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BENJAMIN-SAMUEL BOLOMEY

PORTRAITISTE DES PRINCES D'ORANGE ET DES PATRIOTES VAUDOIS

Laurent Golay

Portraitiste
reconnu et celebre aux Pays-Bas entre 1760 et 1790, le Vaudois Benjamin-

Samuel Bolomey se consacra presque exclusivement, lors de ses dernieres annees passees

ä Lausanne, ä l'execution de petits portraits des principaux protagonistes de la revolution

vaudoise. Ces tres rares temoignages iconographiques1 seront envisages ici en tant

qu'elements « auxiliaires » de l'histoire, en tenant compte de leur valeur memoriale et

patrimoniale, et dans le cadre general du corpus de l'artiste.

LA CARRIERE DE B.-S. BOLOMEY

Si les recentes recherches et publications sur le peintre vaudois2 ont enfin permis d'eclairer de

nombreuses zones d'ombres, certains aspects et periodes de sa vie n'en restent pas moins

desespdrement lacunaires, en premier lieu par manque de temoignages directs de Bolomey

lui-m§me.

Fils d'un couple d'höteliers de Lausanne, il part en 1751 pour Paris, afin d'acquerir une

formation artistique que ni sa ville ni son pays ne sont alors en mesure de lui offrir, « toutes

les nations europeennes [ayant ete] une patrie pour les artistes helvetiques, excepte la Suisse

elle-meme3. » Eleve de Joseph-Marie Vien — precurseur du neo-classicisme, maitre de David

et futur directeur de l'Academie de France ä Rome — ä l'Academie royale de peinture et de

sculpture, Bolomey commence par livrer des illustrations destinies ä etre gravees dans des

1 Mentionnons bien sür dans ce contexte L'lnadent de
Thierrens, du peintre Airrte Dumoulin, heureusement
retrouve en 1998, et qui constitue une exception
dans le cadre de cette periode historique singuliere-
ment pauvre en temoignages iconographiques Pierre

Chessex, « Une 'revolution' sans images », in De I'Ours
ä la Cocarde. Regime bernois et revolution en Pays
de Vaud, Lausanne, Payot, 1998, p 363-365

2 Laurent Golay, Benjamin-Samuel Bolomey (1739-
1819) Un peintre suisse ä la Cour du Prince
Guillaume V d'Orange, Zwolle, Waanders, 2001.

3 Philippe-Albert Stapfer, in Schweizer Republikaner,
vol II, n° LXXI, Luzern, 11 Janvier 1799, p 569 A
l'instar de Bolomey, Jean-Frangois Sablet (Paris), Louis
Ducros (Rome) ou Louis-Auguste Brun (Paris), allerent
se former ä I'etranger, ou lis vbcurent de leur art bien

mieux qu'ils n'auraient pu le faire en Suisse

Revue historique vaudoise. tome 111,2003, p 77-90
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ouvrages historiques. II frequente apparemment des eleves et collaborateurs de Frangois

Boucher, dont l'oeuvre l'influencera notablement, mais qui — contrairement ä ce qu'a

pretendu l'exegese jusqu'alors — n'a pas ete, pas plus que Maurice Quentin de la Tour

d'ailleurs, son « maitre en peinture ». Dix ans apres son arrivee ä Paris, Bolomey, alors äge de

vingt-deux ans, choisit de tenter sa chance ä La Haye, oli reside depuis 1753 l'un de ses

oncles, le negociant Jean-Jacob Bolomey, ancien membre du corps des Gardes suisses. Le

chef-lieu de la Hollande meridionale a le merite, pour un jeune peintre, d'etre une ville de

Cour cosmopolite et d'offrir des perspectives de carriere moins aleatoires que la capitale

frangaise, oü regne une concurrence acharnee.

Bien que son maTtre Joseph-Marie Vien ne tut pas portraitiste — ni d'ailleurs, mais dans

une moindre mesure, Frangois Boucher, le « modele » du jeune Vaudois —, Bolomey,

certainement pousse par une logique econo-

mique, se consacre au genre du portrait (le plus

aisement et le plus rapidement remunerateur),

des 17624 (fig. 1). Sans entrer ici dans l'analyse

detaillee de l'importante production peinte,

gravee et dessinee de l'artiste, relevons nean-

moins l'influence preponderate sur son oeuvre

des portraits executes par Jean-Ictienne Liotard

lors de son sejour ä La Haye et Amsterdam en

1755-1756.

Aureole du prestige que lui confere sa

formation parisienne, Bolomey se voit commander

des portraits de diplomates, riches bourgeois et

aristocrates de la Cour. A partir de 1767,

Guillaume V prince d'Orange, stadhouder des

Pays-Bas, lui commande nombre d'oeuvres, et

deux decennies de succes attendent le Vaudois,

qui prendra en outre la direction de l'Academie

figure 1 des Beaux-Arts de La Haye en 1777.
Benjamin-Samuel Bolomey et Charles-A. Boily,
Portrait de Selomoh van Jechiel Salem,
eau-forte, 1762, Rijksmuseum, Rijksprenten-
kabinet, Amsterdam

4 Portrait de Pieter Hendrik Koppiers, 1762, huile sur
toile, collection privee L. Golay, Benjamin-Samuel
Bolomey.. (cf. note 2), p 103
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REVOLUTIONNAIRES BATAVES ET PROPAGANDE PRO-ORANGISTE

Un des aspects de la production de Bolomey est directement lie ä la situation politique aux

Pays-Bas ä partir de 1780.

