deven u tout-à-fai t français , 
car o n n' a jamai s p u l e rendre ave c exactitud e autremen t qu'e n 
le répétan t san s accent ; comfortable  es t d e tou s ce s mot s celu i 
dont l'acceptatio n es t l a plus étendue . I l veut dir e :  commodité s 
de l a vie ; aisanc e d e fortune ; recherch e d u bea u monde ; c'es t 
la perfectio n dan s tou t c e qui tien t au x habitudes . [... ] 

Nous e n somme s venu s à  prononce r e t à  employe r l e mo t 
comfortable tout-à-fai t comm e u n mo t à  nous . —  N e 
pouvant l'imiter , nou s l'avon s pris . 
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1832 ( 5 septembre , p . 389 ) 

LA MIS E DE S SAINT-SIMONIENS . 

Depuis qu e le s Saint-Simonien s on t e u à  souteni r u n pro -
cès, e t qu'il s on t par u e n plei n tribuna l ave c leur s costumes , 
ils semblen t avoi r résol u d' y accoutume r l e public . O n le s 
voit d e tem s à  autr e paraîtr e dan s le s rues , e t chaqu e foi s l a 
foule d e le s suivre , e t le s enfan s d e crie r su r leu r passag e 
comme s'i l s'agissai t d'u n masque . A  no s yeu x c'es t leu r fair e 
un insult e grossière , e t cel a n e prouv e pa s qu e leur s idée s 
soient fausse s o u dangereuses , cel a prouv e seulemen t qu e 
nous somme s toujour s l e publi c l e plu s badau d d e France . 
Moi j e n e voi s l à qu'un e mod e d e plus , adopté e pa r un e cen -
taine d e personnes , e t j e n e l'envisag e guère s qu e sou s c e 
point d e vue . J e doi s mêm e dir e qu e j e n e trouv e pa s qu'ell e 
soit dépourvu e d e grâce . C e qu e Die u nou s a  donn é d e plu s 
noble, c'es t l e por t d e l a tête , e t ce t avantag e es t perd u pa r 
l'habitude de s cravates et de s collets. 

Les Saint-Simonien s on t l e co l n u e t laissen t pousse r leu r 
barbe à  l a manièr e d u moyen-âge . Il s jetten t gracieusemen t 
un peti t châl e d e cachemir e su r leur s épaule s e t l e fon t re -
tomber pa r devan t e n faço n d e cravat e à  l a Colin . Leu r tu -
nique bleu e es t serré e pa r un e ceintur e qu i dégag e l a taille ; 
une toqu e d e couleu r d e form e grecque , e t de s pantalon s blanc s 
complètent l e costume . Comm e le s disciple s d e Saint-Simo n 
sont presqu e tou s jeunes  e t sorti s d e l a bonn e compagnie , l a 
mise saint-simonienn e es t bie n portée . C'es t un e remarqu e 
que l'o n faisai t généralemen t su r le s boulevard s dimanch e 
dernier. Nou s douton s cependan t qu e l a mod e prenne , ca r 
on ri t e n le s voyan t passer , e t tou t es t perd u e n Franc e quan d 
on a  ri. 

1833 (1 0 janvier , p . 14 ) 

INSTITUTION D E L'ORDR E D E L A JARRETIÈRE . 

Dans u n ba l qu i eu t lie u a u châtea u d e Windsor , Edouar d 
dansait ave c l a comtess e d e Salisbury , l a plu s bell e femm e d e 
l'Angleterre. L a jarretièr e d e l a comtess e tomba , e t l e ro i l a ra -
massa ave c empressement . L a comtess e rougit , e t Edouard , 
voyant rir e quelques-un s d e se s courtisans , jur a qu e c e qu i avai t 
été l'obje t d e leu r critiqu e deviendrai t celu i d e leur s plu s arden s 
désirs, e t i l institu a l'Ordr e d e l a Jarretière , don t l a marqu e es t 
un cordo n ble u portan t cett e devise , Honni  soit  qui  mal  y  pense! 
paroles qu'i l avai t laiss é échappe r e n ramassan t l a jarretièr e d e 
la comtesse . L e nombr e de s seigneur s qu i e n furen t décoré s étai t 
de vingt-quatre , san s compte r l e roi . 
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1836 (2 5 janvier, p . 39 ) 
ENCORE DE S GIGOT S E N FRAUDE ! 

Bureau d e l a douan e d e Blanc-Misseron , prè s Valencienn e (Nord) . 

Une dam e for t élégammen t mise , e t d'un e corpulenc e excessive , qu i 
paraissait éprouve r quelqu e gên e dan s se s mouvemens , a  été , à  l a des -
cente d e l a diligence , soumis e à  un e visite-à-corps  fait e pa r l a femm e pré -
posée ad  hoc.  -  QUATRE-VINGT-SEP T bonnet s d e tulle , monté s e t prêt s à  êtr e 
livrés a u commerce , on t ét é retiré s de s différente s pièce s de s vêtemen s d e 
la fraudeuse . L a majeur e parti e d e ce s 8 7 bonnet s gisai t dan s le s manches 
à gigots  d e notr e industrielle , trahi e surtou t pa r l'appréhensio n d e froisse r 
un auss i jol i fon d d e boutique . 

