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1
REPÈRES

1 - CONTEXTE HISTORIQUE : 
LES ANNÉES FERRY

� La vie politique sous la présidence
de Grévy

Le 30 janvier 1879, Jules Grévy est élu à la prési-
dence de la République. Il occupe cette fonction
jusqu’en décembre 1887, lorsqu’un scandale l’oblige à
démissionner. C’est sous cette présidence que
Maupassant rédige son roman Bel-Ami, dans lequel il
multiplie les allusions à la vie politique du moment. Un
tableau synthétique des forces politiques de la France
du début des années 1880 permettra de mieux situer la
société dépeinte dans cet ouvrage.

L’extrême gauche

Le groupe des radicaux forme l’extrême gauche par-
lementaire de l’époque. Loin d’être homogène, il
présente un dégradé de nuances allant des plus intran-
sigeants (avec à leur tête Clemenceau) à la gauche
radicale, groupe parlementaire situé paradoxalement à
la droite du mouvement. Les radicaux veulent une
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« république démocratique et sociale ». Ils réclament la
révision de la Constitution, la suppression d’institu-
tions issues du parlementarisme monarchique : le Sénat
et la présidence de la République. Ils se battent égale-
ment pour la séparation de l’Église et de l’État. Ils
veulent fonder la démocratie sociale par l’impôt pro-
gressif sur le revenu. Face aux intérêts, les radicaux
acceptent une certaine intervention de l’État dans
l’économie. S’ils préconisent des réformes sociales limi-
tées (réduction de la durée légale du travail, caisses de
retraite), ils revendiquent la reconnaissance des syndi-
cats ouvriers. Ils espèrent ainsi conserver leur crédit
auprès des ouvriers et répondre au défi d’une force
montante, les socialistes.

Ceux-ci ne bénéficient d’aucune représentation par-
lementaire mais ils retrouvent peu à peu quelque faveur
auprès de la population, après la défaite et la répression
de la Commune. Les thèses marxistes sont lentement
introduites. Le journal L’Égalité de Jules Guesde s’en
fait l’écho. En octobre 1879, a lieu à Marseille le
Congrès ouvrier socialiste de France : les représentants
des syndicats y adoptent un programme marxiste et
adhèrent au collectivisme. Les textes de Marx restent en
revanche inconnus jusqu’en 1885, date de leur pre-
mière publication dans le journal du parti ouvrier.

Les républicains de gouvernement

La division majeure au sein des républicains de gou-
vernement oppose la gauche républicaine de Grévy et
Ferry et l’Union républicaine de Gambetta. Si les deux
formations n’ont pas de divergences fondamentales,
leur ton est légèrement différent. Les gambettistes sou-
haitent que l’État marque son autorité face au monde
des affaires. Ils dénoncent l’oligarchie des grands
monopoles et de la haute finance. L’Union républi-
caine, qui compte en son sein un certain nombre de
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