Guillaume IV (1711-1751), pere de Guillaume V, tut eleve au rang de stadhouder en 1747.

II s'installa ä La Haye — ses predecesseurs residaient auparavant ä Leeuwarden, capitale de la

Frise —, ville du Conseil d'£tat et lieu de reunion des representants des villes et provinces

hollandaises. Les rapports que ces derniers entretenaient avec le stadhouder n'etaient pas

toujours aises, dans la mesure oü des cites economiquement tres puissantes — comme

Amsterdam et Rotterdam — voyaient d'un mauvais ceil une centralisation menaqant leurs

prerogatives. Ce d'autant que, alourdi, l'appareil etatique de la Republique avait grand besoin

de reformes. Mais c'est surtout dans la neuvieme decennie du xviif siecle que la position de

Guillaume V devint critique. A la fin de 1780 en effet, I'Angleterre declare la guerre aux

Provinces-Unies, qui s'appretent ä rejoindre la Ligue de la Neutralite, un projet de Catherine II

de Russie visant ä accroTtre son prestige au detriment des Britanniques. Le conflit fut desas-

treux pour les Pays-Bas: des centaines de marchands furent emprisonnes en Angleterre, et le

pays perdit une bonne partie de ses colonies (restituees par les Anglais apres Waterloo). Le

ressentiment ä l'egard du stadhouder, accuse de faiblesse et d'incapacite, fut attise par les

« Patriotes » — principalement des bourgeois et des regents de la province de Hollande —,
qui esperaient ainsi eliminer Guillaume V. Iis ne reussirent qu'ä provoquer une vacance du

pouvoir, de 1784 ä 1787, la famille d'Orange se retirant dans sa residence d'Apeldoorn5. Un

retour manque du stadhouder et de sa femme, soeur du roi de Prusse, amena cette nation ä

intervenir militairement en 1787 pour retablir Guillaume V. Son « exil » comme son retour

firent l'objet d'allegories, commandees ä Bolomey6.

Censees mettre en avant les vertus politiques et militaires de Guillaume V (sa « resistance »

lors des evenements de 1784 et sa « reconquete » en 1787), ces estampes (fig 2, 3) ne le

represented pourtant que comme un monarque systematiquement protege, escorte, « chape-

ronne » : par le Due Louis de Brunswick et des figures tutelaires dans l'estampe de 1766 (fig.

4), par la Republique dans celle de 1784, et par I'aigle prussienne dans l'allegorie de 1787.

Paradoxalement, ces representations n'en ressortissent pas moins ä une entreprise

propagandiste, dont la Maison d'Orange-Nassau — comme les anti-Orangistes—, etait

coutumiere.

5 Sur cette periode, on consultera Margaret C Jacob
et Wijnand W Mijnhard (eds), The Dutch Republic
in the Eighteenth Century Decline, Enlightment and
Revolution, New York, Cornell University, 1992

6 Philippe Junod (« Notes sur six Allegories de Bolomey »,

in Laurent Golay, Benjamin-Samuel Bolomey [cf
note 2], p 93-100) a livre une brillante analyse icono-
graphique des allegories de I'artiste
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Figure 2

Allegorie, aquatinte aquarellee, 1784, Musee de
l'Elysee, Lausanne

Figure 3

Allegorie, aquatinte aquarellee, 1787, Musee de
l'Elysee, Lausanne

Vsfw <

Figure 4

B-S BolomeyetA-P Duboulois, Allegorie, eau-forte, 1766-1767, Rijksmuseum,
Rijksprentenkabinet, Amsterdam

Ainsi, meme dans les allegories artistiques realisees par Bolomey, l'oranger, symbole des

Orange-Nassau, a aussi une signification politique sous-jacente, dans la mesure oü le

stadhouder et sa famille y sont presentes comme les protecteurs eclaires des arts (fig. 5).
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Figure 5

B.-S. Bolomey et Ch.-A. Boily, L'Oranger
protege les arts, eau-forte, 1771 ou 1778,
Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet,
Amsterdam

Dans le domaine de l'estampe toujours — une

bonne diffusion est le critere majeur de toute pro-

pagande7 —, Bolomey entreprit des la fin des annees

1780 de graver les portraits des membres de la famille

de Guillaume V, et ceux de predicateurs reformes.