- Le s douanier s salueron t ave c joi e l e retou r de s manche s plates , qu i 
commencent à  succéde r au x gigots . 

1836 (1 0 août , p  352 ) 

Les robes , qu i son t un e sourc e d e dépense s pou r le s maris , son t u n 
moyen de fortune pou r le s huissiers de l'école de Droit. O n sai t qu e les étudian s 
sont obligé s à  chaque exame n d e revêti r l a robe noir e d e rigueur . L e monopol e 
de l a location appartien t au x huissier s ou au x appariteur s d e l'école ; l e prix d e 
cette locatio n es t d e troi s franc s pou r le s examen s e t d e cin q franc s pou r le s 
thèses. Or , chaqu e rob e loué e à  c e prix , e t troi s foi s pa r jour , déductio n fait e 
des moi s d e vacances , rapport e 2,70 0 fr . pa r an ; ains i a u bou t d e 3 0 an s un e 
robe aur a produi t 71,00 0 fr . L e prix d'acha t d'un e rob e es t d e 80 fr.; donc , si x 
robes, ou 480 fr., auron t rapporté , aprè s 50 ans, quatre  cents  seize  mille  francs. 
Le placement n'es t pa s mauvais , e t nou s sommes étonnés qu e par l e temps qu i 
court ce s robes n'aient pa s encore été mises en action; les actionnaires n e man -
queraient pas . 

1837 (2 0 février , pp . 75-76 ) 
VARIÉTÉ DE S GOÛT S SU R L A BEAUT É E T L A PARURE . 

Les Japonaise s s e doren t le s dents ; le s Indienne s s e le s teignen t e n 
rouge; le s femme s d e Guzarat e e t d e quelque s partie s d e l'Amériqu e n e 
font ca s qu e de s dent s noires . Dan s l e Groenland , le s femme s s e cou -
vrent l a fac e d e ble u e t d e jaune , e t le s Moscovite s s'appliquen t un e cou -
che d e blan c e t d e rouge . Le s Chinoise s passen t leu r jeuness e dan s un e 
torture continuelle , pou r s e donne r de s pied s d e chèvre . Dan s l'an -
cienne Perse , l e ne z l e plu s aquili n étai t l e plu s dign e d e l a couronne . 
Dans certain s pays , le s m  re s cassen t l e ne z d e leur s enfans ; dan s d'au -
tres, elle s façonnen t leu r têt e e n cube . Le s Turc s recherchen t autan t le s 
cheveux rouges que les Perses le s détestent. Le s belles Esquimauses (sic ) s'en -
duisent tou t l e corp s d'un e couch e épaiss e d e graiss e d'ours ; e t l a jeun e 
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beauté hottentot e s'entour e l e cou , le s bra s e t l a taille , d e boyau x san -
glans en guise de guirlandes de fleurs. 

A l a Chine , o n n e fai t ca s qu e d e petit s yeux , le s jeune s fille s s'ar -
rachent le s cils . E n Turquie , le s femme s s e teignen t le s yeu x e n noir s e t 
les ongles en rouge. 

Les Péruvienne s s e percen t l e ne z pou r y  attache r u n annea u don t l e 
poids es t proportionn é a u ran g d e leur s maris . Ailleurs , o n y  suspen d d u 
cristal, de l'or o u des pierres; les femmes n e se mouchent jamais. 

Les belle s Chinoise s porten t su r l a têt e l a figure  d'un oisea u d'o r o u d e 
cuivre, don t le s aile s couvren t leur s tempes , don t l a queu e s e déploi e su r 
leur tête , don t l e be c répon d e n hau t d e leu r nez , e t don t l a têt e s e ba -
lance sans cesse au moindre mouvement d e celle qui le porte. 

Les Myanthe s on t un e coiffur e plu s incommod e :  c'es t un e planch e 
d'un pie d su r si x pouces , fixée  au x cheveu x pa r d e l a cire . Elle s n e peu -
vent n i s e coucher , n i s e baisser , san s de s précautions , et , e n traversan t 
les bois , elle s son t souven t prise s pa r l a tête . Pou r s e peigner , i l fau t fon -
dre la cire, et l'o n n e se peigne que deux fois l'an . 

Enfin, dan s l e pay s d e Natal , le s femme s s e paren t d'u n bonnet  d e 
dix pouce s d e haut , fai t d e graiss e d e bœuf , e t arros é d'huil e qu i fai t 
masse avec les cheveux, et qu i dure plusieurs années . 

1837 (2 5 février , p . 87 ) 
NOUVELLES ÉTOFFE S E N VERR E FIL É 

On n e se  douterai t pas , a u premie r abord , qu'i l puiss e existe r de s 
étoffes souples , soyeuse s e t brillante s faite s uniquemen t e n verre , cett e 
matière s i cassant e e t qu i sembl e s i réfractair e au x inflexion s qu e nou s 
voulons lu i fair e subir . Cependant , lorsqu'o n a  considér é l e verr e e n 
fusion, qu'o n a  v u ave c quell e facilit é i l se  tir e alor s e n fils  minces , 
élastiques e t flexibles,  o n conçoi t l a possibilit é d e l'existenc e d e tissu s 
qui seraien t exclusivemen t formé s d e cett e matière . 

