
LES LI VRES.

LA VIE OUVRIERE SOUS LE SECOND EMPIRE » ( 1 >

Un des defauts du livre de Duveau est son attendance de details,
A sa lecture, on se perd dans les differences et les nuances, et il devient
-difficile de se faire urie idee d'ensemble de la vie ouvriere pendant le
Second Empire; par contre, il est une source de renseignements copieux
^t precis.

Un autre defaut est cette grande «objectivite» de 1'auteur qui
utilise les sources bibliographiques les plus diverses, tant politiquement
que socialement. II veut se laisser guider par les seuis faits et semble
repugner a toute methode. En fait, son jugement se borne a etre moral,
selon les canons Chretiens.

Ce manque de point de vue et de prise de position est particuliere-
ment sensible dans le chapitre des mceurs. Ainsi, par exemple, notant le
changement qui intervient dans le comportement sexuel des femmes a la
suite de leur entree dans la production industnelle, c'est-a^dire a I'usine,
ou encore observant le developpement de ralcoolisme, il ne dit pas si
ces faits sont la consequence de la vie miserable des ouvriers ou s'il y
a la une tare original"re qui selectionnerait les classes exploiters. II est
vrai qu'une telle interpretation est impossible a accepter, mais que
Duveau puisse 1'envisager est deja assez grave. ,

Par ailleurs, apres avoir parle des conditions nouvelles creees par
la" concentration industrielle, qui pnt fait de I'artisan d'hier 1'ouvrier
d'aujourd'hui, il qualifie celui-ci de «refoule social» parce que, dit-il,
.dans ses nouvelles conditions de travail 1'ouvrier ne peut plus esperer
devenir patron, mais il n'en co.nclut rien quand a la consequence ineluc-
table de ce fait qui est la lutte de classe.

Autre part, constatant que 1'instruction fait reculer 1'influence reli-

(1) Georges DUVEAU -. La vie ouvriere en France sous le Second Empire.
Gallimard, 1946.
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.gieuse et amene un relachement moral, il semble implicitement plaider
pour 1'eglise protectrice de la morale et contre les ideologies politiques
proletariennes.

La nai've « objectivite» de Duveau eclate dans cette derniere remar-
«que;: « Naturellement, la partialite politique et ideologique ne se ren-
contre pas seulement dans les rangs bourgeois, elle altere egalement le
jugement d'hommes comme Denis Poulot qui appartient a la classe
ouvriere ».

II est evident que, pour nous, cette partialite est objective et traduit
1'idee que chacun, pour soi, ouvrier ou bourgeois, avait de sa condition.

Le livre de Duveau a cependant le merite d'etre un tres bon instru-
ment. Cest a la fois un bref apergu de son abondante documentation
et un resume synthetique de son contenu essentiel que nous publions. Ce
n'est pas pour nous d'un interet sentimental que de se pencher sur cette
histoire revolue. Ce n'est pas pour pouvoir jeter a la face des bour-
geois d'aujourd'hui les crimes de leurs peres que nous rappelons cette
periode de 1'histoire du mouvement ouvrier, mais parce que, a un
moment ou celui-ci traverse une crise ideologique grave, il est utile qu'il
prenne conscience a nouveau de lui comme realite sociale independante
et envisage les problemes de sa condition non pas en fpnction de
quatre ans ou de dix ans de lutte, mais a une echelle historique, non pas
en fonction de la trahison de ceux qu'il avait choisi comme dirigeants,
mais en partant de sa situation dans la societe.

*»

II est certain qu'il y a peu de choses communes entre Fouvrier-paysan
d'Elbeuf de 1860 et le metallurgiste de chez Renault, si ce n'est qu'ils
sont tous deux aussi radicalement expropries. Les differences sont evi-
dentes et montirent le chemin parcouru : elevation du niveau de vie,
plus grande instruction generale et technique, caractere totalement prole-
tarien de la condition ouvriere. II est vrai que ce chemin a maintenu
1'ouvrier dans sa condition d'exploite et qu'en ce sens il apparait illu-
soire, mais si Ton voit avec quelle energie il a su faire face a une
situation infmiment plus difficile que celle dans laquelle il se trouve
aujouird'hui, si Ton remarque que, bien que les vingt annees du Second
Emipire semblaient avoir reduit le proletariat de 1848 a une masse
inorganisee et indecise, un long travail se faisait par lequel il prenait
conscience de sa condition et de ses taches, et dont la Commune fut le
resultat eclatant, on envisage sa situation actuelle d'une maniere bien
diff^rente.