Dans le cas des premiers, il travailla ä la maniere noire

— technique ä laquelle il venait de s'initier en

Angleterre —, copiant des portraits executes par

l'Allemand Johann Friedrich August Tischbein. Dans

ces süperbes realisations, Bolomey represente ses

modeles en buste, « inscrits » dans des encadrements

de pierre en trompe-l'ceil, ä l'instar de ce qu'il avait

fait dans le Portrait de

Salem ou dans le

Portrait d'Albert Fabricius

en 1771 (fig. 6). Outre

l'intention illusionniste —

qui fait « apparaftre » le

modele en degä de l'ou-

verture ovale, et l'intention

formelle qui lui

confere une indeniable dignitas, via l'allusion aux bustes sculp-

tes romains -, le procede est certainement cense evoquer la

permanence du portrait, condition premiere de sa fonction

memoriale.
Figure 6
Albert Fabricius, huile sur toile,
1771, Frans Fialsmuseum,
Flaarlem

LA « GALERIE » DES PREDICATEURS OU LES « HOMMES CELEBRES » DES PROVINCES-UNIES

Si, dans les portraits des membres de la famille d'Orange, la subscriptio n'est pas systema-

tique, on la retrouve en revanche toujours dans les portraits de predicateurs pro-Orangistes,

graves entre 1788 et 1791 (fig. 7). Elle comprend le nom du modele, sa fonction, et un vers

du « celebre poete de la Maison d'Orange8 », Jan van Hoogstraten, ami de Bolomey.

7 lei, la proliferation du portrait n'est assimilee ni ä la

vulgarisation, ni ä la decadence du genre. Les

merites des portraitures n'ont pas de reelle
importance On est bien loin des polemiques qui
agiterent les milieux intellectuels et artistiques en
France, en Angleterre et en Allemagne dans la

seconde moitie du 18' siecle, ä propos de la

« decadence » du portrait.

8 E. W. MOES, Icoriographia Batava, vol. 2, Amsterdam,
Fr. Muller, 1905, p. 236.
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Figure 7

Petrus Nieuwland, maniere
noire, 1789, Rijksmuseum, Rijks
prentenkabinet, Amsterdam

Nul doute que cette serie de portraits s'inscrit dans la tradition

alexandrine, puis romaine, des galeries d'hommes illustres,

dont temoigne Pline I'Ancien dans YHistoire naturelle :

C'est ainsi que nous acheverons d'abord ce qui reste ä dire

sur la peinture, art illustre jadis — quand il etait en vogue aupres

des rois et des citoyens — et qui, en outre, rendait celebres les

particuliers qu'il avait juges dignes de faire passer ä la posterite

[...] dans les atriums, on exposait un genre d'effigies destinees

ä etre contemplees; non pas des statues dues ä des artistes

etrangers ni des bronzes ou des marbres, mais des masques

moules en cire, qui etaient ranges chacun dans une niche : on

avait ainsi des portraits pour faire cortege aux convois de

famille et toujours, quand il mourait quelqu'un, etait presente

la foule entiere de ses parents disparus [...]. On ne doit pas

non plus passer sous silence une invention recente, puisqu'on a coutume de dedier, dans les

bibliotheques, des effigies sinon en or ou en argent, du moins en bronze, en l'honneur de

ceux dont les arnes immortelles nous parlent en ces endroits precis...9

Les suites de portraits dont parle I'historien romain evoquent, en amont, les monnaies

frappees d'un profil — sorte de « recommandation » morale10 et materielle, assurant au

numeraire son credit —, et, en aval, les portraits inscrits dans des ovales, largement diffuses

par l'estampe du xvie au xixe siecle.

La litterature medievale reprit d'abord ä son compte le genre de la « galerie d'hommes

illustres », ä partir du xive siecle avec le De viris illustribus (inacheve) de Petrarque. Mais c'est

surtout, en ce qui nous concerne, dans le domaine pictural que les exemples sont plus signifi-

catifs. Ainsi la grande serie de portraits que fait dessiner et graver I'humaniste Paolo Giovio

(1483-1552), soit pres de quatre cents ceuvres exposees au public des le milieu du xvie siecle

dans une grande demeure, construite sur les bords du lac de Come, pas loin des ruines de la

villa de Pline le Jeune11. Ces portraits montrent des personnages historiques, choisis pour leur

valeur et leur merite dans les domaines militaires, artistiques, etc... (fig. 8). L'influence de

Giovio sur son ami Giorgio Vasari fut grande : il joua notamment un röle important dans la

decision du peintre florentin d'entreprendre la redaction des Vies des plus excellents peintres,

sculpteurs et architectes. Dans ce monument de la litterature artistique — envisage, notons-le,

9 Pune l'Ancien, Histoire naturelle, Livre XXXV, « La

Peinture », l-ll, Paris, Les Belles-Lettres, 2001, p 3-9.

10 « Les personnages retenus pour figurer sur les

monnaies se recommandaient ä l'attention des
Romains par l'eclat de leur vie publique » Jean-
Baptiste Giard, « L'Art du portrait sur les monnaies

romaines », in Les Graveurs d'acier et la medaille de

l'Antiquiteä nos jours, Paris, 1971, p. 95.

11 Sur ce sujet, voir notamment la bonne synthese
d'Edouard Pommier, Theories du portrait De la
Renaissance aux Lumieres, Paris, Gallimard, 1998,
p. 120-127
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comme une galerie de portraits —, l'auteur plaga (dans la seconde edition, de 1568) l'effigie

gravee d'un artiste en tete de chaque notice biographique, « pour mieux raviver le souvenir

de ceux que j'honore tant'2. » Dans le cas des

oeuvres du Museo Giovianio, comme dans celui

des illustrations des Vies, l'ornementation du

cadre est particulierement elaboree, riche en

elements decoratifs ä /'antique, ce qu'on ne retrouve

pas dans les sobres portraits de Bolomey. Mais

peu importe : le schema, comme l'intention, est

le meme. Le portrait joue le role d' « exemplum

politique et moral, et de partenaire oblige du

discours historique13. »

Bien sür, ni Bolomey ni son commanditaire,

n'avaient d'abord envisage, pour ces portraits de

predicateurs bataves, de fonction memoriale.