Un industrie l d e Lille , M. Dubus-Bonnel , paraî t avoi r donné à  ce t art , 
qui n'es t pa s absolumen t nouveau , u n perfectionnemen t te l qu'i l en fait , 
pour ains i dire, un ar t nouveau . I l vient d e présenter à  la société des En-
fans d u Nord , lor s d e l a dernièr e réunio n générale , diver s tissu s d e 
vers qu i l'emporten t d e beaucou p pa r l'écla t de s couleur s e t le s reflet s 
des lumières sur tou t c e que la laine e t l a soie réunies à  l'o r e t à  l'argen t 
peuvent offri r d e plu s brillant . [... ] 

Ajoutons qu e ce s étoffes son t d'un e solidité , d'un e flexibilité  parfaite ; 
qu'elles n e son t nullemen t sujette s à  se  terni r comm e le s autre s tis -
sus, etc . 

Une médaill e d'o r vien t d'êtr e décerné e à  l'inventeu r d e ce s tissus , 
dont o n peu t voi r de s échantillon s a u passag e d e l'Opéra . 
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de la  Mode) 

DQ7 3434 , 
n° 64 2 
DQ8 495 , 
n° 1 9 
D2 U 1 17 6 

DQ1 8 art . 237 , 
vol. 1 1 

Série Le 14 

et autre s cote s 

Oa 2 0 e t 8 6 à 
113 (Fds . 
Smith-Lessouef) 
cote Rés . 58 6 

Fds. Fr. , N . A . 
21537, fol . 8 8 
microfilm m  1692 7 
série J o 

Les carton s 
de mœur s anté -
rieurement conservé s 
au Musé e Carnavalet ; 
la collectio n 
Maurice Leloi r 

Fonds Lesue f : 

Collection 
Maciet : 

registre de s recettes ; décl . 
changements pa r décès , 
registre de s identité s d e 
personnes e t successions , 
dépôt VIII, 6e anné e : 
procès verba l établ i à  l a 
mort d e L a Mésangère . 
registre Sommie r Foncier , 
inscription de s change -
ments d e maisons , 
actes d e naissanc e e t d e 
décès de s collaborateurs . 

• journaux e t quantit é d e 
pièces relative s à  l'his -
toire d u journal . 

- des carton s d e gravure s 
du journa l e t de s série s 
publ. pa r L a Mésangère . 

- 3 6 dessin s ayan t serv i 
aux planche s d u journa l 
(1799 à  1803) . 

- reçu donn é à  M . Pierri -
Bénard pa r l'éditeur . 

- lettre s à  Beuchot . 
- journau x féminin s d u 

XXe siècle . 

- dessin s ayan t serv i pou r 
les gravure s d u journa l 
et div . série s publiée s 
par L a Mésangère ; pi . 
de l'édit . d e Bruxelle s e t 
de Francfor t d u journal . 

- quelques aquarelles ayan t 
servi d e maquett e pou r 
les gravure s d u journal . 

- recuei l d'illustration s su r 
le costume , ave c pi . d e 
l'édition d e Bruxelle s e t 
de Francfor t d u journal . 

Arch. du  Louvre  : Coll. Rothschil d 
Doc. dessin s 

- gravure s d e mode . 
- carton s su r le s peintres . 
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Rouen : 
Bibl. Municipale  : 
(Fonds Leber) n° 6149 

n° 6150 

n° 6151, 
n° 6119 et 
n° 6112 

Angers : 
Arch. départem. 
de Maine-et-Loire  : 

1600 dessin s à  l'aquarell e d e 
Costumes Parisiens,  relié s e n 
16 volumes, embrassan t 1 6 an -
nées d e Modes , depui s 1797 , 
rangées selo n le s dessinateurs , 
six cent s dessin s originau x 

de coiffures , exécuté s e n 180 3 
pour l e Journal  des  Modes. 
diverses série s d e gravure s 
publiées a u burea u d u journa l 
( l e recuei l de s Costumes  de 
Normandie; 2 5 pi . d e Galerie 
des femmes célèbres;  u n albu m 
pour Costumes  de  Théâtre  ) . 

n° 589 7 e t - manuscri t inédi t d'u n diction -
n° 611 8 naire d e L a Mésangère . 

La Flèch e : 
Prytanée National  : - manuscrit s su r l'historiqu e d u 

lycée d e L a Flèche . 

Baugé : 
Arch. Municipales  : Fds. Hargue s - lettre s d e L a Mésangèr e à 
(provis. à  Angers ) de Marand e F. Desvigne s (1800-1831) . 

Le Man s : 
Arch. dép.  de  la  Sarthe  : - ouvrage s su r l e Prytané e d e 

La Flèche . 

actes d e baptêm e de s frère s 
La Mésangèr e (175 9 e t 1761) . 

Chartres : 
Arch. départem.  : acte d e mariag e d'A . Sellèque . 