La conscience du proletariat n'est pas influencee seulement par une
suite d'ideologies, mais est rexpression directe des conditions dans les-
quelles il se trouve. Ce qui doit, en ce sens, nous preoccuper en premier
lieu, c'est de connaitre ces conditions. De ce point de vue, 1'histoire
ouvriere du Second Empire, en montrant que le processus de proUta-
risation s'approfondissait, montrait par avance que les forces du prole-
tariat se regroupaient. De meme, le fait que ce processus, dans des
conditions tres differentes sans doute, se poursuit toujours, nous donne
le droit de dire que sa force revolutionnaire s'accroit et que I'emanci-
pation du proletariat est plus que jamais possible.

La structure economique de la France s'est sensiblement modifiee
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pendant la periode qui va de 1852 a [870. Alors qu'en 1848, la France*
etait encore une nation artisanale, elle se presente en 1870 comme uriei
grande nation industrielle; on assiste pendant cette periode a un debut
de concentration capfraliste qui entraine une concentration de la main-
d'ceiivre; au village' se substitue la cite, au' travail a -domicile se substi-
tue fusine^ la fabrique, Tatelier. Ces phenornenes entrainent une nwMifi-
cation profonde des 'rapports sociaux. Les traditions corporatistes et
cojTipagnonniques disparaissent peu a peu pour donner naissance a deux
classes bien differenciees : bourgeoisie et proletariat.

Mais si Tindustrie connut un essor exceptionnel, si, pendant cette-
periode naissent de grandes cite"s comme Reims, centre de 1'industrie de
la laine, Mulhouse, pour le coton, si la gestion des voies ferrees se con-
centre entre les mains de quelques magnats, la classe ouvriere n'en a
pas moins vecu dans des conditions tres penibles dans rensemble, voire
miserables pour certaines categories. Celle-q, ne fut pas epargnee par
les incidences de la conjuncture economique et des rapports internatio-
nau'x_;icpiTirrie la guerre de Secession par exemple qui, d'une part, pri-

. vanjt Tindustrie franc/aise du coton americairi et, d'autre part, reduisant
rexportation des objets de luxe, entraina un chomage massif dans Ib
textile., De meme en 1860, le traite d^ commerce franco-anglais^ favori-
sanf fentree de certaines rnarchandises en France se traduisit par de
serieuses compressions sur les salaires, « Cest'en grande partie pour
lutter centre cette baisse des salaires qUe les ouvriers fran^ais ehcr-
cherent a s'entendre avec leurs camarades anglais et fonderent TAsso-
ciatioi! Internationale des Travailkurs. » (Duveau.)

^institution du livret de travail qui remonte a 1746 et qui depuis
cette date fut plusieurs fois abandonnee^, est reprise par Napoleon 'Hl r .
dans le but d'exercer un certain controle suir les ouvriers mais, etarit
donne le caractere nomade d'une partie de la main-d'ceuvre, son usage
est inutile.

DUREE DU TRAVAIL

La duree de la journee de travail avait ete-fixee, en 1848, a dix
heupes pour Paris et onze heiires en province. Dans la pratique, ce
deoret n'est nullement applique; les ^heures de travail varient d'lme
region a une autre, d'une ville on 4'uiae fabriqaie a une autre, meme
pour une corporation : les mineurs, par exemple, qui em portent 'kur
nour^iture dans la rauie restent douze et parfois quatorze heu'res s6tis
terre; cer-taiEes categories prennent leur repas en travaillant et fotrrnis-
sent un,travail effectif de douze a dix-sept heures. En 1866,-apres trois
grevfis^sU'Ccessives, ils obtiennent que les journees de travail soient ciKm*-*