Pour cela, I'histoire s'en est chargee. Les buts pro-

pagandistes poursuivis necessitaient une diffusion

large et immediate14, I'accent etant mis sur
la valeur des portraitures, representants de I'elite

morale et intellectuelle du clan des Orangistes.

Cette « campagne » n'etait d'ailleurs rien d'autre

qu'une reponse aux « messages » lances par les

Patriotes. Le mouvement anti-orangiste avait en

effet survecu ä la defaite de 1787, et les deux clans ne se privaient pas de diffuser leurs idees

sur les supports les plus divers, ä l'instar des faiences ou des jeux de cartes revolutionnaires

frangais: gravures, assiettes, verres, bouteilles, affichettes, reproduisant des allegories, des

caricatures ou, plus sobrement, les symboles respectifs des deux partis, I'oranger pour la

famille regnante, la Liberte pour les patriotes'5.

Figure 8

Anonyme, Andrea Doria, in Paolo Giovio, Musaei
loviani Imagines, Basel, 1577

LE RETOUR DE BOLOMEY EN PAYS DE VAUD

La production de ces series d'estampes coincide, pour le peintre vaudois, avec la fin d'une

periode glorieuse. Qu'il ait eu ä executer des gravures d'apres des oeuvres de Tischbein montre

12 Giorgio Vasari, Les Vies des meilleurs pemtres,
sculpteurs et architectes, ed et trad. A. Chastel,
Paris, Berger-Levrault, vol. 1, 19893, p. 48.

13 E Pommier, Theories du portrait..., (cf. note 11),

p. 127

14 Une souscription fut publiee dans le Haagsche
Courant du 18 janvier 1790. Chaque portrait de

predicateur etait vendu au prix de 25 centimes
auprbs du libraire Thierry en Mensing.

15 N. C. F. van Sas, « The Patriot Revolution New

Perspectives », in The Dutch Republic... (cf. note 5),

p. 91-120. « Objets usuels», in La Suisse et la

Revolution franpaise. Images, caricatures, pamphlets,
Lausanne, Editions du Grand-Pont, 1989, p. 48-49.
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bien qu'il n'est plus le portraitiste de predilection de la Cour. D'autre part, les revers militaires,

la perte des colonies, l'exil de 1784 ä 1787, ainsi qu'une gestion tres approximative des finances,

ont obere les comptes de Guillaume V, qui n'a plus les moyens de poursuivre sa politique de me-

cenat artistique. Politiquement, les idees revolutionnaires ont fait leur chemin, et les patriotes

bataves sont, comme d'autres, sensibles et receptifs aux evenements de 1789. II semblerait

que Bolomey, alors äge de cinquante ans, ait bien senti le vent tourner: la perspective de voir

disparaltre le stadhouderat (c'est ä dire sa principale source de revenus), la probable envie de

revoir la Suisse, oü il esperait peut-etre pouvoir profiter de sa notoriete pour obtenir des

commandes, le pousserent ä quitter La Haye en 1791. En janvier 1795, Guillaume V et sa

famille s'exilent en Angleterre, juste avant l'arrivee des armees revolutionnaires frangaises.

En Pays de Vaud, la situation sociale et politique n'est pas moins agitee qu'aux Pays-Bas16.

Or, il se trouve que c'est pour cette ultime periode de la vie de Bolomey, de 1791 ä 1819,

qu'est conserve le plus grand nombre de temoignages autographes. Le peintre correspond en

effet regulierement avec deux de ses parents de Geneve, sa cousine Agasse-Gosse, et son

cousin Jean Gosse S'il ne s'exprime que tres rarement sur sa production artistique, il se plait

en revanche ä aborder dans ces echanges epistolaires des sujets politiques et sociaux. Ses

lettres nous permettent done d'abord d'en savoir plus sur ses opinions politiques, et constituent

des sources permettant aussi d'expliciter ses choix artistiques, en particular les raisons

qui l'ont convaincu de commencer la serie des patriotes vaudois.

LES PATRIOTES (LE CAHIER FRAISSE)

Portraitiste de Guillaume V, Bolomey se retrouvait de facto dans le clan orangiste, oppose aux

patriotes bataves. Cela ne contrevenait apparemment pas ä son goüt pour la liberte, lui qui,

en 1790, avertissait en ces termes son cousin Jean Gosse : « ...je crains de ne pas trouver en

Suisse cette liberte que je desire, car je n'aime pas les pays oü I'on pend les hommes qui font
des enfants aux filles, et si je n'ai pas la liberte de jouir de ce sexe aimable, je renonce ä ma

Patrie". »... Grand admirateur, dans un premier temps, de Bonaparte, dont il fera le portrait

en 1797, puis qu'il traitera dans une de ses lettres de «tyran sanguinaire »18, Bolomey prit

rapidement fait et cause pour les revolutionnaires vaudois. Faire leur portrait fut ä la fois une

profession de foi et un hommage rendu ä ses modeles.