Berlin : 
Lipp. Kostùmbibl. divers périodique s d e mode . 

Francfort 
s. l e Mai n : 
Stadtarchiv : 

Ratssupplikation 
Tom 285/20 ; 
Totenbuch 35 . 

- Jean-Pierr e Lemaire . 

Weimar : 
Goethe- u.  Schiller-
archiv : 

Bertuch-Nachlass 
06/1257/film I 2254 

lettre d e L a Mésangèr e 
l'éditeur Bertuch . 
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— Les  Années romantiques  de  Balzac, Pari s :  Perrin 1927 . 
— Les  Débuts littéraires  d'Honoré  de  Balzac, Pari s 1924 . 
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tomes. 
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— Paris  sous  le  Premier  Empire.  Recueil  de  documents  ...  1804-1808,  Pari s : 
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trois dernier s tome s de s Œuvres  complètes  de  Honoré de  Balzac),  Pari s :  Conard , 
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— LE S ILLUSIONS PERDUES , dan s :  La Comédie  humaine,  nouvell e édition . Ave c 
une introductio n pa r Roland Chollet , Pari s :  Gallimard 197 7 (Pléiade) (volum e V, 
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quelques ligne s su r La Mésangère. * 
— Correspondance,  Pari s :  Garnier, vol . I pour 180 9 à 183 2 publié e n 1960 ; vol. II 
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Gustave Brune t e t Pierr e Jannet , Hildeshei m :  G . Olms , 3 e éditio n 1965 , 4 vol. 
(volume II, p. 101 8 :  su r l e journal) . Ouvrag e écri t comm e suit e d e l a second e 
édition de s Supercheries littéraires  dévoilées,  pa r J.M. Quérard. * 
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Guyader, Pari s :  Hachette 1983. 

BUXBAUM (Gerda) , A la mode. Die  Modezeitschriften des  19. Jahrhunderts, Dortmun d : 
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DANS LE S BIBLIOTHÈQUE S D E PARIS, Pari s :  mémoire d e fin d'étude d e l'Institu t 
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CIORANESCU (Alesjandro) , Bibliographie  de  la littérature française  du  XVIIF siècle, 
Paris :  CNR S 196 9 (t. II, p. 101 3 :  quelque s ligne s su r les publications d e La 
Mésangère).* 

CLERE (Jules) , Histoire  de  l'Ecole de  La Flèche, L a Flèche 185 3 (pp. 234-236 :  sur La 
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des numéro s de s cahier s e t de s pages , pui s quelque s information s sommaire s su r le s 
gravures de s année s 183 2 à  1839 . Vicaire a  également répertori é le s séries Costumes 
de théâtre  e t Le  Bon  Genre,  éditée s pa r L a Mésangère). * 

VIEL-CASTEL (Horac e Comt e de) , Collection  des  costumes  ...  pour  servir  à  l'histoire 
de France,  Pari s :  Treuttel e t Wùrt z e t autre s 1827-1845 , 4  tomes . 

VIGIER (Philippe) , Paris  pendant  la  Monarchie  de  Juillet  1830-1848,  Pari s :  Diffusio n 
Hachette 199 1 (Nouvell e Histoir e d e Paris) . 

VIGUERIE (Jea n de) , Une  Œuvre  d'éducation  sous  l'Ancien  Régime.  Les  Pères  de  la 
Doctrine Chrétienne  en  France  et  en  Italie  1592-1792,  Pari s :  Le s édition s d e l a 
nouvelle auror e 1976 . 

VILLEMESSANT (Jean-Hippolyt e de) , Mémoires d'un  journaliste,  Pari s :  E. Dentu 1867 . 
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WAGNER (Gretel ) 
— Aus  besten  Kreisen.  100  satirische  Bilder  aus  dem  Empire  nach  den  kolorierten 
Kupferstichen des  «  Bon  Genre  »  (1801-1817),  Dortmun d :  Harenberg Kommuni -
kation 1980 . 
— So  herrliche  Kleider.  Bilder  aus  dem  «  Courrier  des  Dames  »  1826,  Dortmund : 
Harenberg Kommunikatio n 1982 . 

WATELET (Jean) , L A P R E S S E ILLUSTRÉE , dan s :  Histoire  de  l'édition  française  (éd . 
Henri-Jean Marti n e t al.) , Pari s :  Promodis 1985 , tome 3 , pp . 328-341 . 

WECKEL (Ulrike) , Zwischen  Hâuslichkeit  und  Offentlichkeit.  Die  ersten  deutschen 
Frauenzeitschriften im  spâten  18.  Jahrhundert  und  ihr  Publikum,  Tùbinge n :  Nie-
meyer 1999 . 

WELSCHINGER (Henri) , La  Censure  sous  le  Premier  Empire,  Pari s :  Charavay 1882 , 
pp. 11 2 e t 114. * 

WIES (Ruth) , Das  «  Journal  des  Luxus  und  der  Moden  »  (1786-1827)  -  ein  Spiegel 
kultureller Strômungen  der  Goethezeit,  Munic h :  thèse dact . 1953 . 

WILHELM (Jacques) , Histoire  de  la  mode,  Pari s :  Hachette 1955 . 