da deux heures.
Baas rindustrie du fer €t k textile, les ouvriers se repartisseut en
^ gjoiipes : les uns travaillant a domicile, les aytres a I'atelier ~ les

premiers, qui gagnent pamblement leur vie, font de quatorze a $eize
heures par jour, les autres de neuf a\ douze heures. En princi-pe, ks
ou^fiffe Jchteteirf 1© dirnafKhe, <yuoi<5t!e cette pratique ne soil pas-
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toujours respectee. I I faut ajouter que la main-d'ceuvre a domicile se
trouve surtout a* la campagne; ces travailleuirs mi-ouvriers, mi-pay sans,
Constituent une main-d'ceuvre bon marche que le patronat utilisera aussi
Jongtemps que possible, malgre sa forme archai'que, principalement dans
le textile, la ferronnerie, la coutellerie, la broderie, la dentelle. Le tra-
vail a domicile est souvent I'objet d'une double exploitation. En plus
•4e celle du patron, il y a celle de rintermediaire qui est charge de dis-
tribuer les matieres premieres et $e collecter le travail fmi et qui pre-
Jeve un profit sur le salaire de rouvrier.

TRAVAIL DES FEMMES.
L'extension du machinisme amenie une certaine perturbation dans

le travail des femmes. Celles-ci qui, jusqu;alors, etaient surtout des tra-
VaiHeuses a domicile, prennent le-chemin de la manufacture. Elks sont

-employees surtout dans les tissages mecaniques et dans rimprimerie.
De meme que J'ouvrier, Touvriere n'est protegee par aucune loi contre les
,abus en ce qui concerne la limitation de la journee de travail. Sa situa-
tion est particulierement penible dans 1'industrie de la soie ou la jour-
nee commence a 5 heures du matin pour se prolonger jusqu'a 10, et n h.

•du >oir, avec deux heures pour les repas. Un grand nombre de femmes
travaillent dans des communautes religieuses sous la surveillance des
:Soeurs.

r

TRAVAIL DES ENFANTS. \ •
Les enfants sont employes de bonne heure aux travaux industriels.

-La loi du 22 mars 1841 regit encore le travail 'des enfants sous Napo-
leon I I I . Ceux-ci peuvent etre admis dans les fabriques a I'age de 8 ans;
De 8 ans a 12 ans, ils ne peuvent pas faire plus de huit heures de tra-
vail, de 12 a 16 ans, plus de douze heures, en-fin le travail de nuit n'est

^permis que pour les enfants de plus de 13 ans. II convient d'ajouter
>que le benefice de cette loi n'est applique qu'aux enfants travaillant
4ans une fabrique de plus de 20 ouvriers. H est-inutile d'insister sur
les abus dont 1'enfance fut I'objet sous le Second Empire. D'apres une
-enquete faite en 1868, 99.212 enfants sont regis par la loi du 22 mars
1841, par ailleurs 26.503 enfants de 8 a 16 ans travaillent dans des ate-

;liers ou ils echappent a la loi.

SALAIRES

Vers 1856, « a Texception de ceux qui travaillent a domicile *,
touvriers sont payes au mois, a la quinzaine ou a la semaine, ce dernier
systeme tendant a se generaliser. En dehors de leur salaire, certaines
categiries d'ouvriers, notamment dans le textile, touohent une prime
<c'est une sorte de prime au rendenitent) mais cette retribution se
Iteurte a 1'hostilite des ouvriers et son application est difficile etant
«doone le caractere nomade d'une grande partie de la 'main-d'oeuwe.
.'Dans les petits ateliers on pratique la retribution a la tache ou aux

•'' . ;: J • '

. ' ' " , * I ' . ' • '
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pieces. Le travail a domicile est generalement plus mal paye que le tra-
vail a ratelier ou a la manufacture. En-fin on retrouve dans le taux des"<
salaires, le meme manque d'unite que dans le nombre d'heures de tra-
vail, meme pour des ouvfiers de la meme Industrie.