16 Voir l'essai de Daniele Tosato-Rigo, « Des airs de
liberte le Pays de Vaud ä la fin du 18' siecle », in
Laurent Golay, Benjamin-Samuel Bolomey (cf
note 2), p 59-69 Pour la periode de la Mediation,
on consultera le recent ouvrage collectif Vaud sous
l'Acte de Mediation 1803-1813, Lausanne, Biblio-
theque Historique Vaudoise/Ste Vaudoise d'Histoire
et d'Archeologie, 2002

17 Lettre de Bolomey [a La Haye] a Jean Gosse, 8 aoüt
1790 Bibliotheque Publique et Universitaire, Geneve
Ms fr 2612/5

is Cf note 23 L'oeuvre dont parle Bolomey aurait pu
etre realisee ä l'occasion du passage ä Lausanne de

Bonaparte, le 22 novembre 1797 On le voit pour-
tant mal executer un grand portrait ä I'huile en une
journee De plus, le portrait aujourd'hui conserve
n'est rien d'autre qu'une oeuvre d'apres le celebre

Bonaparte au Pont d'Arcole de Gros Bolomey aurait
done fait une copie, qu'il presente apparemment
comme une ceuvre de sa main Cf. L Golay,
Benjamin-Samuel Bolomey (cf note 2), p 154-155.
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« Ce sont [Louis Reymond et, peut-etre, Jean-Samuel Frangois] de vrais republi-
cains que l'aristocratie deteste et calomnie de tout son pouvoir, c'est ce qui m'a
determine de les faire graver et d'en faire hommage aux patriotes qui sont en tres

petit nombre chez nous19 »

« J'ai entrepris de faire les portraits (gratis s'entend) des veritables patriotes de ma

connaissance et d'en graver quelques-uns, et voilä encore ma vue qui me fait faux-
bond20 »

Bolomey va en effet offrir la plupart de ces petits portraits aux trois crayons, qu'il s'efforce

de diffuser le plus largement possible par la gravure

« il y a quatre jours, je me suis brüle tout le dessus de la main droite et des

doigts en brülant de l'huile de noix pour imprimer le portrait d'un chaud [sie i]

patriote que j'ai dessine et grave et que je dois imprimer moi-meme, aueun imprimeur
d'ici n'etant capable de le faire 21 »

« apprenez que je ne puis plus travailler qu'avec differentes sortes de lunettes ce

qui ne m'empeche pas de faire le portrait des autres singulierement celui des patriotes
j'en ai une cinquantaine qui decore ma chambre 22 »

« Vous avez vu chez moi le grand portrait historique que j'en ai fait ä son passage

ici, et bien malgre que j'en ai compte six mois de travail, je l'ai trouve indigne de

sieger plus longtemps dans ma collection des 400 vrais patriotes et l'ai reduit au

galetas. ,23 »

« ..collection unique en son genre, composee de cinq cents copies et au-delä, de

portraits peints d'apres nature, par le testateur, dans le nombre desquels figurent des

membres du gouvernement, et de plusieurs autres personnes notables qui ont regu du

testateur I'original en present et la plupart avec les cadres et verres21 »

Pour ce qui concerne les revolutionnaires vaudois, leurs portraits ont ete reunis vers 1840

par Pierre Frangois Louis Bolomey, fils de I'artiste, dans un volume traditionnellement designe

par le nom de Cahier Fraisse Offert ä I'avocat Louis-Frangois Cassat — journaliste, president

de la Societe des Amis de la Liberte, et ami des Bolomey —, l'album fut ensuite donne ä

William Fraisse, dont les descendants firent ulterieurement don du cahier au musee historio-

graphique vaudois, en memoire de l'ingenieur25 Ces vingt-huit dessins aux trois crayons, dont

Aloys de Molin a le premier etabli la liste tres approximative26, representent des acteurs de la

19 Lettre de Bolomey a sa cousine Gosse ä Geneve, 15

juillet 1798 BPU, Geneve Ms fr 2623/4C

20 Lettre de Bolomey a sa cousine Gosse a Geneve, 1"
aout 1799 BPU, Geneve Ms fr 2623/4C

21 Cf note 19

22 Lettre de Bolomey a Jean Gosse, a Geneve, 18 mars
1800 BPU Genbve, Ms fr 2612/5

23 Lettre de Bolomey ä sa cousine Gosse, a Geneve, 11

avril 1814 BPU Geneve, Ms 2623/4g

24 Testament de Bolomey, 17 decembre 1819 Archives
cantonales vaudoises, Bg13bis/19, p 147

25 Les portraits ont ete « deposes » pour des raisons
museographiques et de conservation lis font I'objet
d'un pret a long terme du Musbe de I'flysee au
Musee historique de Lausanne