F.3 Journau x féminins, almanachs et autres périodiques 
consultés 

Parmi ce s titres , le s périodiques paru s d e novembr e 178 5 à  janvier 183 9 son t chiffré s pou r 
indiquer leu r plac e chronologiqu e pa r rappor t à  cell e d u Journal  des  Dames  et  des  Modes 
(les chiffre s 1  à  1 2 s e retrouven t à  l a Fig . 2.1) . Le s chiffre s non-italique s s e réfèren t a u 
journaux s'adressan t a u gran d public , le s chiffre s italique s au x magazine s destiné s au x 
experts e n matièr e d e mode , tel s qu e tailleurs , modiste s . . . Le s journau x françai s non -
chiffrés, son t o u bie n de s publication s n e traitan t qu'accessoiremen t d e mod e o u de s titre s 
parus aprè s l a disparitio n d u Journal  des  Dames  et  des  Modes  e n 1839 . Les almanach s o u 
annuaires d e mode e t le s illustrés de mode étrangers n e portent pa s de chiffre no n plus . Les 
titres identique s à  u n o u plusieur s journaux son t marqué s d e chiffres portan t de s crochets . 

Album (L')  ( 1 8 2 1 - 1823 ) 
Album (L')(182S) 

11 Album  des  Modes  et  Nouveautés  (aprè s l e n ° 1 , de mar s 1827 , l e titr e devien t 
Le Bouquet,  jusqu'e n aoû t 1827 ) 

14 Album  Grandjean  ou  Album  Général  des  Modes  Françaises  (novembr e 182 9 -
avril 1831 , à l'usag e de s coiffeur s e t de s modistes ) 

Allgemeine Moden-Zeitung  (Leipzi g 180 6 -  1903 ) 
Almanach de  la  Mode  de  Paris  (1834 ) 
Almanach des  Gens  de  bien  (1798 ) 
Almanach des  Modes  (181 4 -  1822 ) 
Almanach des  Modes  et  de  la  Parure  (1805 ) 
Almanach des  Muses  (1815 ) 
Almanach des  Ridicules  (180 1 - 1802 ) 
Almanach du  Commerce  (a n 8  et 12 ) 
Almanach et  Annuaire  des  Modes  (1815 ) 
Amazone (L')  (1834 ) 
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Annales de  la  Politesse  et  du  Bon  Goût  (almanac h 1803 ) 
Annuaire de  l'Observateur  des  Modes  (181 8 -  1822 ) 
Annuaire des  Modes  de  Paris  (1814 ) 

3c Ariel  (1836 ) 
Arlequin (L')  (aoû t -  octobr e 1799 ; annexé pa r l e journal d e L a Mésangère ) 
Art de  la  Parure  (L')  (almanac h 1811 ) 

6 Art  du  Coiffeur,  L  ' (novembre 180 2 - févrie r 1810 , par Palett e qu i invente plu s 
tard de s modèle s pou r l e Journal  des  Dames  et  des  Modes;  l e périodiqu e 
est annex é pa r L a Mésangère ) 

29 Art  du  Coiffeur  (L')  (octobr e 183 3 - septembr e 1834 ) 
Artiste (L')  (183 1 -  1839 ) 

45 Aspic  (L')  (juille t 183 7 - juille t 1838 ) 
7 Athénée  des  Dames  (L')  (probablemen t pendan t quatorz e moi s e n 180 7 e t 

1808; sûremen t e n janvier e t févrie r 1808 ) 
Aujourd'hui (183 3 - 1841 ) 
Bazar (Le)  (1834 ) 
Belle Assemblée  (La)  (Londres , 180 6 -  1832 ) 
Berlinisches Archiv  der  Zeit  und  ihres  Geschmackes  (179 5 -  1800 ) 

48 Bon  Goût  (Le)  (183 7 -  1840 , journal de s tailleurs ) 
34 Bon  Ton  (Le)  (183 4 -  1884 ) 
52 Boudoir  (Le)  (janvie r 183 8 -  novembr e 1843 ) 
11b Bouquet  (Le)  (aoû t 1827 ) 

Bréviaire des  Toilettes  (Le)  (almanac h 1809 ) 
32 Brodeuse  (La)  (jui n 183 4 -  1857 ) 
l a Cabinet  des  Modes  (178 5 -  1786 ) 
42a Caprice  (Le)  (novembr e 183 6 -  octobr e 1837 , succéd é pa r Le Capricieux  qu i 

est succédé , e n 1839 , pa r Le  Caprice  :  jusqu'en 1905 ) 
42b Capricieuse  (La)  (novembr e 183 7 - févrie r 1839 , journal de s tailleurs, en parti e 

identique a u Journal  des  Dames  et  des  Modes) 
51 Capricieux  (Le)  (novembr e 183 7 -  févrie r 1839 , à  parti r d e septembr e 183 8 

en parti e identiqu e a u Journal  des  Dames  et  des  Modes) 
Caricature (La)  (183 0 -  1843 ) 