Le taux moyen du salaire est de 2 fr. 06 par jour, en 1853, et de-
2 fr. 90 en 1871; soit 41 % d'augmentation. Dans les mines, les salaires
varient entre i fr. 80 et 3 fr. 25 par jour. Dans Tindustrie du fer, le-
forgeron gagne environ 3 fr. 20 par jour, mais suivant les regions, les
ateliers, I'inrportance de 1'usine ou la nature de son travail, il existe
toute une gamme de salaire intermediaires al lant de 35, 50 et 75 centi-
mes a 10 et 12 francs. Les salaires. des ouvriers du textile sont beaucoup
plus has et varient de 75 centimes a 5 francs. En 1856-57, dans la region.
d'Yvetot, le maximum de salaire que le plus habile des tisser'ands peut
gagner, en travail lant -seize heures par jour, est de r franc. Get ouvrier
appartient a la categoric de travailleurs mi-ouvriers, mi-paysans; sur lui
pese le poids de la tradition terrienne et il est une proie facile pour
les embaucheurs qui cherchent des ouvriers saisonniers. A Paris, le-
salaire moyen de 1'ouvrier est de 3 fr. 81 en 1853 et de 4 fr. 98 en 1871.
Paris compte 200.000 ouvriers en 1847 et 290.000 en 1860; sur ce nombre
132.000 ont un salaire « normal», 15.000 ont une situation privi-legiee et
64.000 vivent dans la misere.

SALAIRES DES FEMMES.

A rexception de quelques usines ou a travail egal, les femmes regoi-
vent, un salaire egal a celui des homines, Touvriere touche un salaire
inferieur de moitie a celui de Fouvrier : son salaice moyen est de
i fr. 52 par jour, mais on retrouve, la aussi, le meme manque d'unite;
une dentelliere, par exemple, gagne, dans certaines regions, 3 francs
par quinzaine, dans d'autres, cette somme 'represente le salaire de la
semaine ou meme de la journee. Dans les filatures, le salaire d'une pei-
gneuse est different a Reims a Mulhouse ou a Roubaix; les femmes
sont employees siirtout dans le textile et les salaires 'extremes vont de
40 centimes a 4 ou- 5 francs par jour pour quelques categories privi-
legiees.

SALAIRES DES ENFANTS. .

I I est tres inegal, il oscille entre 50 centimes et 2 francs. Dans les:

houilleres du Nord, en 1860, les enfants qui descendaient dans les galeries
souterraines se font de 50 a 80 centimes, en 1872, pour la meme region,
le salaire de Tenfant varie de i fr. 50 a 2 francs. A Limoges, dans la
porceJaine, ils g;agnent 60 centimes. Au Creusot, dans la metallurgie, de
i fr. 50 a 2 francs.

p.
If

GOUT DE LA VIE

Parallelement aux taux des salaires il est necessaire de voir le
des denrees, vetements et logements. II semble que le pain soit
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base de la famille ouvriere. De ce fait, la vie de celle-ci est profon-
•dement transformee suivant que le pain est cher ou bon marche. Son
prix subit d'amples fluctuations suivant les> annees d'abondance ou de
disette. De 1854 a 1868, le kilo de pain coute au minimum 21 centimes,
au maximum 43 centimes; pour une meme quantite de pain un ma-
.rwEUvre du Centre depense 305 francs par an en 1854, et 546 francs en
1868; la premiere s-oinme represente 35 %, la seconde 63 % de son

:salaire. Ces crises de subsistances, survivances de 1'ancien regime, di-
.minuent avec la construction des reseaux ferroviaires. Sifivant le salaire
«qu'il pergoit, 1'ouvrier frangais mange de la viande soit chaque jour,
soit une* fois par semaine, le « dimanche »; certaines categories de mi-
.neurs n'en mangent qu'une fois par an, « a la Sainte-Barbe »; un demi-
,kilo de boeuf coute en moyenne 60 centimes; le prix du vin varie avec
les regions et suivant 1'etat des recoltes, il coute 75 centimes le litre a
iParis, 34 et 51 centimes a Marseille ou 7 a 10 centimes dans un departe-
;fnent producteur comme I'Merault. Un certain nombre de manufactu-
riers organisent des cantines ou leurs ouvriers peuvent se hourrir a
des prix variant entre 25 et 30 centimes et allant jusqu'a 60 centimes
par jour; mais cette pratique est tres pen repanJue. La population

KHivriere, dans son ensemble, se nourrit mal.