26 Pierre noire, sanguine et pierre blanche sur papier,
avec rehauts d'aquarelle et de pastel Aloys de Moun,
« Benjamin-Bolomey, peintre vaudois 1739-1819 »,
Revue historique vaudoise, 7, 1902, p 201-203
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revolution vaudoise, dont le role fut suffisamment important pour que Bolomey choisisse de

faire leur portrait II ressort en effet de certains de ses propos, que la production et la diffusion

des portraits des patriotes constituaient pour lui rien moins qu'une reconnaissance de

leur sincerite revolutionnaire A ce titre, Bolomey faisait une selection, et offrait ä ceux qu'il

estimait en valoir la peine une veritable « publicity» Le 20 juin 1798, le Bulletin officiel

annonce ainsi que « le patriotisme prononce et les talents du citoyen Reymond, ont determine

le citoyen Bolomey a entreprendre de dessiner et graver le portrait de ce jeune orateur

et d'en faire hommage aux souscripteurs de son journal intitule Le Regenerateur, sous peu

de jours lis recevront chacun un exemplaire gratuit »

Notons que le Statut meme du portraitiste Bolomey (de peintre de Cour aux ordres de ses

commanditaires", ä celui d'artiste choisissant librement ses modeles) a evolue, en cette

periode de revendications sociales et politiques, vers plus d'independance, plus de liberte Ce

qui ne changea d'ailleurs pas grand chose au Statut des ceuvres, puisque, comme dans le cas

des pro-Orangistes aux Pays-Bas dix ans auparavant, les patriotes vaudois furent hisses — tres

localement, il est vrai — au rang d'exempla politiques et moraux, par le grace du portrait, la

magie de la vraisemblance et le miracle de la reproduction

LOUIS REYMOND

Parmi les portraits des patriotes, celui, justement, de Louis

Reymond (fig 9) apparait exemplaire, non pas tant sur le

plan artistique que comme temoignage historique unique,

en I'absence d'ecrits sur la vie du chef des « Bourla-

Papey »

Ce meneur de l'insurrection de 1802 — mouvement

essentiellement rural, qui vit les « brüle-papiers » (destruc-

teurs d'archives, dont le cri de ralliement etait « la guerre

aux papiers, pas aux hommes ») se soulever contre la

Republique helvetique pour obtenir l'abolition des droits

feodaux —, a acquis une modeste aura, entretenue par le

mystere entourant sa vie et sa personnalite 28 L'episode

Figure 9
Louis Reymond, pierre noire, sanguine
et craie blanche sur papier avec re-
hauts d'aquarelle et de pastel, vers
1800, Musee historique, Lausanne

27 La situation de soumission des portraitistes vis-a-vis
de leurs mandants fut notamment deploree par
Charles-Nicolas Cochin en 1779 Charles-Nicolas
Cochin, Recueil de quelques pieces concernant les

arts, Paris, 1779, p 144-165

28 Jacques Besson, L'insurrection des Bourla-Papey et /'abo¬
lition des droits feodaux dans le canton de Vaud, Le

Mont-sur-Lausanne, Ouvertüre, 1997 Daniele Tosato-

Rigo, Jean-Claude WagniEres (eds), Louis Reymond,
I'msurge ecnts, Lausanne, Editions d'En Bas, 1998
Etienne Hofmann, « Les Bourla-Papey », in Connne
Chuard, 1798 a nous la liberte Chronique d'une
revolution en Pays de Vaud, Lausanne, Edipresse, 1998,
p 227-229 Yelmarc Roulet, « Louis Reymond, un
jacobin parmi les Vaudois », in Le Temps, 31 juillet
2002
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historique comme le personnage ont suscite et suscitent encore des recherches et des ecrits,

dont un roman de Ramuz et une these de medecine29

II est incontestable que Bolomey partageait les idees tranchees de Reymond, comme le

montrent les citations reproduces ci-dessus, ainsi que celles-ci

« je n'ai plus le secours des Societes oü l'on goütait et passait la soiree ä faire la

partie, elles m'ont toutes quittee [sie] ä cause de mes sentiments d'Egalite et de

Liberte sans cependant que j'ai jamais choque leurs opinions puisque je m'abstenais

de parier Politique avec ces dames, que je traitais de Citoyennes, il est vrai ,30 »

« je suis toujours casse au gage31 et plus que jamais de la secte aristocratique, je

passe pour un fieffe Jacobin, un anarchiste, un terroriste, un buveur de sang, quoique
dans tout notre canton il ne soit pas tombe un cheveu de la tete d'un de ces animaux

qui detestent tant les soi-disant Jacobins qu'au contraire e'est eux qui ont tout fait

pour qu'aucune vexation n'eut lieu et qu'ä present le Systeme Brumaire parait les faire

triompher, lis accablent d'invectives ceux qui ne sont pas de leur bord32 »

Le ressentiment ä Regard « de ces animaux » est partage par Louis Reymond, qui s'exprime

dans Les Amis de la Liberte — journal dont il est le redacteur —, puis dans Le Regenerateur,

feuille qu'il fonde en 1798 Le 20 septembre de la meme annee, une petition inseree dans un

numero du Regenerateur— sans compter des articles anterieurs stigmatisant l'indulgence du

gouvernement helvetique contre les responsables de I'Ancien Regime — valent ä Reymond

une premiere condamnation ä trois mois d'arret, commuee par le Tribunal supreme de la

Republique helvetique ä trois ans de detention et ä la suppression de ses droits politiques33.