40 Carrousel  (Le)  (mar s 183 6 -  juille t 1837 ) 
Causeuse (La)  (1822 ) 

39 Cent-un  coiffeurs  de  tous  les  pays (Les)  (183 6 -  1841 ) 
Charis (Leipzi g 180 2 -  1806 ) 
Charivari (Le)  (183 2 -  1937 ) 
Chérubin (Le)  (1834 ) 
Chronique de  Pans  (183 4 -  1836 ) 
Coiffeurs Réunis  (Les)  (1836 ) 
Colibri (Le)  (183 6 -  1845 ) 

55 Colifichet  (Le)  (juille t 183 8 -  janvie r 1843 ) 
Conciliatore (181 8 -  1819 ) 

50 Confident  des  Dames  (Le)  (octobr e 183 7 - ma i 1846 ) 
Conseiller des  Femmes  (Le)  (183 3 -  1834 ) 
Conseiller des  Grâces  (Le),  (Bruxelle s 182 3 - 1830 ) 
Constitutionnel des  Femmes  (Le)  (1823 ) 

38 Corbeille  (La)  (183 6 -  avri l 1878 ) 
3b Correspondance  des  Dames  (La)  (févrie r -  juille t 1799 , pa r J.J . Lucet , plu s 

tard rédacteu r d u Journal  des  Dames  et  des  Modes) 
Costumes des  Dames  Parisiennes  (Les)  (almanac h 1803 ) 
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Corriere délie  Dame  (Mila n 180 4 -  1828 ) 
Courrier de  la  Mode et  du  Goût  (176 8 -  1770 ) (voi r B N Manuscrits , Fds . Fr . 

Anisson Dupeyro n 22084 , 5053 ) 
29b Courrier  du  Commerce  (Le)  (ma i 183 8 -  févrie r 1840 ) 

Dandy (Le)  (1833 ) 
2c" Dandy  (Le)  (janvie r -  septembr e 1838 , journa l spécia l d e l a coup e pou r 

MM. le s tailleurs , identiqu e à  l a Réunion  des  Modes  e t à  l a parti e 
« Mode s »  d e l a Gazette  des  Salons.  Journal  des  Dames  et  des  Modes) 

Délices de  la  Mode  et  du  Bon  Goût  (Les)  (almanac h 180 4 -  1805 ) 
Diogène (182 8 -  1829 ) 

20 Echo  de  Longchamps  (L')  (avri l 1830 ) 
Echo des  Modes  (L')  (almanac h 1820 ) 

36 Elégant  (L')  (octobr e 183 5 -  1881 , journal de s tailleurs ) 
41 Estafette  des  Modes  (L')  (octobr e 183 6 -  septembr e 1871 , text e e n parti e 

identique à  l a Gazette  des  Salons) 
Etrennes de  la  Rose  (almanac h 1813 ) 
Fashion (La)  (183 9 -  1840 ) 
Fashion as  it  Flies  or  the  Ladies  '  Little Messenger  (Londre s 1823 ) 

12 Fashionable  (Le)  (octobr e 182 8 - févrie r 1829 ) 
15 Follet  (Le)  (novembr e 182 9 -  1892 ) 
57 Gant  Jaune  (Le)  (octobr e 1838 ) 

Gazette des  Femmes  (La)  (183 6 -  1838 , journal féministe ) 
35 Gazette  des  Salons  (janvie r 183 5 -  septembr e 1837 , fusionn e ave c l'ancie n 

journal d e L a Mésangèr e e t continue , jusqu'e n décembr e 1837 , sou s l e 
titre Journal  des  Dames  et  des  Modes.  Gazette  des  Salons) 

2c Gazette  des  Salons.  Journal  des  Dames  et  des  Modes  ( 5 janvie r 183 8 -  1 9 
janvier 1839 ) 

Giornale délie  Dame  e  délie Mode  di  Francia  (Milan , 1 5 juillet a u 31 décembre 
1786; continué jusqu'en jui n 179 3 comme Giornale  délie  Nuove  Mode  de 
Francia e  d'Inghilterra  e t jusqu'en décembr e 179 4 comme Giornale  délie 
Mode Principali  d'Europa) 

Godey's Ladies'  Book  and  Ladies'  American  Magazine  (Philadelphi e 183 0 -
1898) 

Graham's American  Monthly  Magazine  of  Literature,  Art,  and  Fashion  (Phi -
ladelphie 182 8 - 1858 ) 

Incorruptible (L')  (182 8 -  1829 ) 
10 Indiscret  (L')  (avri l -  décembr e 1823 ) 

Indispensable (L')  (almanac h 1801 ) 
24a Iris  (L')  (septembr e 183 2 -  octobr e 1834 , succéd é d u Messager  des  Salons) 
56 Journal  de  l'Ouvrière  en  Robe  (1838 ) 
le Journal  de  la  Mode  et  du  Goût  (179 0 -  1793 ) 

Journal des  Arts,  de  Littérature  et  de  Commerce  (179 9 -  1814 ) 
54 Journal  des  Chapeliers  (avri l 183 8 -  1880 ) 
43 Journal  des  Coiffeurs  (novembr e 183 6 -  ma i 1875 ) 