LOGEMENT

< Le logement de -rouvrier au cours du Second Empire reste genera-
Ilement pauvre, voire miserable; la condition ouvriere semlble meme, a
*ce sujet, s'etre aggravee car la bourgeoisie, perdant des habitudes da
modestie, tend de plus en plus a habiter dans des appartements luxueux
qui mettent en relief la pauwete populaire. » (Duveau, p. 343.) A Paris
'€t dans toutes les grandes villes industrielles, une double immigration
is'opere; d'un cote une bourgeoisie nouvellement enriohie quitte les
quartiers populeux pour se rassembler .dans les quartiers neufs de la
ville et *de 1'autre les ouvriers quittent certains quartiers dont le luxe
insolent les ecrase.

11 semble que les habitations les plus miserables se rencontrent dans
Je Nord. A Lille, Blanqui estimait a 3.000 le nombre de families vivant
dans les caves. Ces caves connurent une triste notoriete; Victor Hugo,
Villerane y consacrerent des pages de leur prose ou de leurs vers. Du-
veau s'etend longuement sur les miserables habitations ouvrieres du
.Nord et du Nord-Ouest; parlant d'Elbeuf, il dit notamment : « Dans
<ces cites neuves, hativement outillees afin de satisfaire aux exigences
vd'une production intensive, I'ouvrier qui concourt cependant pour une
large part a cette production, appar'ait assez frequemimen.t comme un
.:intrus. Les batiments industriels, les usines, les demeures des manufac-
turiers pfennent avec eclat possession du sol, mais les maisons des fileurs,f
et des mecaniciens s'integrent rarement a ce paysage energique et
victorieux. » (Duveau, p. 350.) On pourrail allonger indefiniment la
liste de ces exemples, car les families ouvrieres, a de rares exceptions

105



ffPf^vfPWi'Sr'?'

fcres, ne connurent pendant cette periode que la soupente, le taud'fs-011
le grenier.

Le prix des loyers varie de 60 francs a 150 francs par an et de i '&
3 francs par semaine. Cfe probleme du logement etait si scandaleox qii'if
attira Fattention des pouvoks publics, des industrids. et des manufac-
turiers qui commencerent a construire des logements et des cites ou-
vrieres. Ce fut une Experience excellente», mais si "rest rein tequ'dle !ais-
sait le probleme presque dans son entier.

HAB1LLEMENT

Les articles d'habillement, a Fexception des chaussures de cuir, echap-
perent a la hausse generate. L'ouvrier a tendance a Vhabiller avee plus-
de recherche que par le passe; il consacre a ses veternents des sonlmes
annuelks qui varient de 19 francs a 60 francs.

Dans un budget ouvrier, la nourriture represente de 60 a 65 %
(«dans ces depenses ne figure pas la viande qui reste un produit de*
luxe» - Duveau), le loyer de 9 a iS%, le reste etant consacre a rhabiife-
ment et a Fentretien. Dans Fensemble, Fouvrier est sous-alimente et mal
loge et ce n'est quand meme qu'au prix de serieuses privations qu'il
parvient a equilibrer son budget.

MCEURS

En general, 1'puvrier se marie jeune et surtout dans les categories-
les plus pauvres. Dans quelques categories d'ouwiers « privilegies »,
par contre, com me les metallurgistes, les forgerons, ies mecaniciens, on
se marie beaucoup plus tard. Ces ouvriers evolues, d'une part, h^sitent
a compromettre le^jr bien-etre relatif en se creant la charge d'une
farhille, et, d'autre part, etant sou vent d'ofigine petite bourgeoisie, ils
ne renoncent pas a Fidee d'epouser une fille de petit patron comme celai
se pratiquait parfois au temps du compagnonnage. Les mariages les
plus stables sont ceux des'ouvriers qui ont garde des traditions paysarmes
ou artisanales. L'entree de la main-d'ceuvre feminine dans la plus grande
Industrie apporte de seri'euses perturbations dans Tharmonie des me-
nages car Fouvriere nouvellement liberee de la tutelle familiale et cleri-
cale, a des mioeurs beaucoup plus libres. Dans I'Est, a Mulhouse parti-
culierement, sont employes beaucoup d'ouvriers suisses ou badois; les
communes ou ces ouvriers ont leur domicile creerent un droit de bour-
geoisie qui empecha ces etrangers de se marier librement; s'ils voulaient
le fairei il fallait qu'ils achetent ce droit. Le resultat fut que negligeant