Est-ce ce parcours politique tumultueux ou la personnalite du jeune homme que Bolomey a

voulu reproduire, ou les deux Toujours est-il que dans la serie des patriotes, le portrait de

Reymond se distingue des autres par son dynamisme Le jeune et remuant revolutionnaire,

par ailleurs Juge au Tribunal de district, s'offre ä voir coiffe d'un tricorne aux formes

approximatives; il n'arbore pas I'echarpe que sa fonction lui permettrait de porter L'effet de

contre-plongee est accentue par la position de la tete et par le couvre-chef, et donne une

subtile impression de mouvement, ä l'instar de ce qui se passe, d'ailleurs, dans le portrait du

jeune Reymondin (fig 10) A contrario, les autres personnages, souvent plus äges, sont plus

poses, plus statiques (fig. 11), arborant avec gravite leurs echarpes de couleur, detail

29 Charles Ferdinand Ramuz, La Guerre aux papiers,
Lausanne, Mermod, 1942 Frangois Hugu, Essai sur la
folie du capitame Reymond, these dactylographiee,
faculte de medecine, Lausanne 1982

30 Lettre de Bolomey a Jean Gosse, a Geneve, 18 mars
1800 BPU Genöve, Ms fr 2612/5

31 D'apres le Littre, « casser au gage » retirer a quel-
qu'un son emploi, ses appointements, se dit aussi
d'un supeneur qui retire sa confianee a un inferieur

32 Lettre de Bolomey « au citoyen Jean Gosse au

Päquis », sans date BPU Genfeve, Ms fr 2612/5

33 Reymond sera ulterieurement gracie
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Figure 10
Jean Samson Louis Reymondin, pierre noire,
sanguine et craie blanche sur papier avec
rehauts d'aquarelle et de pastel, vers 1800,
Musee historique, Lausanne

Figure 11

Jean-Jacques Cart, pierre noire, sanguine
et craie blanche sur papier avec rehauts
d'aquarelle, vers 1800, collection privee.

corifirmant le Statut d'auxiliaires historiques de ces portraits, en tant que temoignages visuels

illustrant des regies vestimentaires de la Republique helvetique, codifiees par une loi de 1798 :

« Costume des Juges de Canton : L'habit ä leur volonte, une echarpe ä deux

couleurs, verte et jaune, eile sera portee de l'epaule droite sur la hanche gauche, un

chapeau rond. Costume des Juges de District: L'habit que chacun voudra, une

echarpe de couleur rouge sur l'epaule droite passant sur la hanche gauche34. »

LE CAHIER VERT

Dans les annees 1830, Pierre Frangois Louis Bolomey reunit plus d'une centaine d'autres

dessins et estampes de son pere dans un cahier ä couverture verte. II annote la plupart des

pages ä l'encre noire, alors que les legendes ä l'encre brune sont — sur les oeuvres — de la

main de son pere (fig. 12, 13)35. Outre les portraits de la famille des Orange-Nassau, on y

trouve des figures neerlandaises, officiers, amis de l'artiste, domestiques, parents, ainsi que

quelques patriotes vaudois. Les criteres de choix du fils de Bolomey n'apparaissent pas

34 « Costume des Agens du Gouvernement et des Magis¬
trats des Cantons », loi du 10 mai 1798, in Bulletin
des Lois et Decrets du Corps legislatif de la Republique
Helvetique, Lausanne, Cahier I, 1798, p 51-52.

35 Laurent Golay, Benjamin-Samuel Bolomey (cf
note 2), p 197-200
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clairement; il est probable qu'il ait simplement conserve

ce qu'il gardait de son pere comme petits portraits, clas-

sant, dans le Cahier vert, les Neerlandais avant les Suisses

et les estampes en fin de volume, apres les dessins. Les

trois « patriotes » que l'on retrouve dans le Cahier vert

et dans le Cahier Fraisse, sont le Bälois Pierre Ochs, chef

du parti francophile, Antoine-Bernard Porta, avocat lau-

sannois36, et Philippe Secretan, president (en 1804) du

Tribunal d'appel37. Ces deux derniers ayant des points de

vue antagonistes (Philippe Secretan, proche de Monod,

ecartera la signature de Porta de sa petition du 4 janvier

1798), le fait qu'on les

Figure 12

Frangois Louis Cassat, pierre noire,
sanguine et craie blanche sur papier
avec rehauts d'aquarelle, Cahier vert
n° 98, Musee historique, Lausanne

retrouve dans les deux

Cahiers ne tient certai-

nement qu'ä un choix

parfaitement subjectif

de Pierre Frangois Louis

Bolomey. II n'avait en effet probablement pas connaissance

de ce qui, plus ou moins subtilement, rapprochait ou eloi-

gnait — pour des raisons personnelles et/ou ideologiques

— les patriotes portraitures par son pere. A ce propos, le

passage d'une des lettres de Monod ä La Harpe est

remarquablement instructif:

On m'avise ce matin, mon tres eher, que Reymond

a ecrit ä un de ses acolytes que [Pierre-Maurice] Glayre

etait un Tartuffe, etc., qu'Ochs au contraire etait un

brave homme qui lui avait fait dire de ne pas s'inquie-

ter, lui Reymond ayant plus d'amis qu'il ne pensait [...].
Ceci est ecrit ä un Bolomey, peintre, qui doit avoir fait les portraits des cinq directeurs

qui, par parenthese sont affiches avec celui de Reymond en sixieme, ce dernier etant

colorie et plus eher; Reymond marque qu'Ochs n'est pas content de la ressemblance

des portraits, et voudrait que Bolomey allät ä Lucerne, etc. J'ai cru, mon eher, devoir

vous communiquer ces details38.