Journal des  Connaissances  Utiles  (183 1 -  1848 ) 
Journal des  Dames  (175 9 -  1779 ) 

2a Journal  des  Dames  (2 0 mar s 179 7 - 1 8 août 1797 ) 
Journal des  Dames  (184 5 -  1863 ) 
Journal des  Dames  et  des  Demoiselles  (185 4 -  1902 ) 
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2b Journal  des  Dames  et  des  Modes  (Pari s 2 0 aoû t 179 7 -  3 0 septembr e 1837 ; 
continué d u 5  octobre a u 3 1 décembre 183 7 comme Journal  des  Dames 
et des  Modes.  Gazette  des  Salons;  ensuit e continu é comm e Gazette  des 
Salons. Journal  des  Dames  et  des  Modes) 

Journal des  Dames  et  des  Modes  (Francfor t 179 8 -  1848 ) 
Journal des  Dames  et  des  Modes  (Bruxelle s 181 8 -  1824 ) 
Journal des  Dames  et  des  Modes  (Pari s 191 2 -  1914 ) 
Journal des  Demoiselles  (183 3 -  1868 ) 
Journal des  Enfants  (183 2 -  1848 ) 
Journal des  Femmes  (183 2 -  1835 , journal féministe ) 

35" Journal  des  Femmes  (janvie r -  octobr e 1836 , journa l d e modes , identiqu e à 
la Gazette  des  Salons,  annex é pa r La  Gazette  des  Salons) 

30 Journal  des  Gens  du  Monde  (décembr e 183 3 - ma i 1834 ) 
Journal des  Jeunes  Personnes  (183 2 -  1897 ) 
Journal des  Luxus  und  der  Moden  (Weima r 178 6 -  1827 ) 

37 Journal  des  Marchands  Tailleurs  (novembr e 183 5 -  1908 ) 
42 Journal  des  Modes  d'Hommes  (183 6 -  1871 , organe de s tailleurs ) 

Journal des  Modes  (I e jui n 1797 , 4  pages , succéd é pa r Journal  des  Modes  et 
Nouveautés) 

Journal des  Modes  et  Nouveautés  (2 3 juin -  1 8 aoû t 1797 . C e périodiqu e d e 
8 page s es t join t e n supplément , tou s le s quinz e jours , a u Journal  des 
Dames.) 

21 Journal  des  Tailleurs  (ma i 183 0 -  mar s 1896 ) 
26 Journal  des  Tissus  (jui n 183 3 -  ma i 1838 , succéd é pa r l e Courrier  de  Com-

merce) 
Journal fur  Fabrik,  Manufaktur,  Handlung  und  Mode  (Leipzi g 178 8 - 1808 ) 
Lady's Magazine  (The)  or  Entertaining  Companion  (Londre s 177 0 - 1837 ) 

27b Lanterne  Magique  (La)  (janvie r à  décembr e 1835 ) 
Lorgnette (La)  (1824 ) 
Lorgnon (Le)  (1833 ) 
Lutin (1829 ) 

19 Lys  (Le)  (mar s -  juille t 1830 ) 
Magasin des  Modes  Nouvelles,  Françaises  et  Anglaises  (178 6 -  1789 ) 
Magazin der  neuesten  Moden  (Stuttgar t 179 3 - 1794 ) 
Magazin des  neuesten  Geschmacks  in  Kunst  und  Mode  (Leipzi g 179 9 -  1801 , 

plus i l devien t Charis  e t encor e plu s tar d Allgemeine  Moden-Zeitung) 
17 Mercure  des  Salons  (Le)  (janvie r 183 0 -  mar s 1831 ) 

Mère de  Famille  (La)  (183 3 - 1836 ) 
Messager des  Dames  (Le ) (179 7 -  1800) . I l n e parl e d e mode s qu e d'aprè s l e 

Journal des  Dames  et  des  Modes. 
25 Messager  des  Dames  (Le)  (novembr e 183 2 - ma i 1833 ; annexé pa r l e Journal 

des Dames  et  des  Modes) 
24b Messager  des  Salons  (Le)  (novembr e 183 4 -  décembr e 1838 , successeu r d e 

L'Iris) 
Miroir de  Paris  (1835 ) 

35' Miroir  des  Dames  (Le)  (aoû t 183 5 -  févrie r 1837 , identiqu e à  l a Gazette  des 
Salons) 

Miroir des  Grâces  (Le)  (almanac h 1811 ) 
13 Mode  (La)  (octobr e 182 9 -  jui n 1855 ) 
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8' Modes  Françaises  ou  Histoire  Pittoresque  du  Costume  en  France,  ouvrag e 
utile au x marchand s tailleur s . . . (identiqu e à  L'Observateur  des  Modes 
dans se s gravure s e t dan s un e à  deu x page s su r l a mode ; 181 8 -  1823 ) 

4 Mois  (Le)  (mar s 179 9 - aoû t 1800 , avec de s planche s dessinée s e t gravée s pa r 
Labrousse, collaborateu r a u Journal  des  Dames  et  des  Modes) 

27b' Monde  Elégant  (Le)  (avri l 183 8 -  novembr e 1839 , identiqu e a u Messager  des 
Salons) 