, de payer ce droit ou ne pouvant en acquitter le montant faute de
9.f ressources, Touvrier vivait en concubinage. Ainsi a Mulhouse, en 1860,

on comptait 150 families irregulieres et 600 enfants dont Tetat civil'
etait incertain.

Des institutions religieuses, comme la Societe St-Frangois-de-Regisr.
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Jlutterent vigoureusement contre le concubinage; celle-ci pris a sa charge
rune partie des formalites requises par la loi pour la celebration du
;manage. En douze ans, pour la seule ville de Lille, elle est intervenue
'dans 2.800 mariages et a fait legitimer plus de i.ooo enfants. Soxis le
Second Empire, le nombre d'enfants naturels s'eleve a 7 %, il est de
,18 % a Mulhouse, de 24 % a Saint-Quentin et de 32 % a Troyes.

Les families ouwieres sont-elles nontbfeuses ? Trois categories le
•sont; les menages catholiques, les ouvriers d'origine paysanne et les
•ouvriers les plus pauvres. Ces derniers se creent la charge d'une famille
.autant par passivite que par lucre, Tenfant ne constituant une charge
^que dans ses routes premieres annees, puisque des 1'age d'e 8 ans il peut
travailler a la manufacture et que son salaire constitue alors un appoint
;^u foiidget familial. Dans les categories «peu nombreuses, il est vrai»,
des ouvriers privilegies, on trouve peu d'enfants mais un grand souci

^de leur donner-une bonne instruction. Pair contre, dans ies grandes
regions industrielles du Nord, du Nord-Ouest et de FEst, -les instituteurs
:se plaignent de ne pas voir les enfants a leur ecole; la manufacture les
leur enleve'. La cupidite des patrons et celle des parents se conjuguent
pour priver les enfants de toute instruction. Pour les premiers, il faut
produire a bon marche, pour les seconds, c'est Foccasion de soulager un
peu leur raisere. Dans une brochure qu'ils publient en 1868, les ouvriers
'd'EJbeuf ecrivent les lignes suivantes : « Qui ne sait qu'une masse de
parents Vetiennent leurs enfants chez eux seulement parce qu'ils ne peu-
vent pas les habiller, le linge faisant defaut, et ne veulent pas que leur
;progeniture subisse, a peine ne, les sarcasmes des autres enfants. s>

CULTURE

Dans Findustrie du fer, Fouvrier est -generalement plus instruit que
•darts les industries extractives et dans le textile. Les problemes sco-
laires souleve'nt des polemiques nombreuses et passionnees sous le regne
-de Napoleon I I I . L'ouvrier aspire a Finstruction. Dans le deroulement
des luttes sociales, il'sent plus ou moins confusement que son ignorance
rerap^che de formuler clairernent ses revendications. Jules Simon, dans
['opposition republicaine et Victor Duruy, ministre de Finstruction pu-
blique, multiplient leurs efforts .pour que Finstruction soit etendue et
laicisee. Ces efforts rencontrent des detracteurs acharnes; sur cette,
question apparaissent les contradictions du regime : la grande Industrie
-et les classes dirigeantes sont partagees entre le desi^r d'avoir une main- •
d'ceisvre plus intelligente et ia peur dfune revolution sociale declenchee
par un proletariat trop eclaire.

L'instruction est donnee aux enfants du peuple par les professeurs
laiques ou par des congr<§ganistes aussi bien dans des ecoles privees que
dans les etablissements publics. Inutile d'ajouter qu'il existe une grande
Hyalite entre ces deux groupes. Pour les garc.ons, Finfluence laique I'em-
porte de beaucoup puisque seulement 20 % d'entre eux -sont instructs par

•des Freres, par contre 64 % des filles sont instates par des religieuses
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qui, en dehors du menage et de la couture, ne leur enseignent presque-
rien en culture generate.