Figure 13

Porta Jourdillon, pierre noire,
sanguine et craie blanche sur papier
avec rehauts d'aquarelle, Cahier vert
n° 64b", Musee historique, Lausanne

36 Dit « Porta-Jourdillon », un « des deux plus mauvais
sujets du pays », d'apres Henri Monod (Jean-Charles
Biaudet, Marie-Claude Jequier, Correspondence de
Frederic-Cesar de La Harpe sous la Republique
helvetique, Neuchätel, La Baconniere, tome I, 1982,
p. 312 (note 7).

37 Bernard Secretan, Secretan. Histoire d'une famille
lausannoise de 1400 a nos jours, Lausanne, Editions

du Val de Faye, 2003, p. 71.

38 Lettre de Henri Monod ä La Harpe, 8 decembre
1798, in Marie-Claude Jequier, Correspondance de
Frederic-Cesar de La Harpe sous la Republique helvetique,

Geneve, Slatkine, tome III, 1998, p. 218. Un

portrait d'Ochs en couleurs est conserve dans le Cahier
Fraisse. II est revelateur, d'une part, que le modble se

soit plaint du manque de ressemblance de son portrait
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Portraits et allegories font done partie de la production « politique » de Bolomey, qu'ils

aient ete ou non des travaux de commande. On peut legitimement s'interroger — au-delä de

la question de la diffusion — sur la valeur et l'impact de telles representations, dont la sobriete

— caracteristique de ces portraits — ressortit clairement ä une esthetique protestante, et aux

ideaux des societes reformees que sont les Pays-Bas et le Pays de Vaud, « Devotion, simplicity,

economie et proprete39 » : ces substantifs qualifient idealement le style des galeries de

portraits dessines par Bolomey, qu'ils soient bataves ou helvetiques. lis seraient en revanche

impropres pour des caricatures, un genre pictural dont la propagande politique s'accommode

generalement bien, mais que jamais le peintre vaudois n'a abordd. Meme si quelques rares

allegories sont traitees — dans leurs details malhabiles — de fagon ä ce qu'on puisse y deceler, ici

et lä, une composante ironique, comme cela pourrait etre le cas de La Liberte Helvetique...

(fig. 14) que Bolomey envoie ä son fils en 181640. Mais on ne peut qualifier de caricaturale

cette scene dont le theme fut eher au cceur de l'artiste, et dans laquelle les maladresses

s'expliquent plus vraisemblablement par le grand äge de

Bolomey (77 ans en 1816).

II est difficile de ne pas envisager notre problematique —

meme dans un cadre historique bien delimite qui devrait

permettre de mieux la circonscrire — sous un angle plutöt

general. Ainsi, la question du röle de ces portraits de

patriotes, et en particulier de leur fonction identitaire, reste

ouverte.

Ces series de dessins representant les acteurs d'episodes

fondateurs, cruciaux pour l'histoire du canton, apparaissent

neanmoins obeir parfaitement ä deux fonctions majeures

auxquelles ressortit le genre du portrait: la reconnaissance et

la connaissance. Reconnaissance non seulement physique, mais

aussi historique et sociale ; et connaissance psychologique —
la vie interieure du modele — et historique, soit la place et le

röle du portraiture dans les evenements qui apparaissent en

filigrane4'.

Figure 14
La Liberte helvetique, encre et
lavis d'aquarelle sur papier,
1816(7), collection privee.

portrait, dans la mesure oil e'est bien la reconnaissance

qui lui apparaTt Importante et, d'autre part,
que Bolomey « distingue » son ami Reymond des

Directeurs de la Republique helvetique en proposant
son portrait en couleurs...

39 Frangois de Capitani, « Les Pays-Bas », in Emblemes
de la Liberte. L 'image de la republique dans l'art du
XVI' au XX' siede, Bern, Staempfli, 1991, p. 223.

40 La Liberte Helvetique foulant aux pieds les chaines de
I'esclavage, encre et lavis sur papier, collection privbe.

Un mot de Bolomey accompagnait le dessin : « Cet
oiseau qui s'envole et le chapeau de Guillaume Tell

doit vous rappeler mon fils, votre origine suisse qui
vous impose i'obligation de reunir les vertus de vos
ai'eux a ceux de la brave nation batave chez [sic]

laquelle vous etes ne. » Lettre du 8 mai 1816. BPU

Geneve, Ms fr. 2623/4h.

41 Voir E. Pommier, Theories du portrait (cf. note 12), p.
24-25.
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