Moniteur de  la  Mode  (Le)  (184 3 -  1913 ; c'es t u n de s successeur s le s plu s 
importants d u magazin e d e L a Mésangère ) 

5 Mouche  (La)  (septembr e -  novembr e 1799 ) 
Musée des  Familles  (183 3 -  1872 ) 

46 Musée  des  Modes  (Le)  (avri l 183 7 - 1890 , journal de s tailleurs ) 
18 Narcisse  (Le)  (mar s 183 0 -  mar s 1848 , album d u tailleu r e t d e l'élégant ) 
9a Nouveau  Journal  des  Dames  (juille t à  décembre 1821 , devenant Petit  Courrier 

des Dames) 
Nouveauté (La)  (182 5 -  1827 ) 

22 Nouveauté  (La)  (jui n -  décembr e 1830 , journa l «  a u servic e de s profession s 
assujetties au x loi s d e l a mod e »  ) 

44 Nouveauté  (La)  (ma i 183 7 -  ma i 1838 ) 
Nouveauté des  Modes  (La)  (1838 ) 
Nouveautés (183 9 -  mar s 1843 , journal spécia l d e l a maiso n Popelin-Ducarre ) 

16 Observateur  (L')  (novembr e 182 9 -  aoû t 1832 ) 
26 Observateur  (L  ') (mar s 183 2 -  1856 , albu m d u tailleur ) 
8 Observateur  des  Modes  (L')  (aoû t 181 8 -  novembr e 1823 ; annex é pa r L a 

Mésangère) 
Pandore (La)  (182 3 - 1830 ) 
Panorama des  Nouveautés  Parisiennes  (182 4 -  1826 ) 
Panorama Fashionable  (Le)  (183 9 -  1840 ) 
Papillon (Le)  (183 2 -  1833 ) 

59 Paris  à  la  Mode  (janvie r 1839 ) 
47 Paris  Elégant  (septembr e 183 7 -  1881 ) 
49 Peignoir  (Le)  (aoû t 183 7 -  ma i 1838 ) 

Peribdico de  la  damas  (Madri d janvie r à  juin 1822 ) 
9b Petit  Courrier  des  Dames  (182 2 -  1868 ; précéd é d u Nouveau  Journal  des 

Dames) 
Petit Magasin  des  Dames  (1803 , pa r F.J.M . Fayolle ) 

24a' Petit  Messager  (Le)  (févrie r 183 3 -  octobr e 1834 , identiqu e à  L  Tris) 
Petites Etrennes  Récréatives  des  Modes  (almanac h 1821 ) 

28 Précurseur  des  Modes  (Le)  (octobr e à  décembr e 1833 , journal de s tailleurs ) 
58 Propagateur  des  Modes  (Le)  (janvie r 183 9 -  ma i 1841 ) 
33a Protée  (Le)  (juille t 183 4 - septembr e 1835 , succédé par La  Revue  Fashionable) 
33c Protée  (Le)  (janvie r à  décembr e 1836 , précédé d e l a Revue  Fashionable) 
31b Psyché  (Le)  (févrie r 183 5 -  1878 ) 
53 Quatre  Saisons  (Les)  (avri l -  octobr e 1838 , journal pou r l a théorie d e l'ar t d u 

tailleur) 
2c' Réunion  des  Modes  (La)  (janvie r -  novembr e 1838 , journa l de s modistes , 

succédant à  L'Union  des  Modes  e t identiqu e à  l a parti e <  Mode s »  d e 
la Gazette  des  Salons) 

27a Revue  des  Modes  de  Paris  (juille t 183 3 - jui n 1834 , parfois sou s l e titre d e La 
Mode de  Paris,  succéd é pa r La  Lanterne  Magique) 
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33b Revue  Fashionable  (La)  (octobr e -  décembr e 1835 , précédé d u Protée) 
Semaine (La)  ou  le  Souvenir  Hebdomadaire  (1803 ) 
Stéréoscope (Le)  (185 7 - 1859 , premier journa l d e mode s présentan t de s pho -

tographies) 
Suprême Bon  Ton  (Le)  ou  Etrennes  de  la  Mode  (almanac h 180 1 -  1803 ) 
Sylphide (La)  (183 9 -  1885 ) 

3a Tableau  Général  du  Goût  (mar s 179 7 -  févrie r 1799 ) 
Théorie de  l'Art  du  Tailleur  (183 2 -  1847 ) 

31a Toilette  de  Psyché  (La)  (jui n 183 4 -  janvie r 1835 , succédé pa r Psyché) 
2b' Union  des  Modes  (L')  (novembr e 183 6 - décembr e 1837 , identique à  l a parti e 

« Mode s »  d u Journal  des  Dames  et  des  Modes) 
23 Vogue  (La)  (févrie r -  aoû t 1831 ; annex é pa r l e Journal  des  Dames  et  des 

Modes) 

Crédit photographiqu e 

Bibliothèque Nationale , Pari s :  Figures 2.6 ; 3.11. 
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Il es t à  note r auss i qu e l e cahie r d u journa l avai t pe u d e pages , entr e hui t e t dix-huit . 
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