Beaucoup d'ouvriers, particulierement ceux des grands centres, f.re-
quentent assidument les bibliotheques creees le plus souvent par des*
associations d'ouvriers. La classe ouvriere marque, sous le Second Em-
pire, une tres nette volonte de s'instruire. Les petits ouvrages de vulga-
risation scientifique connaissent un reel succes. Get engouement ne touche
qu'une assez fai'ble partie des ouvriers et il n'en reste pas moins que
dans le contingent des consents appeles sous les drapeaux en 1857; on.
trouve 30 % d'illettres. Dans le domaine culturel, la classe ouvriere,
dans sa majorite, est a la merci du patronat. I I faut a ce sujet distin-
guer deux temps dans la production capitaliste du Second Empire. Pen-
dant le premier, le manufacturier pense surtout a produire, a satisfaire
le nombre croissant de ses clients, a moderniser son outillage et se pre-
occupe peu du materiel humain; dans le second temps, le patron com-
mence a se soucier de la valeur technique et morale d'un personnel qui
contribuera a accroitre la production de son entreprise. Pour former
des ouvriers qualifies, il ouvre des ecoles, mais en se souciant davan-
tage de donner une instruction professionnelle qu'une culture generale.
Par contre, certains patrons s'opposent farouchement a toute instruc-
tion de leurs ouvriers et les font travailler le soir jusqu'a 10 heures pour
les empecher d'assister aux cours organises apres le diner dans les-
grandes villes.

Sur le plan des distractions et des « loisirs » des travailleurs, on
retrouve la meme absence d'unite que dans le domaine des salaires. Le*
travailleur de cette epoque est venu a la ville depuis peu de temps, ou
a quitte son atelier recemment; hier c'etait un artisan ou un paysan
dont la, tamille vivait depuis des generations dans le merne lieu et y
cultivant des traditions tres ancienries. Ses « jeux » sont encore mar-
ques par son oirigine terrienne ou corporative. La lecture des romans
populaires connait une tres grande vogue, mais la distraction commune-
a presque tous les ouvriers, c'est le « cabaret ». On ne peut manquer
d'etre frappe par les ravages operes par ralcoolisme dans les rangs
ouvriers pendant les annees 1850-70. Le taudis, le travail abrutissant,
la misere et Tinsecurite, le nomadisme de certaines categories qui ne
connaissent que le « meuble », sont les raisons de ce penchant a 1'ivro-
gnerie. D'autres raisons poussent aussi a la frequentation du « cafe » :
c'est la que les ouvriers se reunissent apres le travail pour lire les jour-
naux et discuter de leurs problemes et de la politique eni general.

Pour aider les ouvriers a traverser les peiriodes de crises ou de cho-
mage, il n'existe a Tepoque que les societes de* secours mutuels om
celles crtees par rEmpereur, la famille imperiale, quelques industriels
ou certaines 'oeuvres religieuses qui en profitent pour faire de la propa-
gande clericale. Quelques industriels servent une retraite a leurs vieux
ouvriers, mais cette retraite dont le taux moyen' est de 180 francs par
an est reservee a ceux qui ont 20 ou 30 ans de presence dans Tusine.
Cest dire qu'il s'agit de quelques cas sans portee sociale.

Des observations ireeueillies, il ressort que la situation materielle de
I'ouvrier s'est rarement amelioree, qu'elle est parfois restee stable et

que dans Tensemble elle s'est aggravee, tandis que les fortunes bour-
geoises se developpaient a une allure etonnante et dont void quelque
exemples. A la fin du regne de Napoleon I I I , alors que le salaire d'un
mineur d'Anzin avait augmente de 30 % pour une hausse de 45 % du
cout de la vie, les dividendes de la societe avaient triple. Les magis-
trats imperiaux eux-memes sont surpris par le nombre de millionnaires
de la region de Mulhouse. La selection qui s'opere'pair la division des
villes en quartiers bourgeois luxueux et taudis ouvriers exprime la divi-
sion de la societe en deux classes: Bourgeois et Proletaires.

Renee SAUGUET.
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